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A. Influence de t'Farhment et de Ia periode Ae cou[
sur Ia production fburragère de Gliricidia sepium et ile

Le$caena leucocephala.

Par : Modibo Sidibé, Ilommo Tembély,
Mamadou Sidibé

1. Intsrodrrction

L'élevage est La ?* activité des populations rurales dç Ia
zone eemi-aride du I'ta1f . MaiE Eon développeurenÈ est confrooté à
une pénurie d'alimentatiori eurtout en Eaison Eèche. En ef f e't â'
cette période, Ie pâÈurage est conatitué eEsentiellement de
paille de urauvaise qualité. Ireg espècee ligrneuses pérennes sont
donc utilisées comne source de fourrage vert, Èrès riche en
mat,ières azotées et en sels ninérarrr. L'intérêt pour ces espèces
est tel qu' ils f ont I'obj et d'r.r,n eormnerce f lorissant pour
I'alirrentation des mout,ons de cac e. En dépit de la pression
exercée sur les pâÈurages aériens, aueune des espèces concernées
ne fait 1'objet de plantation artificielle. Pour combler ce vide
des eesais ont été installés depuis L99L à Nyékentor:nou pour
étudier L'influenee de 1'écartement et de la période fourrage de
Gliricidia sepiugt et de Leucaena leucocephal,a,



ont éÈé inst,allés dans la station de Nyékentoumçu I

au Sud-ESt de Bamako dans la forêt cl-assée de la
latitudel Nord et 7 " 30 de longitude Ouest. 

itl
itat.ions lmoyennes annuelles y varient. entre 7$0
Le climaf. est celui de Ia Soudanienne Sud. Lës
x tropicaux lessivés à concrétions.

Les préc ip
1l-00 mm.

ferrugineu
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2. Matériel et méthodes

Les essais
situées à 80 Km
faya à 12" 3L de

mm et.
sol- s

Le dispositif
complet,s randomisés

l' écartement
l-a période de

f in Mai et f in ,Juin.

expé'rimental est un f actoriel en blocs
à 3 répéticns. Les facteurs étudiés sont :

avec 2 niveaux : l-m X 2m et 0, 5m X 2m ;
coupe avec 4 niveaux : Fin Mars, fin Avril,

Les produits des coupes
Novembre L992, 1993 et L994 ont
Ia production de fin de saison
que les val-eurs enregi$trées
production réel1es. '

d'uniformisation effectuées en
été analysés en vue d'apprécier
de végétation en étant persuadé
sont nettement en dessous d9=

3. Résultats :

3.L Gnrtcidia sepium

3 .1.1 Production de fourrage en période sèche

I1 sera question des productions cbtenues au cours de saison
sèche (tableau 1.)

Tableau 1 : Influence de I'écartement et de Ia période de coupe
sur la production de fourrage

ap
parI

I

Période
de coupe

Ecartemen
t

n Production en tonnes de ms/ha

année 1993 arrnée L994 I

Moy. sd. Moy. sd.

Mars 1
0,5

3

3
O ,92
0,92

0 ,26
O ,2L

0,43
o ,52

0
0, 11

Avri I 1
0r5

0,7L
r ,3'7

0,38
0,43

0,40
0, 54

0, 10
0, l-1

Mai I
0r5

3
3

I,74
o,76

1, 05
0 ,24

0,53
0,60

0 ,07
0, 03

Juin 1
0r5

3
3

1,05
1, 50

0 ,36
0, 53

I ,69
2.ro

0, 11
0, 03

NB : La production moyenne es exprimée en tonnes de mati ère
sèche hectare .

moy xp
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L'analyse de variance a montré une différence hautement
signif j cative entre les périodes cie ccupe . I;e test de Duncan
distingue degx {coupes dont l-e 1" groupe représentq 1â coupe de
,Juin et le tl" constit.ué par les coupes des 3 aut/es,périodes.

I

A I'exadnen de ce t.ableau il apparait que les lproductions
enregistrées j en période réeIle de déficit fourragqr ne sont
pas satisfai$antes. Mais iI reste à espérer que IÇur valeur
fourragère pourra j ustifier 1' opération .

L'écartement n.' a pas d' incidence sur Ia produbtion
fourragère.

I I n' apparait aucune dif f érence enLre l-es écartements . A
1'exception âes nnois d'Ar.'ril et ,Juln où Ia tendance est
favorable à I'écartement 0,5 X 2 rr:.

I
I
I
I



3 .L.2 Production de

6

fourrage en fin de saison pluvieuae

de l-' écartement e! dé la période de coupe
fourrage I ,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TaSleau
suù Ia

2 : Influence
production de

L'anal-yse de variance n'a mont,ré aucune dif férence
signif icative entre l-es traitements . Ceci peut. -être imputable au
fait que les coupes ont été effectuées en Novembre quand les
plants avaient commencé à perdre certaines de leurs feuilles.

I Le tableau 2 montre gu'iI n'y a aucune différence
I significaEive entre les périgdes de coupe et la tendance reste

favorable à l'écartement 0,5 x 2 m.

I

I
I
I
I
I
I
t

Ëériode
ioe coupe

Ecartemen
t

n Prc.ductib'n en tonnes de ms/ha

année 1993 année L994

Moy. sd. Moy. sd.

Mars 1
0r5

3
3

2 ,53
2;97

O ,25
0,40

4 ,40
4 ,40

0 ,26
0,4o

AvriI 1
0r5

3
3

2,L4
2 ,85

0, l-0
O ,42

4 ,75
4 ,65

0,76
0, 55

ùPt 1
0r5

3
3

2 ,72
L ,97

'P, 78
t0 ,42

4 ,33
4 ,7L

O ,54
0,30

Juin 1-

0r5
-?

3
2 ,42
2,60

0 ,6'7
0, 50

3,78
4,LL

1,r48
o ,26
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3.2 Leucaena leucocephala I i

| .-
3.1.1 Production de fourrage en période sèche

I

I1 apparait du tableau 4 qrF' iI n' existe aucune dif f érence
significative ni entre les péfiodes de coupe ni entre les
écàrtements. - 

|

Tableau 3 : Influence
sur Ia production de

de l'écartement et de la période de coupe
fourrage sec.

NB: La production moyenne est
par hectare.

L'anaLyse de variance
significative ni ent,re l-es
écartements .

exprimée en tonnes de matière sèche

n'a montré aucune différence
périodes de coupe, Di entre les

I
I
I
I
I
I

Période
de coupe

Ecartemen
t

n Production en tonnes de ms/ha

année 1993 année ]-994

Moy. sd. Moy. sd.

Mars 1
0r5

3
3

O ,42
h, e g

0, 04
0, 13

0 ,42
0 ,4r

O ,20
0, 03

Avril 1
0r5

3
3

0,54
0,38

0, 08
0, 08

O ,27
O ,20

0, 03
0, 00

Mai 1
0r5

3
3

O ,92
0, 83

0, 53
0 ,27

0, 51
O ,52

0, 15
o ,2L

Juin l-
0r 5

3
3

2 ,58
l-, 88

0,50
0, 00

I,02
0, 85

0, 05
0, l-l-
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Tableau 4 z Influence
sur Ia production de fo$rrage.

Période Ecartemen
t

n
I

Production en t,onnes de ms/hal

1993 L994

Moy - sd. Moy - sd.

Mars 1_

0r5
3
3

1,88
2,lL

0,30
0,40

L,78
2,Og

O ,64
0r40

Avril 1
0r5

3
3

1_133
1, 60

0,88
O ,42

l-, 81
1,58

O,7Q
O ,22

Mai l_

0r5
3
3

2 ,25
l-,95

2,OB
L,66

2 ,2L
r ,92

O ,64
0 ,28,

Juin 1
0'5

Ir3
3

L ,72
1,85

0,30
0 ,2L

t,70
1, 83

o ,271
0 ,20

3.2.2 Production de Ia coupe de fin de saison de végétation 
!

a" I f ', écartement et d.e l-a période d.e .ouf,"
f orfrrage. 

Itl

4. Conclusion :

Les résult.ats monLrent que Gi.iri cidia sepiun f ournit une
biomasse fourragère plus importante que Leucaetr.a Teucoeephala.
Aucune des 2 espèces ne peut fournir de biomasse considérable au
cours des périodes de déficit fourrager. Cependant en mettant au
point une bonne méthode de conservat,ion de f ourrage, il sera
possible de miser sur Ia production de fin de saison de
végétation pour const.ituer des stocks pour la période de soudure.
Mais pour ce faire, iI est préférab1e d'effectuer Ies coupes
juste après les dernières pluies. Cependant les dernières
concl-usions ne pourront être t,irées qu'après f interprétation des
résult.ats des analyses bromatologiques et de ceux de tests de
supplémentation envisagér dès que les animaux seront disponibleF.
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B. Z,TZTPHUS MAURITIANA Ct BALANITBS
AEGYPTIACA

Par: Modibo SIDIBE, Youba KONE et Dommo

EI\ HAIE VIVE DBFENSIVE
I

I

TEMBELY

1. Introduction

Les, populations rurales de Ia zone semi;aride du MaIi
pratiquerft simultanément 1'agriculture et I'é}Çvage. Mais 1es
t.rr

anl-maux sont laissés en divagat ion pendant Ia saison sèche .

pour ne protéger les vergers, les jardins eÈ d'autres cultures
de contre-saison , il est coutume d'ériger des haies mort.es
et des haies vives. Plusieurs espèces sont. plantées en haies
vives. A cause de f inef f icacité de l-a plupart d'entre elles,
le j uj ubier et Ie datt ier du désert ont fait I' obj et d' un
essai à Ia station de recherche agronomique de Cinzana pour
déterminer les écartement.s convenables à chacune des deux
espèces et évaluer 1'ef f et cies cuitures sur leur croissance
et leur recouvrement..

2. Méthode et matériels

Les semences issues de graines concassées ont été
fournies par Ie Centre de semences forestières de Ouagadougou.
Elles ont été semées dans des conteneurs en polyéthylène
rempl j-es de terre de sous bois . Le j uj ubier a donné un taux
de germination de 602 quand Ie dattier du désert a germé à
95%" .

Pour chacune des espèces, les écartements 0 . 25m , 0 . 50m
et 1m air,.si que l-'ef f et de l-a culture ont êtê testés.

Les plants ont éfé mis en place en JuilIeF f991 dans des
trous c :culaires de 0.3Gm de diamètre et de 0.40m de
prof onde r . Les manquanLs ont ét ê r'emplacés e Août 19 91 . La
composante agricole a démarré en .-TuiIlet L992.L, essai est
éva1ué tous les ans en début et en fin de saison pluvieuse.



3. Résultats

3.L. Cas du

Tableau. 1
1 ' évo1ut ion

cul.rr["
iujubier

rnf rJ"rt
en hau

ce de
teur de

11

I ' écartement et. de
Ziziphus mauritiana

sur

JI
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

}TB
0,25 C = écarteutent 0125 m en présence de eultures.
0,25 SC= écartenent 0,25 m en I'absenee de cultures.

A partir de 15 mois, toutes l-es haies atteignenL 1

mètre de hauteur. Jusqu'à 27 mois, l'écartement 0 . 50m
semblait être le meilleur traitement. Mais avec Ie temps on
s, aperçoit que ni l'écartement ni Ie présence de Ia culture
n' ont d' inf luence sur I ' évo1ut ion en hauteur de 1 ' espèce .

L'évaluat.ion qualitative faite 44 mois après l-a mise en
place de Ia hai.e a montré que I'écartement 0.25m est Ie
plus convenable que ce soit en présence ou en absence des
cultures. Mais Ia biomasse produite dans Ie cas des autres
traitements est suffisante pour créer des haies efficaces.

Age

Ecart

3
mois

11
mois

15
mois

23
moi s

27
moi s

35
moi s

39
mois

o,25 C 62 ,8 40, 5 94 ,0 63 ,5 LL2,r l_11, 3 201_,3

0,50 c 49,O 47,8 LLz ,7 66 ,2 130,9 L43 ,7 163,0

1 c 6t, t 45,9 56, I LO7 ,8 1,'70 r5 ]-64 ,'7 220,O

o ,25
sc

6L ,4 59, 1 89,8 rr8 ,4 L47 ,5 L74,3 a83 ,7

0, 50
SC

5'7 ,0 55 ,4 l-l_9,5 r35 ,7 204 ,2 184, q 226 ,7

1
SC

53, 5 59,1 '74,2 r29 ,5 L87 ,6 L85 ,'7 238,0
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3.2. Cas du dattier du désert

Tableau.2 Inf l-uence de I'écart,ement
1'évolution en hauteur de Balanites

ii

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

et de culture sur
aegptiaca

NB.

0,25 C = écartement 0'25 m en
0 ,25 SC= écartement 0 ' 25 m en

présence de cultures.
I'abgence de cuLturee.

Les plant.s ont une meil-Ieur croissance en hauteur en
1'absence des cul-tures. Les meilleurs accroissements sont
observés à L'êcarLement 0.50m en présence des cultures et à
1, écart,ement 0 . 25m en l-' absence des cult,ures . En prenant, en
compte l-es critères qualitatif s, il est apparu des
résul-t ats de Ia dernière évaluation f aite 44 mois après la
mise en place de Ia haie que 1'écartement 0 .25m est Ie
me i I leur-. La biomasse produite par les haies installées à
O.5Om est suffisante pour les renforcer par une coupe de
gesIion.

4, Conclusion

I Toutes les deux espèces sont utilisables pour édifier
r des haies vives défensives.

I

l.
l'

I
I
I
l

Age

Ecart

3
moi s

11
moi s

15
mois

23
mois

27
mois

35
mois

39
mois

0,25 C 36 ,4 38 ,2 6l-, 0 67 ,7 7',7 ,4 80 ,7 82 ,0
0,50 c 4L ,8 44,6 l_00, 1 9l-,3 L06 ,2 95 ,7 LL6 ,7
I C 30 ,4 37 ,3 88, 5 57 ,4 75,0 77 8L ,7

O ,25
SC

qq 1 63 ,7 53 ,2 Ll-3,l- ]-28 ,0 L32 ,',l L',| 4 ,3

o qn
\l

50, 3 50,4 7r,3 L02,0 1L3,9 184 l_35,3

1
SC

40,8 53 ,4 111, 6 78,9 98 ,2 8L ,7 110, 3
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C. Gliricidia sepium et Leucaena leucocephala en
culture en Couloir

I

I

Itlll
li

Tr l r rl .r r.,rr\TTrrr r\ r-'rrl ,.n I

Par Modibo SIDIBE, Dommo TEMBELY bt Youba
KONE

1. Introduction

La forte pression sur l-es terres a eu pour conséguence
La reduction de Ia jachère et Ia baisse de fertilité des
terres . L'apport de l-a f umure organique et minéra] e est
devenue dé plus en Pl us une nécessité. La cultrlpe en
couloir a lété identif iée comme alternative pourl faire face
au coût éIévé des engrais et du transport de fumure
organique. Pour ce faire Ie présent esai a été installé en
L991 à Ia station de recherche agronomique de Cinzana pour
déterminer I'effet du paillage de Gliricidia sepium et de
Leucaena leucocephala sur Ia fertlité du soI.

2. Mêthodologie

I rI a été adopté un dispositif factoriel- en blocs
! complets randomisés avec quatre répétitions dans lequel les

facteurs à étudier sont:

1 " I'effet de I'engrais avec trois niveaux ( Ie témoin
sans engrais, Ie paillage associé à 50? du complexe céréale
et le paillage associé à la dose complète du complexe
céréa1e )

2" l'effet du paillage avec trois niveaux ,( Ie temoin
absol-u saris pailtage et sans engrais, }e paillage de
GLiricidia sepium et Ie paillage de Leucaena Leucocephala )

3. Résultats

3 .l- Inf I uence de Ia nature de l'espèce sur l-a production de
biomasse :

r A Ia suite des coupes réalisées en Juin et Août 1,992,
rI est apparu que:

Gliricidia sepiurn produit 7 ,5 f ois plus de biomasse
verte que Leucaena TeucocephaLa;

l-a biomasse produite en 2 mois de saison pluvieuse
est environ 9 fois plus importante que celle produite en 6
mois de saison sèche i -

I

I

I
I
I
I
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- l, apport d'engrais dans les inter-bandes améliore l-a
production de,41 à a2BZ en saison sèche et. de 282 en saison
pluvieuse aivec seulement Ia dose complète .

I'Ù

I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.2 Influencg du paillage et de la fertilisation sur le rendement de

mit grain

3 .2.L Campagrre L992

Tabl-eau 1: Inf luence des traitements
mit grain en tonnes/ha

sur le rendement en

l'
Source : Tableau étab1i sur Ia base notes de M. I . CISSE

Au test de Duncan, iI est apparu deux groupes, Ie
premier constitué par les parcelles ayant bénéficié du
È-illage de Leucaena Teucocephala et les témoins absolus
ét Ie éecond groupe représenté par les parcell-es soumises
au paillage de Gliricidia sePuim

Les résulLats montrent que l-e paillage de GLiticidia
sepium est urès dépressif. ContrairemenL à celui de
Leucaena l-eucocephaTa qui est amél iore de 13 Z de rendement

I
I
I
I
I

Traitements
,l

Dose d'engrais en Z

o 50 1 100

Sans paillage

Paillage Gliricidia sepium

Leucaena leucocePhala

0,50

O ,32

0, 58

0,88

0 ,43

0 ,99

l-, 01

0 ,7L

r, L4

Erreur standard 0, 07
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3..2 .2 . Ca-urpagne 1993
't.'

I

Tab]eaul 2: Inf luence des traitements
t.mil gralin en tonnes /ha
I

sur Ie
i

Irendement en

Contrairement aux résulLats de 1'année t992, Ie
constat suivant:

Ies rendement,s
Gfiricidia sepium sont
les autres traitement;

Ie paillage de
est même dépressif.

3 .2.3 . Campagrne L994

Tableau 3 : Influence
mi I grain en t.onne s /ha

obtenus avec le paillage de
supérieurs à ceux enregistrés avec

Leucaena TeucocephaTa sans engrais

des traitements sur Ie rendement en

I

Traitements

I

D-ose d'engrais en eo

0 50 r_00

moyenn
e

ecar
t

tyce

moyenn
e

ecart
t1æe

moyenne ecart.
tlæe

sans paillaqe 0, 85 o,o'7 0, 99 0, 08 L,L4 0, 03

paillage de G.
sepium

l-, 10 0, 13 l-,36 0, 10 2 ,28 0, 35

Paill1pge de
L. leucdcephala

O ,66 0, 03 1, l-5 0, 0l- tl L,s2 o,02

I

Traitements
Dose d'engrais en t

0 50 r_00

moyenn
e

ecart.
trnce

moye:]'n
e

ecart
t.ype

moyenn
e

ecart'
ttæe

sans F illage 305,6 79,4 392 ,4 7-36 ,7 506,9 15, 5

paillage de
G. sepium

524, O 46 .4 604,2 1O5, 5 645,8 56 ,7

Paillage de
L. leucocephal

a

666,7 49 ,4 850, 7 L66 ,8 835, I L"lL,4
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L6

La fertilisation
alors que par le seul
êt.re augrnenté de 47 ,2

4. Conclusion

Ie rendement de 23 ,5 à 332
ttmulch " , l-e rendement Peut

A la fu:nière de ces résultats préliminaire, la culÈure
en couloir peut être suggéré comme alternative pour
auréliorer le rendement en mil grain-
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I Premiers résultats des techniques d'amélioration de
quelques fruitiers locpux
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Par: Modibo SIDIBE, Ibrahim N'DIAYE et Dommo

I
I
I

TEMBELY

1. INTRODUCTION

Les fruitiers locaux jouent un rôIe alimentaire très
important et procurent des revenus substantiel-s aux
poiulations rurales. Cepend.ant ils demeurent des produits
âel ",-,"illette à cause de la longue période de leur
adÇIescence. 

I

pour aider à Ia création des vergers de fruitiers locaux,
Ies recherches sont en cours depuis plusieurs années sur Ie
karité, 1e baobab, le tamarinier, Ie jujubier et le néré'

2. RÉSULTATS

2.I Le karité

Le greffage a permis de réduire Ia période d (adolescence.
Les individtrt ât.ffés en 1988 sonL à l-eur 3ème année de
f lorai son .

La méthode de placage à l'anglaise en double fentes est la
plus convenable. Mais le taux de survie reste encore
faible.
Les greffons conservés jusqu'à Ia transplantation.

2.2 Le Baobab

La méthode de greffage par placage convient bien au baobab
le taux de réuésite àépâsse g5Z. Mais }e,s plant's greffés
depuis 19 9 r n, ont pas encore port.é de f ruit .

Le analyses effectuées en Suj.sse ont c nfirmé que la
pc dre dË pulpe de fruits de baobab est l, 5 à 2 fois plus
ti.ft. que 1'orange en vitatnine C. Des a^ralyses d9
confirmation sont en cours pour connaître le meilleur
morphotype pour Ia producA i r:fl de vitamine C. A cet égard
nous avons ident i f ié 5 morphotypes donl 4 pour l-a
production fruitière. un des morphotypgs est
'particulièrement recherché pour êa production fol'iaire - I1
èst donc pcssible de nrult iplier des clones destinées soit à

la producËio.t fruitière, sôit à Ia production foliaire.
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II est également possihrle d'ef fectuer des plantations
baobab sans clôture en utilisant l-es techniques de
relevage .

2.3 Le Tamarinier

La méthode de greffage Par
tamari-nier . Mai s l-es taux

approehe est aPPlicable au
de- réussite sont encore faible '

cette technique permet de réduire Ia période
d, adol.=""rr.Ë, dà disposer d.es suj ets de taille modeste et
à" garantir en conséquence la qualité du produit '

Les plants issus de semences de tamarinier sucré pourront
être multipliés sur Place.

2.4 Le Jujubier

Les plants d.e jujubier EméIioré d'Asie ont f leuri 2 mois
aprè-s l-eur mis- "i 

place .l_ rcs derniers f ruits de I ' un
d, entre eux ont étè récoltés I mois après l-a mise en place
du plant.

un plant gre ffê en septembre 1994 est en floraison depuis
Février 1995.

La souche ordinaire d'Asie introduite par multiplication
sexuée a donné d.es plants qui pourront servir comme haie
vive et assurer une meilleuie production de fruits.

2.5 Le néré

La station de recherche sur Ia biologie des essences
autochtones (SRBEA) a maîtrisé Ia technique d'élevage
entraîné plants en PéPinière.

Les plants mis en place dans l-a zone maraîchère de sotuba
ont iruct i f ié dès Ia 7èma année .

Compte tenu d.e Ia richesse de Ia f arine de pulpe de Néré en

vitamine C et B,z et des graines f ermentées en protéine ' il
serait. souhaita6le d.' enLreprendre des plantations avec
cette esPèce.

3. CONCLUSION

ces premiers résulLats pourront être explgl!é= pour initier
des plantations artificielles avec ces différentes espèces -

de
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l' Premiers Résultats du Projet Espèces Médicinales

Sardou OUATTARjil et

I

I

L.Introduction

La maj orité Ce Ia population du Mal-i se soigne en f aisant
appel aux vertus des plantes médicinales pour des raisons
d; ôrdre culturel et économique. Pour satisfaire ces besoins
grandissant au regard de Ia faiblesse relative de Ia
couverture sanitaire , d' important,es quant ités de mat ières
végétales (feuilles, racines, êcorces, fruits) sont
régul ièrenrent préIevées dans Les f ormat ions nature1 les .

einsi, il se développe une véritable exploitation des
ressources végétales qui ne prend pas souvent en
considération l-e risque réel- de lpisparition de certains
végétaux ou celui de la dégradatli-on de 1'environnement..

Les espèces utilisées n'ont jusqu'ici pas fait 1'objet de
culturé comme c' est le cas pour l-es essences de reboisement
à vocat.ion de production de bois. Peu d'intérêt a été
accordé aux espèces l igneuses à usage médicinal de l-a part
des services fôrestiers. Les Lravaux présentés, constituent
une tental irre de l-a cul-ture de quatre (4 ) espèces l igneuses
à des fins médicinales et qui entrent dans la fabrication
de spéc ial ités pharmaceut iques dénommées 'rlvlédicaments
traditionnels Améliorés ou MTArr en vente dans les Officines
de Pharmacie au Mali. 11 s'agit de :

Combretum micranthum ( C. Don) et Crossopteryx febrifuga
(Benth) qui appartiennent à la famille des Rubiaceae.

ScLerocarya birrea (Hochst) de Ia famille des
Anacardiaceae
-Vepris heterophyTTa (n. Let) appartenant à l-a f amill-e des
Rutaceae.

La demande f orL croissante de ""'t 
MTA, à I' origine de

fréquentes rupLures de stocks, vâ nécesiter de gros
préIè.rements de matières végétales. Ainsi l-a poursuite et
1, extension de leur production encore artisanale dépendronL
en premier Iieu de Ia disponibilité des matières premières
et âonc d.e l-a préservation des espèces récoltées,
préservaF.ion pouvant. être envisi ,ée dans le cadre d'une
bonne gebt. ion des f ornnat, ions nai rrel les et d' une
d.iversificati.on des sources d' approvisionnement. Toutes
choses dont }a réali-sation nécessite une bonne connaissance
de la biologie des espèces médicinales et Ia création de
plantat ions .

C, est dans ce cad.re que s' inscrivent les travaux du ProjeE
Espèces Médicinales dont les objectifs sont' :
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aire de répart,ition des 4 espèces
fitière des médicaments traditionnel-s

point des mÇthbdes d'exploitation des
naturels der C. febrifuga, C. micranthum, S.

heterophyTla
pcint des tfchniques d'insLallation et de
plantat ions 

,

Af in de parvenir à la réalisation des obj ect.if s f ixés,
notamment la culture des 4 espèces, nous avons adopté une
approche qui s'articule autour des axes suivants :

- la détermination de I 'aire de répartition des 4 espèces à
1'échelle du territoire national . Ce1a permet de connaître
les limites naturel-Ies pour 1es possibilités d'implantation
de la cul-ture et. les zones les mieux indiquées à cett.e f in.
La déterrninat,icn de 1'aire est ef f ectuée sur la base des
documents existants et tJ" reconnaissance de terrain à
part,ir des zones d'observation retenues en fonction de leur
représent,at ivité . Tout cela a été appulré par des scndages
ciblés auprès des populations.

- L'étude de la f iIière des médica-rnents traditicnnels
visant. à connaît.re les aspects socio-économiques de la
production, Ia commercialisation et de 1'utilisation
desdit,s médicaments. Dans une première étape une enquête
rapide de reconnaissance a écé réalisée dans Ie District, de
Bamako . Ce qui doit permettre de j et.er un premier regard
sur Ie commerce des plantes à usage médicinal et sur l-es
opérations situées en amont et en aval qui conditionnent ou
stimulent. cet,t.e act.ivié .

La démarche ad-optée a été de parcourir 1' ensemble des
marchés de Bamako et certains axes routiers pour :

* recenser les vendeurs rdes fragments de plantes à usage
médicina];
* ident.ifier le nom des plantes vendues en langues
nationales;
* relever les prix de vente , Ie mode de cotrdit ionnement. et.
de traitement ;* déterminer }es I ieux de récolt.e et f es part ies de plant es
utilisées;
*consigner Ies maladies :raitées ;*discuter avec }es vendeurs et recenser les problèmes
rencontrés et les solutions possibles.

La deuxième étape qui consiste à éIargj-r les investigations
sur les aut.res régions du MaIi a été effectuée mais les
résultats sont encore en dépouillement.
Les enquêtes décrites ci-dessus ont été réaLisées au moyen
d'un guide structuré de Ia manière suivante :
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* recensement et identifecation socio-économique des
accàurs (produc!eurs, collecteurs)
* inf ormat ions sur l"F g|lantes les méthodes et l ieu de
collecte et les méthodes de conditionnement
; - àpinions sur 1a médpcine t,radit ionnel l-e , Ia phytothérapi
et i- valorisat.ion d"l cette pratique.

:

La gest ion des peup[ements des espèces Qr-ri comporte :

* I, ét.ude de la phénologie des espèces pour connaltre les
dif f érentes périodes d.e f eui llaiscn, f loraison et'
fructification pour mieux planifier Ia récolte des
semences.
25 individus repartis entre les différentes cl-asses de
d.iamètre ont été choisis au hasard pour chague espèce. Au
rythme de tous les 1-5 j ours , chaque arbre a f ait 1 ' obj et de
râIevés phénologiques. CeIa consiste à enregistrer le stade
de développement.

* *] I expéri menl-aLion dÊs coupes . Il- s' agit d' étudier _ i,

f inf lùence d.e I' intet'rsité et la période de coupe sur La 
I

quantité etla gualité de biomasse foliaire dans les
massif s naturel-s. Les périodes retenues sont : Ia saison
pluvieuse, Ia saiscn froide et la saison chaude . Les
intensit,és de coupe correspondent aux différents niveaux de
la couronne des aibres z L/4, L/2 et 3/4. La qualité de Ia
biomasse est éva1uée à parti-r des analyses phytochimiques
au Lakroraioire .

-La mise au point de techniques de culture. Ell-e a été
faite en 2 éLapes, mais s'est beaucoup appuyée sur Ia 1ère
qui consiste à- produire les plants en pépinière. La seconde
étape a concerné Ia plantaLion proprennenF- dite en parcelle
expérimentale .

** En pépinière

L,effet de quelques prétraitements des graines avant semis
(Ievée de la dormance) a été testé pour Je cas des semences
à tégument dur. Il s'agit des graines de Sclerocarya birrea
qui ônt subi un trempage à I'Acide Sulfurique concentré
IHZSO+ ) pen,Jant 10 ffiffi, I'eau simple pendant 24 heures et à
I'eau arrivée à ébull -tion pendarrt 48 heures .

L'influence de quelques mitieux de culture (1it de
semences ) sur Ia ge] inat i on et l-e com-.oortement Ces plant
a été étudiée avec 4 ubstrats : terreau simp] s , L / 2
Lerreau + L/2 sable, '/3 terreau + 2/3 sabl-e et L/1 terrea-r
+3/+ sable.
* * En plant,ation

L'écarternetrt adcpté est 1 >t 2:rrr (f m sur la ligne et 2 m

entre 1es lignes ) pour les 3 espèces à cbjectif Ce
product,ion de biomasse foliaire sauf Ie Ctossopteryx
Tebrifuga (à objectif de production de fruits ) pour leguel

I

i

I
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nous avons retenu I'écartement 3 x 3 m. I1 faut souligner
que la biomasse médicinal-e recherchée et pour laquell'e la
cult.ure est envisagée se pitue au niveau des f euil- les pour
, ScLerocarya birrea, Combbetum micranthum et Vepris
heterophyTTa. Ainsi, pourlune production accrue de
biomasse, Ia plantation à écartement réduit est adoPtée -

..1sur_vL l en fontion des paramètres : taux
croissance en hauteur et

Le comporLement est
de reprisê,- taux de
diamètre.

survie,

RESULTATS

3 .1. Aire de répartiÈion des eepèces

A I, échelle du territoire national , Iâ répartition des
espèces a été définie comme f indique Ia carÈe ci-après. On
peut retenir :

I, abondance et I-J distribution large de Combretum 'l

micranthum. Son aire se situe entre les isohyètes 2OO au Nord
et 1 1OO mm au Sud. Les plus f ortes densités 1OO à 2OO pieds
à l,hectare se rencontrent à certains endroits du plateau de
Bandiagara dans la moitié Sud-Est de son aire. Les t14les de
sol =rrr lesquels on Ie retrouve sonL:Ies sols sableux,
Iatéritiques sur cuirasse, Iimono-sableux et sablo-limoneux-

- Ia plasticité de ScTerocarya birrea. Cette espèce
f réquent.e èur so1 sableux eÈ l imono - sableux est présente sur
des habitats variés dans diverses zones agro-écol-ogiques du
MaIi tel que défini par Ie PIRT (Proj et Inventaire des
Ressources Terrestres, 1988). L'aire se situe entre les
isohyètes 25O au Nord et. 1 2OO mm au Sud où i1 est très
disséminé. On le rencontre souvent dans les systèmes à parc
(au niveau des champs) où iI est préservé par les paysans- Les
densités les plus fortes se trouvenL au niveau du plateau de
Bandiagrara avec 80 pieds à l'hectare .

1a limitation ou la concent.ration de Crosopteryx
febrifuga aux zones plus humides. Cette espèce 9st fréquente
à partii des isoyèteé 7OO 75O mm et devient abondante dans
Ia zor1e Sud où el Ie se p: ésente en peuplement presque pur .

Dans Ia part ie sahél ienne du t.erritoire où les pluies
atteigneni à peine 5OO mn de pluie annuelles, elle se rarefie .

Là c, ést seul,ernent. des pi Cs très isolés que I'on rencontre.
Dans son aire les sols Jo, du type : sablo-limoneux, Iirnono-
argileux.

- la localisation cle Vepris heterophyTTa sur Ces coliines
tabulaires, grèseuses ou les éboulis granitiques et quel-ques
fois en bordure des torrents. L'aire se limite à l-a seule
région naturette du plat.eau Mandingue au Mali. En ef fet cette

""!è." est enclemiqué dans Ie mass i f grèseux entre Kita et
rotkoto et très Jbritée des feux (auquels eIIe est très
sensible ) . Les sols sont Iat,éritiques sur cuirasse .
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I Combretum micranthum, Crossopcperyx febrifuga et
SçLërocarya birrea ont une large réparti,tion sur le territoire
n4tional . L' approvisionnement en vue d'lune industrialisat.ion
dé I'exploitation phaqrmaceutique de cbs espèces ne devrait.
p4s poser de problème si les méthodes d'Exploitation dontel1es
f ônL I' ob j eL de l-a part des herboristes et des
tradipraticiens sonL améliorées.

4. Conclusions

Par contre, Vepris heterophylTa présente une aire de
répartition assez Iimitée. C'esL une espèce gui, pâr surcroît,
fait,1'objet d'une exploitation abusive et anarchique en
raison des vertus qui lui sont reconnues dans la sous-région.
Des actions immédiates sont nécessaires pour assurer 1a
pérennité de 1'espèce et mieux, sâ culture doit être
entreprise .
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3.2. Filière des médicaments traditionnels
,i
I

I

3 .2 .L. Les plantes â usagp nédicinal vendues dans le District
de Banako : I

a)

L'une des composanÇes esserrtiel-les de 'l s médecine
tradit.ionnelle est 1a forte uti-lisaticn des plantes. C'est
aussi Ia composante la plus accesslble par voie d'enquêLe.

En effet la médecine traditionnelle comporte des aspects
ésotériques gui ne peuvent être appréhendés que par les gens
de la piofeséion ; êfl tous cas, Pâs au moyen d'une enguête
rapide comme celle gue nous avons menée.

Le recensement des plantes vendues a été I'essentiel du
travail des enquêteurs . i, rl

Ai nsi , près dè ( 80) qglatre vingts plantes ont pu être I

identifiées avec 1es renseignements suivants :

scientifique ) ;

b) Nature des fracrments vendus :

La plupart des parties des piantes sont concernées. On
note par ordre d' importance:

II semble en effert. que le recours aux feuilles est très
courant. 11 en est de même des racines. Les écorces et les
fruits sonL concernés, mais dans une moindre mesure. I1 s'agit
souvent de part ies t.rès sensibles (racines , écorces ) dont Ie
seul préIèvement peut en:raîner Ia mort de la plante toute
entièie. D'où r s nécessité non seulement de cerner l-es aires
de préIèvement concernées mais également de règlement.er ces
pré1è.te*ent s t-out en m lEant sur Pi ed une pol it ique de
ôréation de plantation de essences réputées pour leurs vertus
médicinales et./ou en voie de disparition.

3.2.2. Les zotres de PréIèvenent :

Ces informations n'ont pas pu être cernées de façon
sat isf aisant.e , car les vend.eui's sont souvent approvisionnés
par d' auLres personnes . Ainsi les <ionnées obtenues restent
assez vagues. Elles donnent tout de même des indications qui

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

lanr-es



peuvent dans certains cas
notamment l-a local i sat ion
territoire malien.
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orienter les
par espèce

recherches futures,
pour l-' ensemble du
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Le tableau n"1 nous donne
situation. II définit les zones de
utilisés pour 1'accès à ces zones

de l-a
moyens
de Ia

matière récoltée

Ainsi, les plantes vend.ues dans Ie District de Bamako
viennent des tocâIités proches, mais également lointaines.
Ncus avons ainsi en plus des environnants de Bamako (Kati,
yirimadio, Sénou) , les contrées connues historiquement pour
leur compét.ence en maLière de médecine tradit.ionnelle et de
pratiqueË myst,iques comme l-es zones du Mandé, du Wassoulou,
ân eéféaorrgôn, d; Mopti. Cert.aines plant,es venant de Ia Côte
d, Ivoire "t du Sahel Mauritanien ont pu être identifiées.

r La proxirnité des marchés et dqs zones de pré}èvement
I semble être Ie facteur le plus important pour
I ' approvis ionnement des tnarchés .

Ainsi les pré1èvements effectués dans Ie Bé1édougou
approvj-sionnent les marchés des q.raytiers de I'Est de Bamako
(Èôulkassoumbougou, Fadj iguila, Bankoni, Djélibougou) et les
artères innportantes dr-i Centre ville (pace de I'Assembl-ée
Nationale, l"Iarché d.e Médina-coura) f acilement accessible par
Ies moyens usuels (Bâchées des transporteurs, véIos,
mobylettes) .

En revanche les préIèvements venant du Mandé et du
Wassoulou al imentent 1es quartiers de Bamako ouest (uj ikoroni,
Hamdallaye, Lâfiabougou, Wolofobougou) et Bamako-Sud
(Badalabôugou, Bananka-bougou) et du centre -viIle (niUiaa ,

Médina - coura )

Les prél-èven,ent s venanl des zones périphériques
approvisiorinent indif f éremment I'ensemble des marchés du
District de Bamako.

Les moyens de transport utilisés varient en fonction des
d.istances r pi"a, vélos et mobylettes, pour les zones proches,
camion ou bâchées, pour les zones éloignées.

Bn.général ceux qui font les prr èvemenLs empruntent les
moyens dé transporr- qùi de sservenÈ I s marchés ruraux . r I ne
s,âgit pas d'uné location pour le seur transport des plantes'

Les s ites d.e prérli lect ion ou biotopes des _plantes ont
pu être identif iées. A-i-nsi les abords immédiats des f leuves,
i"= ptaines , Ies mont.agnes , les sol s pauvres , les champs en
jachères sont cités.

II s,agit des indications précieuses qui permettent de
retrouver cert.aines aires de peuplement '

Itrlne vue globale
peuplement et lesret Ie transPort
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3 .2.3 . Mode de préparation et de traitement des maladies :

En plus des malaÇies que l-es di f f érentes pa.r} ies 9":f
plantes peuvent. trait"l, J." investigations ont porté sur les'
modes de préparat ion e! de traite*"rrlt . Ainsi, Iàs |if f e:"1!=l
f ragments =ont bouillid, transf ormés en poudre ou _incl-nêres ' I

Les patients d,oivent U[ire, se laver, se rincer 1t =bo11"nÎliaspiier la vapeur ou iconsommer après association à de ral

""L"", du mief etc . . . Les quantités à absorbe-r sont souvent
suggérées aux patients pour éviter des excès ' Mais ces

=,rii.=t ions ne tienn"nt pâs compte du stade de la maladie et
I, état du patient gui n-' est souvent pas cel-ui qui f ait Ie
déplacement Pour I' achat'.

3 .2.4. IreE acteurs de Ia filière :

Au niveau des 23 marctrés enql: ?i'=ês , 237 vendeurs ont êtê
recensés d.ont j-5o f empes et ?T hommes comme I ' indisue re
rableau n'2. Les *"t"ripâ ae- ueai-a-colrra et de L1f iaËous3r1l
sont particul-ièrement iinportants avec respecLivement 28 et 3 5

vendeurs.

D, autres sont de faible importance comme les marchés de
,,Sans-f iIS", de N, Tomikorobougou et, de Hamdallaye avec un ou

deux vendeurs.

sur Ie plan cle I',identité, force est de remarquer que la
vente de ""r- plantes occupe particulièrement les femmes qui
,àpiarentent e a % d.es vendéurs-. Les hommes ne représentent que
32 eo.
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et t14>es de vendeurg

I
I
I
I
I
I
I
I

: Irieux de vente

Communes Marchés Types de u"no*J Total

Hommes Femmes

Commune I Boulkassoumbougou I 8 9

Djélibougou 6 9

Fadjiguila 0 l0 l0

Bankoni 0 9 9

Total 2 33 35

Commune II N'Golonira I 3 4

Sans-fiI 0 I I

Médina-coura 2l 7 28

Assemblée National e I ,| 8

Total 23 1t 4l

Commune III N'Tomikoro
bougou

0 2 2

Dibida 4 l0 l4

Wclofobougou 5 9 t4

Total 9 2l 30

Commune IV -sébénikoro 3 4 7

Harndallaye I I
-)

Djikoroni 7 l0 t7

Lafiabougou 13 l3 26

Total u 2E 52

Commune V Badalaboueou ) 5 8

Bakodjikoroni 7 3 l0

Daoudabougou 2 9 1l

Sabalibougou I 9 l0

Total 1Z 27 39

Commune Vl Niarnakoro I 9 l0

M-rgnanbougou 2 t0 t2

Sogoniko I 7 8

Blnankabougou 3 I 8

Total 7 33 !t0

Total 23 7? 160 ?37

Source : Errquête " Plantes nxédicinal eg;'
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Ces hommes et ces femmes viennent de localités diverses:
BéIédougou, Ségou, Kita, Béléko, Wassoulou . les vendeurs '
essentiellemeni Bambara et Manlinké, sont d'un certain âge ' En

effet la moyenne d'âge se situe autbur de 50 ans ' Ce qui veut
d.ire que I i exercice de cette prof pssion est Ie propre 9"=
hommes et des f emmes expérimenf és ayant' une cert'aine
connaissance des plantes. rrs ne sont pas spécialisés et
vendent un Peu de tout. i

r A ces naÈionaux, il- faudraiE ajouler les vendeurs
t Cttattôet", chérapeutej ambulants vehus àu Ghana, du Nigéria

ou du Niger. TIs sont' Haoussa ou Peuhl Bororo'

* Aqents de collecte et,/ou vente :

Avant I'acte de vente, il y a d'abord une opération de

I préfeïemËnt qui s,effecrua dani les différenÈes IocaIiÈéE.
t beux cas de figures sont consÈatés 3

Dans cett,e situation, I' herboris
I

iiste f ait le déplacement
et passe plusieurs j ours pour collecter ce dont iI a besoin
(ou pourr;it avoir bésoin) pour ses patients. ces déplacements
peuvent concerner des pèuplements proches de Bamako ou
lointains connus de l-' intéressé .

>Prélèvemenls assurés par d'autres personnes à Ia dernande des
thérapeutes :

11 se fait selon des consignes assez précises . En effet,
en médecine tradiLionnelle, Iel jours et les moments de Ia
j ournée , le mat.ériet de collecte sont d' une imoortance
éapital-e. ceux qui f onL ainsi le piélèvement sont des parents
ou des hommes de confiance des thérapeutes qui en plus de Ia
rémunération monétaire qu'ils peuvent avoir, bénéficient de
la connaissance du théraPeute.

Certaines personnes en rnal d'activités économiques, vont
cueillir des f râgrnents de plantes dans les environs immédiats
de Bamako pour 1." vendfe au marché . I t s' agit Ià, des

', thérapeutes sans culture thérapeut ique I q.ti , de - I ' a'ris de
certains enquêtés ne cherchent àrr' à vendre pour obtenir des
moyens de subsistance.

b) Les princirJau'x clents :

Les fernrnes constit.uenr. I'essentiel de la clientèl-e' En

ef f et, nombreuses sont I es f ernrnes qui soignenL . 
I eurs enf ants

par Ilutilisation des plantes. I-,es affectlons infantiles qui
ioussent les femmes à rècourir à ceEte fortne de médecine sont

I
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>Ies diarrhées ;
,>Le paludisme ;'>les vomissements ;
>Ies maux de venlre i
p l 4 const ipat, ion ;
>les problètnes de dentition.

Mais 1'achat de fragments de plantes se fait après
coqsultation. L'enfant. maiade esl présenté à un thérapeute
gui, après analyse recomrflande un t.aitement. Ira plante qui est
au centre de cé traiternent est soit préIevée par les parent
eux-mêmes ou d' autres personnes en brcusse, soit achet'ée au
marché. Si le thérapeute possède I *i-nême en stock Ia plante
concernée, Ia vente se fait immédiatenent-

Cela démontre que toutes les tran;.;act ions ne se passent'
pas dans }e marché. Ncmbreux sont des thérapeutes qui exercent
i"nr profession à dornicile. Cette dimension -n'a pas pu _être
appréËendée au cours de cette première ,enquête . I I f audrait
pàllt cela u.ne approche appropriée qli_ devr:a ident i f ier l-es
Lnér"peutes exerçânt leur profession à domicile. Dans tous les
cas, une tel-le opération requiert Ia participat.ion ef f ective
et désintéresséJ des thérapèutes. La collaboration avec les
associations de thérapeutes constitue Ia solution Ia plus
adéquate .

3.2.5. Conditions de comnercialisation :

* Stockaqe et conditionnemeni :

Dans les dif f érent.s marchés, Ies plantes sont exposées
au soleil ou sous des hangars de fortune - I1 n'y a pas
rJ,infrast.ructures d'accueil pour l-es vendeurs qui sonL assis
à même l-e sol . Dans de nombreux cas, r-3s f ragments de plantes
sont empliés les uns sur les aut.res sans aérat icn occasionnant
des pourrissements.

Les fragments d.e plantes sont attachés en bottes ou
gerbes (cas b"= feuillès) ou transformés en poudre après
fut"inération ou broyage d.ans des bouteilles ou sachets. Les
conditions d'hygiène sont assez précaires '

* D.rix de vente :

Les prix sont variahles suivant le F-yp9 de plante et Ia
partie "oà""rnée. 

L,es racines par exempie coûtent plus chères
àrr. Ies f euiltes ; I'obtention des racines nécessite des
Ëfforts ptus importants. Les prix vont de 25 à 1OO F CFA

I, unité. Certa.inès espèces sonC vendues sous forme de poudre
et les unités utiliséês sont des cuill-ères à raison de 25 F

l'unité .

I
I
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I1 y a des probJ-èmes d'approvj.sionnement en saison sèche,
. du f ait , de Ia chute des f eui Il-es de .c.:rtaines espèces et de
Ia d{sparition des plant.es annuel-les ceI1a peut avoir une
influlnce sur le prix mais reste à vérifieç.
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3 . 2 . 5 i. Opinions des personnes enquêtées syr Ia place de Ia
médecline traditionnelle dans le Eystème de I santé:

En plus de Ia recherche, des informatio4s sur les plantes
à usagê médicinal, ont été également recueillies c'est à dire
les opinions des thérapeutes et des vendeurs ambulants sur Ia
place de Ia médecine tradj-tionnelIe.

De 1'avis généra1 des personnes interrogées, Ia grande
majorité de Ia population a recours à cette médeci ne pour Ies
raisons sui vantes :

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

>Ia population croit en cette mé:jecine
ses pfeuves et même Ces miracles ;

I

parce qu'ell-e a faj-t
ll

>Ies coûts de traiLement sont accessibles à tous
abordables ) par rapport à l-a médecine conventionnel le
plantes concernées sont aussi à La port,ée de tous ;

(prix
et les

I

>Ia médecine corrvent.ionnelle a des faiblesses qui peuvent
être conblées par les nréthodes traditionnelles de traitement.

Mais Jes enquêCés ont soul-igné des préoccupations port.ent
sur:

>les problèmes de reconnaissance officielle de leur activité;
> Ia *bdicit.é des moyens de travai I ;
>l' insuf f isance d' c;rganisation des thérapeutes i
>le gaspillage dans I'utilisation des plantes et l-a nécessité
de prot.éger cert.aines espèces menacées.

3 .2.7 Gestion des peuplenents naturels

3 .3 .1. Phénologie

Un cycle de douze ,]-2) rnois seulement a été boucle. Les
résult ats partiels obtenus ne donnent qu'une période
indicative pour Ia fructification à laquelle nous nous sommes
partieul-ièr'emenE intéressés. Un suivi éta1é sur plusieurs
ânnée perm.ettra de dorrner des résu1ta s avec plus de
préci ioh et plus de f iabilit.é. A part r des résultats
brél irrrinaires , nous avons dégager néanmoJ-ns des périodes
indicatives :

>CombreLum micratun présent.e une période de
fructification assez étaIée. EIle débute en juillet-août et
Ies fruits sont matures en j anvier- février. Les fruits
persist.ent jusqu' à mai .

I
I

>Crossopteryx febrifuga a une fructification beaucoup
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plus irrégu1ière et s' éta1e apparemment sur toute I' année ' Les

relevés "nr"gistrés 
ne permettertt pas, pour- le momen-t ' de

,,ca1errt ou a'ég-g"t ae , 
-nériode préc 1--se ' 11 f aut surtout

souligner Ia persistancè assez *.t{ré" des fruits sur I'arbre
puisque l-es nouvea; 

- 
f t"i." . "ottË 

f ormés pendant que les
àr,.iens restent encore puspendus à 1' arbre .

f ructif ication assez régurière q;i délute en Mars-Avrii et' l-a
maturité ieeri"a. indiq-uée pouf Ir récolte) est atteinte en

Mai-Jui'. En Juillet, IËs irïits I:. pelsistent plus, d'où une

chute généralisée cle Ia c;..asi - cL' 1ité des suj egs '

septembre et ra maturiié se sit.re 3n Nc-'rernbre. T'cutefois une

apparition spontanée de quelques fruil s sur certains suj et'

suivis a été constatée au cours L-.: Ia- période de réf érence '

11 f aut reterrir que cett e espèc': pr-ésente apparemnnent une

fructification très iriégulière dani 1e temps ' En effet' très
peu de suj ets ont f ru-c-ti-,f]ié, m3is en p'i 11s ceux-ci n'ont donné

ârr" très -p",, a" gra:-nes llors cle I-cs c'bservations '

Ires in-.,estigations von't se Ë,o"rsui 'r'e pour rnieux cerner
tous les aspectJ a"" différenÈeJ p'hénophases : feuillaison'
f loraison eË fructif ication por-t chacun= des espèces '

3 .3 .2. Expérigrentations de coupe ) '

Les coupes de saison chaude cnt é'ué réalisées en Avril
19 9 5 . Les anal-yses phtt""himiques . 

aont 
- ?tt cours au niveau du

Département de la Uédêcine fràaitiÔnnell" (DMT) '

3.4.Mieeaupointd.est'echniçluesdeculture
Les études portant sur led 4 espèces du proj et ( c'

micranthum, C. tànrituga, S.birtea et V' heterphyTTa) scnL

quasi - inexistantes . gf f-eccivement 1e service f orest ier avait
accordé peu d, irrteràt aux prantes rnécricinal-es . L' ef f ort a

surtout porté sur les espèceà productrices de bois de service
et, d,énergie. Des "rrq,-,éal" 

réc"entes d.ans Ie cadre de querques

proj eLs cnt pourtanË montré que les Yillageois ne placent
jamais en priorité _l'introduction ou 1a multiplication des

espèces aon'._ la seutË pr oduct i on est re combust ibre I igneux .

Le bois de chauffe viènt en dernière tr)osition des besoins
exprimés, après les pttd,rit" alimentaireê, 1€ f ourrage ou les
médicaments.

3 .4.1. Production en Pé.''inière

Des résultats, obtenus nous tirous Ies enseignements
suivant s

3 .4. 1.1. Ef f et des prétraitements 'Ca graines ou levée de Ia
dormance pour les =à*.t ..= à t'égumelt dur ' Cas de S ' birrea

SelonlesrésultatslesSemencesdeSc]-erocaryabirreaI
I
I



l:
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

34

ne nécessitent aircurt prétraiternent avant semis même si le
t.égument est relat ivemént dur . Con;ne I ' indique Ie tableau n "

3 , , les taux de germinat ion l--- s pluF f aibr es ont été
enrlegistrés dans Ie groupe des semences qui ont. subi des
prélgraitements. Nous avons obtenu respeQt,ivement 2 % et 25
Z "ltr." 

Ie t,rempage à I'acide sulfurique,l pendant 48 heures .

Les, taux de survie sont également voisins de zéro. Tout se
pr"l=" comme si les traitements subis, "tt f".ticulier à 1'acide
èt à 1'eau ébouill-antée, agissent négativement sur la
germinat ion

Tableau n" 3 : EEsai prétraitenent des graines de Sclerocarya
birrea

Paramèt,re
S

Taux de
germinat i
ons Z

DVL EL Taux de
survie Z

Traitemen
ts

I

IT1 2 11 1eI 1r5

T2 45 ,25 11 L7 35

T3 0 ,25 13 L7 0

T4 54 , 75 11 15 43 ,'7 5
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3 .4.L.2. SubsÈrats de cult,ure

Les deux espèces : Ccmbretum micranthum et ScLçTocarya
birrea dont lds graines ont f a.it 1 ' obj et de I ' e'ssai de
germination su{ plusieurs subst.rats, ont présenté ld" bons
résultats sur ltous l-es t14>es de milieux de cultulre. Les
résultats sont consignés dans les tableaux suivana=. 

,il
Tableau n" 4 : Test urilieux culture (S. birrea)

dessus de l-a moyenne a une croissance en hauteur rapide plus
de g cm tous les 15 j ours . Ainsi Ia durée de séj our en
pépinière quand l-es graines sont semées en pots est de 6 0
j ours environ.

Tableau n' 5 : Teet milieux de culture (c- mictanthum)

Paramètre
S

'Iaux de
germinat i
ons Z

DVL
(jours)

EL(
j ours )

Taux de
survie Z

Accroiss
e
menL
(cm)Traitemen

ts
S1 57 11 19 56,75 11, 08

S2 56,75
t,

11 L7 55, 50
i,

9, 69

S3 49,75 13 L'7
I

49 ,50 9, 83

S4 52,50 11 15 52,O0 8, 10

Moyenne 54 11.,5 t7 53 t 6B 53, 68

Paramè t. re
S

Taux de
ge rminat i
ons Z

DVL
( j o':rs )

EL (jours) Accroisse
ment

Substrat s

S1 98 ,5'7 6 vtl

S2 )2 ,'7 0 tr.q !5 ,25 1r l

>J 1C0 ( '7q IJ 1,68

S4 93 ,22 qq 13 L ,24

Ivloyenne 96 , 12 5 ,67 tL4 23 r ,2r



I
I
I >Le Contbrethtttn micranLhum présente un taux de germination très

él-evé ,(soit plus de 90 Z), une durée de vie latente ( DVL)
assqz courte (S ou 6 j ours ) et un accrgissement birnensuel
faible en pépinière (moins de 2 cm ) . Au regard de Ia l-enteur
en {roissânCe, Ie delai de séjour en pépfnière correspond à
s mdis. I
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i

3 . 4 .12 . Parcelle expérimentale

Les plant.s produit s en pépinière ont, été nris en place
suivant le protoco1e qui consiste à expérimenter les
techniques de coujpe en plantat-i-crns C. micranthum ete S.
birrea ont été mis à I 'écartement L x 2 m en vue de
f avoriser l-a product ion de biomasse f oi idaire -

C. febrifuga a été planté à I'é:arternent 3 x 3 m pour l-a
productioln des fruit,s. Quelques sauvageons de V. heterophyTla
ônt été transplantés en basse altitude. De manière générale
le taux de survie est satisfaisant car Ia mortalité n'atteint
pas ,, 10 Z dans tous l-es cas. 

,,
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4'conclusions 
r._r_ _r -..

- i _ Bien que partiels, les résulfats préJiminaires
obtefrus font appel à quelques commentairesl et suggestions - Le
1er bonstat q.rf ressort de ces travaux est que dans Ie cadre
du iprésenr projet, la recherche forestière a focalisé les
actiVites sùr des espèces à procduction de biomasse
médicinale.

Mati a été déf inie sur docunnent cartographique . CeIa
const,itue un document de t.ravail qui permet Ce donner une
idée du potentiel existant et de contribuer à identifier les
zones propices à une exploitation industrielle €L, d'autre
part ae aeterminer les zones agro-écolcgiques f_avorables à une
implantation de culture industriell-e. Cependant_ une étude
apirofond.ie est nécessaire pour établi,: Ia carte des densités
pour chacune des esPèces.

'l-'l

sur Ie commerce d.es plant,es médicinales à l'échel-Ie de Ia
capitale. Ainsi, eIlè inspire 4 axes d' investigation à
envisager pour une enquête à 1'écheIle nationale :

* poursuivre l-e recensement des plantes à usage médicinal
avec le nom de Ia plante, la partie concernée de Ia plante,
Ies maladies traitées, Ies modes de préparation et'
d'utilisation, L' origine ou provenance et Ie biotope.

* recensement des t,herapeutes et leurs spécial ités af in
de constituer un ficher " thérapeutes".

* 1, amélioration des connaissances en matière de
fonctionnem.ent du marché des plantes médicinales.

* ident.ification des aires de préIèr'ements et
appréciat.ion de Ia pression exercée sur Ies formations
naturelles.

se pcursui vre pour couvrj-r plusieurs cycles de L2 mois et
débcucher sur des résultats fiables -

Dans les parcelles expérimentales 'l 3 gest i-on de la biomasse
ou t :hniqrres de coupe aucun résultat ne s( a disponible avant
que Les arbres atteignent 3 6 mois d' ge - Les analyses
pt V.cchimiqLles suit'ronL chaque étape de coupe d' échantillons .-p-i-Ifèlement nous envisageons d' enf.reprendre une amélioration
Ce la qualité de biomasse méd.icinale qui consiste à faire des
prél-èvènnents d'échantillon sur dif f érents sites. Les résultats
à, rrl-lyses permettront d'identif ier ie ou Ies sites renfermant
la meilleure qr-l-a1ité cle biomasse médicinaie.

I
I
I
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ANNEXE: PRÉSENTATION DES ESPÈCES
!.

I

I

ESPECES I Nom vernaculaire UTILISATIONS en
Médecina
Traditionnelle

I

Indications MTA I

(médicament

traditionnel amélioré)

HABITATS/
STATIONS

Combretum
micranthum (G.D.:r^)

Combretacées

Petit arbre touffu (5 à 5
m) ou Arbrisseau

- Kinkéliba
(vrai kinkéliba)

*N'Golcbé
*Bara

-Paludisrne

-Fièvres bilieuses

- Toux
-Bronchites

Hepatisane

Insuffissancrs

hépatiques avec

manifætation
digestobilaires,

constipation,

nausécs. état saburral

du reveil matinal.
fuuppâence

Sols latéritiques ou

rocheux des savanes

soudaniennes ou

sehéliennes, frfiuent
en savanes aôustives

Sclerocarya birrea
(Eocht) : Pourpartia

birrea (subr.)

Anacardiacées I

Arbre (8-l0m) 
,

-Prunier ou Arbre à

serpent

*Nkunan,

glJnan

-Diabète

-Dysente;ie
-Envinirr:atiors
(morsure de serp=.x;

Diabeisane
Ilypeiglycemie

Savanes soudaniennes

et sahéle-soudaniennes

Crossopteryx febrifuga
(Benth.)

Rubiacées

Arbustc (5-8 rn)

* Balembo
*Bereka kisa

-Toux
- Fièvres
- Affections
gastro-intestinales

- Démangeaisons

Balembo

Toux rebelle, Fortifiant
Envahissant dans les

savanes boisées

Surtout en stations

rocheuses

Vepris haerophyila
(R.La.):Teclea
sudanica (A. Chev.)
Rutacées

Arbuste (2-5 m)

-Kinkéliba (de Kita)
* Jamba
butumbali

-Paludisme
-Anurie
-Fièvre
-H'IA (tlypertension
Anéiielle)

Diurotisane Diurai
que'

Antih.yjpertension

artériclle, Fébrifu
ge

Massif grcseux entr

re Toukoto et Kita
où il est grégaire
en bordure des tor
rents.Eboulis gra

nitiques des colli
nes tru dcs lllont?gtrcs

I
I

I
I
I
I
I
I
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Deuxième partie: PROGRAMME D'ACTMTBS

A. RECIIERCIIE STJR L'AMELIORA.TION ET LA GÉSTION DE
LA JACIIER+ EN AFRIQUE DE L'O{JEST

I RESITME

,Justif ication et obj ectif s

Ire raccourcissement cirr temps C.,e j achère et f insuf f isance
not,oire de t,echniques appropriées d' ii:tensif ication de Ia
production agro- sytvo-pastr.orale entraîné ent rainé une
diminution de la fertilité des s7-'1s:t Ia dégradation de
I' environnement . La présente p.r'opc.,3iti-n a pour obj ect,if de
mettre en place Lrn systêr:e d' -r:nrél j-orat. icn et de gest ion de
I ' espace int égrani l-a j achère en -nil- ieu paysan (unité cible
: Ie terroir villageoi s I r ou proposant de.s rnodes de
substitution lorsqu' elle a disp:-ru, darrs une stratégie de
dével-oppemen\ durable .

Description de la recherche

t DeË enquêtes seront effecl:rées dans quat.re terroirs
villageois contrastés sur 1es pli:ns i:,rée de la jachère et
pluviosité pour . '

caractériser l-'état de désradation ou de régénération
du milieu suite à l-'abandon cul-turâl- à 1'éche1le terroir
et de Ia parcelle ;

déterminer f irnportance socio-économique de Ia jachère
dans Ie syst.ème agraire.

Parallèl-ement, plusieurs tecÈniques d' amélioration et de
gestion des jachères seront, expérimentées et/ou testées in
situ, dans les mêmes terroirs et en station notamment, Ia
pJ-antat.iorr d'espèces à usages multiples (bois, fourrage,
fertilité du sol) seules ou en association dans les jachères,
la protection des premiers stades _de jqchère contre 1e feu et
Ie pâturage, Ies annénagements, etc . ) .

Résultats atr--endus

La mise en oeuvre de cette proposition permettra de :

mettr: à Ia disposition des agro-pasteur- des zone
guinéer 3 nord et. soudanienne du Mali l ou 2 rspèces et
des :thodes d'aménagement performan 3s pour
l'accélera{:icn de la rémontée biologique après le cycle
cul tura-I (amé l iorat ion de 1a product ion l igneuse , de 1a
production fourragère et du statut organique du sol);
- prop'rser des pratiques optimales pour une exploitation
durable des ressources er-t sol et végétation.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

DémarraçIe
Fin

: Ler / 0T/ L995
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Durée
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quatre ans

iIUSTI F I CATION,OBTECTI FS

Au Mari comme dans les âutres pays de r'Afrique
t.ropicale, un deÈ syst.èmes de l-, utilisation des sôls
consistait souvent en une phase de culture qui durait de 5 à
1-5 ans , suivie d' un abandon cultural après l-a baisse des
rendement,s. Cette seconde phase appelée jachère permettait la
remontée de Ia fertilité grâce à un retour à Ia savane
arbustive ou arborée qui, dans bien des endroitsr peut être
considérée comme une jachère de longue durée. Cette remontée
biologique, vers une savane, err "équilibre", contrariée en
généra1 par Ie f er-r et l-e pâturage, peut demander de 3 0 à 4 o
ans . En zolle f orest i ère plus humide, on observe Ie même
système, mais un cycle plus court., une " cicatrisation"
suf f isante ét,ani. obtenue en 10 à ,, O ans .

Ce syst,ème culture - j achère a bien {cnct j-orné j usqu' à une
date récente. Actuellement, 1'augmentation de la populat.ion
et l-a sécheresse, qui ont endornmagê. duraSlement Ia végétation
et réduit Ie potentiel- prcc't.':ctif ies sc1s, ont conduit. à une
f orte augmentat ion d.es surf ace;,' cu-'l-t ivées . Le s temps de
j achère se sont consiclérai-rlement racc-urcis pc,-lr tomber Ie
plus souvent à moins de 5 ans. Parallèlement l-es prél-èvements
de bois et de phyt.omasse sur les pâturages se sont accrus. Le
feu contrarie egalement, ra remontée biolcgique par
régénération naturelle, qui est devenue plus 1ente.
L'évaporation et 1'érosion prenneitt de f importance.

On a souvent cherché à compenser Ia. perte de fertilité
des sols (z à 4eo par an de matiè::e organique ) suite au
raccourcissement du ternps de jâchère, par des apport.s
d'engrais et de matière organique. Beaucoup de résul-tats
montrent à terme, urr épuisement des sols, une acidif icat j-on
et, une baisse des rendemelrts malgré 1 ' apport d' engrais . La
disponibi1ité en fumier et en engrais reste limitée. Par
ailleurs, en nlus d'un moyen de resLauration de l-a f ertilité
des sols, la j achère est aussi un moyen de lutte contre l-es
adventices et }e parasitisme cles cultures . Ell-e j oue auss j- Ie
rôIe de srrurce d.e bcis Ce f eu, de service et de l ieu de
collecte des pl antes n,édicinales ElIe sert de pâtuz'age aux
animaux locaux ou transhumants.

Donc, la i-édr-lc*-ion de Ia C-urée et de la superf icie des
j achères devient auj curC' hui très préocctipante pour Ie
maintien de 1a fertitité cles sol-s, 1a saLisfactiolr d.es besoins
des populaLiclrs en prc.iuits lj-qner-r-< er autres que ligneux
(fourrage, biorasse r.Édicin:rle, fr':-i-l-s, Iiens) . I1 s'ervère
nécessaire d'arrnél-i.-'r'cr .l-3 prar:iqu: C.e la j achère cornpte tenu
de ses mult ipl-es f onrt i .:ns .

L' cb j ect i f du Prc j :t est de u,ettre au place un syst.ème
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d, amélioration eL de gestion de l-a jachère en vue d'accélérer
Ia restauration de la fertilité. du scl et d'améliorer la
pqoduction ligrleuse eL fourfagère , ou fle proposer des modes
;td substitutiôn à ta j achère lors.;u'ef '-p a disparu, dans une
stlratégie de dével-oppéme-rt Curabr : . 

I

I

r Les act.ivités du Proj et. serc;r-t rni-sps en oeuvre dans les
Cdntres Sikasso ( Station âe 3il:ai:so ei: ilerroir de N' Goukan) ,

Sotuba (Station de Sotuba et, ^erro.-rs i-.: Gouani et de Missira)
et de Mopti (Sous-Stat.ior de l(oporc =t 

-:-arroir de Lagassagou) -

Le 'présent document f ait êta= dcs aJtriv: tés à mettrre en oeuvre
dans les sites du Centre -).égional de Re.',herche Agronomigue de
Sotuba. Elles sont relati-?es à:

la caractérisation de 1'état de dégradation de Ia
végétation et du sol suite à i'abandon cultural;-l' étrrd" des f onct^oll.s de la j e.chère dans le système
agraire;

Ia mise
gestion de

ED

au
1a

DE

Cett e activité conrpreni les opéraiions sl'-ivantes :
.-(l

pcinb d,.: tec hr igues d' améf iorat ion et de
j achère .

1' occ:pat.ion'et de lrutil isation acÈuelle1'étude de
des terres i

È,emps de j actrère aur Ia
sol .

ETITDE DE L'OCCUPÀTION ET DE -I,'I]IrIL=SATICN ACTUELLE DES TERRES.

OBJECTIF

Etablir 1a typologi-e ' ci-r terrâir ..,ilr ageois en ent'ités
homogène Éiur les p1"trS f ormat icn végét -.t ion ( savane , j achères ,

parcs agroforestiers. . . ) , mcqpiropédolcgique et utilisation des
resscurces en sol et végétation -

SITE : Gouani

METHODES
.t"

I1 sera ef f eccué , sur Ia ba-se de I' inLerprétat ion des irnages
sr rt récentes, Llne ca.rtc.graphi-r: de I ' o, upa,tion 

. 
des terres à

I :chelle 1./50 000. Les critèr'cs de cI. -qif ication sont :

- 1a tnorph'r Plal}<;qie
- Ia formati<rtl ."'égtil:iii-e (savanes, ;aclrères, chatnps)
- les esPèces 4':arna-ntes.

Sur 1a base d.: cetre carte, ii sera éi.abli Ia carte
d, utilisation actu:Il-e Ce: terres. Pour apprécier Ia dynamique
de I, occupetion Ces t.erres d.orrc cle Ia CégraCation, or dressera
la carte <J' occupal, ion des te rres de 1'952, sur Ia base Ces

I'étude de f influence du
végétation eË Ia fertilité c','l
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il photographies aériennes .
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INFIJUENCE DU rm[PS
FERTrr,rrÉ DU soL

OBJECT I FS
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DE .rECgÈNN ST'R LA VÉCÉTATION ET IJA

évaluer I'ef f el: i a" Ia durée d' abandon cultural sur
I , évolut.iori d;1; {ràgétation et Ia f ert ilité du so1 ;

ident.if ier des indilateurs d'état de dégradation ou de

regeneration du milieu après 1'abandon cultural ;

identifier Ies Pratiques
dégradation de Ia végétation
cultura];

déterminer une durée optimal,e de j achère '

SITE : Gouani

METHODES ,t ,l

Des relevés ""tonl 
eifectués da.ns 1a végétation des

j achères d., âges échelonnés sur les principaux t14les de sols
Éaisant I' oh'Jet d' uLilisation agrrcole .

sur.Ia base de Ia carte d'occupation des terres, toutres
les jachères seront identif iées et. dàtées. Les rer evés seront
ef f ect.ués selon une f iche de relevé codée et portant sur les
observations suivantes. :

- l, hristoire de Ia parcelle (durée du cycl-e cult'ural '
spéculat ions , .règétaËion otigittale , mod'e de def ricement )

i
- les caractéristiqr:es de Ia végétation-- ( f ormation
végét aIe , f orme biologique , compos it' ion f lorist igue '
recouvrement , -Ëoraânce7dômina::ce, espèces dominantes ) ;

- les caractéristiques de I' envircnnettent (type .de tol'
topographie, distânce du vilJ-age ' - 

intensité de

1, exp1oitat.ion des ressoLr.rces de la j achère ' ' ' )

qui concourrent à Ia
eL Cu sol aPrès I'abandon

Bn PIus Ce ces relevés,
de j achères
d'âges échelonnés :

iI sera étudié sr-lr une dizaine

I
I

- Ia structure du pêuplement l igneux en prgcé-$ant à

I, inventaire ienàtoàéCrique dè tous les individus
des ""pa""= 

igneuses_ et à Ia détermination de

leur oiigirr" ,téi tc, clragecns ou germi'nation) '

- la prodr.rJtion de tois (bois de chautf e, de service) ;

- 1 a bi onna-sse Ces herbacées (aérienne et racinaire ) '
I' acr:ivité biologique d'u scl (mycorhizes ' rhi zobium)

les piopriétés pi'ii co-chimiques du scl (C, N' P) 'I
I
t
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OJECTI FS

déterminçr 1, irnporta.nce socio-é -'onomiqYe ie l-rl ?"1::"i achèdéterminqr r' l-tnpolLc'
clans Ie sy'st ème agra-iire ( s)'stème de culture , éIevage,
forestier, sYstème foncier) ;

inventoriei les connaissances eL prltiques paysannes
de conservation, de régénération eÈ de ges-ti-on de la
lau vv..sv- r

j achère po,ri Ia re5la,rtâtion de ,I-" f ert1l-1::r* ::t ::J (ltvrrre! v }/-

les productions ligneuses . (bois de tl-11.fj" *1:-..::Àvv .c'- ---serviee) "-t non ligîeuses ( f ruits, f ourrage ' plantes
médicinales, cordages) ;

proposer des recommandations
inéertion de Ia j achère dans Ie

SITES : Missira et Gouani
il

METHODES I

Les d.onnées seront collectées à I'aide des questionnaires
directifs et semi-directifs '

Les questionnaires sont composés des grandes parties
suivantes :

la prat ique paysanne des j- achères ; 
-Ia descriptiôn-et le p"s=é cultural des jachères;

-lemoded,utirisationdesjachères(bois,fruits,
pâturage
planteè médicinales. ' ');
1e sYstème foncier.

cette activité comprend les opérations de recherche suivantes:

Etude du comporternent d'espèces Iigneuses pour
l' améIioration des j achères;

Effet de I'association Iigneux et herbacée perenne
sur ,, accélérat.ion de la remontée b' logique
(fer -Iité du sol, fourrages) ;

- Effe! i,e quelques arnénagements associés avec la
plantat ion -d' espèce-s buissonnant'es sur
i ' arnél iorat ion des j achères ;

Influence du, feu sur Ia cynamiqug de Ia végétation
post-cult-urale et l-a bicdiversité ;

'Iesr s d, amél iorat ion et de gesL i-on de la j achère '

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

en vue d'une meilleure
système de Production -
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ETITDE Du coMpcRTgugliflr D'EsPÈcEs r,rcNEusEs PouR L'AMÉLroRÀTroN
DES TAEHÈRESI

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

OBJECTTFS I I

évaluer 1, eff.ù de la plantation de quelques espècep
ligneuses sur I,àccétéraÈion de Ia rémontée biologigub

"pia= 
le cycle cu!-tural (f ertilité du sol, production dF

bois ou de fourrâge) ;
comparer Ie comportement ( taux d.e survie , croissance )

des eèpèces en plântation d' a.méIiorat.ion des j achère;
ideitif ier 1a ou Ies espèces perf or tnantes pour

I'améIioration des jachères -

SITES : Sotuba et Missira

METHODES

Dans chaque site I ' essai sera i-r:st,al1é
fortement dégrâdée ou dans un champ "fat.igué"
en jachère. rl

I

Matériel végétaI

Site de Missira

Acacia senegal
GTyrici'iia sePium

- Acacia auricul-iformis
Acacia aibida
ProsoPis africana
ProsoPis julitTora
Sclerccer7a birtea
Acacia seYaT

- Acacia raddiana
- DeTonix reg'i 2

Albizzia Lebbeck

Stat ion de- SA! urUa

- Acacia mangium
- GTyricidia sePiunt
- ATbizzia l-ebbeck
- DeTonix regia
- Acac ia a-uricul i f otni s
- Pterocarpus er laceus
- Pr cs opi s af ric :la

Parkie bigTobo-'a
- Leucaen) 1 ettcocephala
- Acacia senegaT
- Acacia al-bida.

sur une terre
devant être mis

I

I
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Les t,rai temenÈs

I Les traitements L2 dans tous les sites.
(11) noté de T1 à T11p I ant at ion

,

j achère naturelle TLz .

EFFET DE I.'ASSOCIATION I,IGNETIX ET HERBACÉE PÉNUMUN ST'R
r,'ÀceÉr,Énerror.r DE LA REMoI*TÉE BTOT,OGTQUE DES TERRES APRÈS LE
EYCLE CULTTIRÀTJ (FERTILITÉ DES SOLS ET PR,ODUETION FOTIRRAEÈNN) '

OB.]ECTTF

éval-uer 1'ef fet de 1'association ligneux herbacée sur
1'accélération de la rémontée biologique après l-e cycle
cu]tural et l-e comportement de chacune des espèces (taux
de survie, recoLrvrement de I'herbacée, production) .

l,rltt
SITE: Terroir de Gouani

METHODES

Quatre essais seront mis en place

Matérie1 végétal

L*t eseai
Ligneux : Àca cia senegal
Herbacée : StyTosanEhes hamata

2ème essai
Ligneux: Pterocarpus erinaceus
I{erba.cée : StTTosan tltes hanata

3ètne eesai
l igneux : Pteroc-âTitus -7. ucens
herbacée: St yTcsanihes he-nata

4ème esse-i
Ligneux : GllrY jci cU;r s=piurn
Herba.cée: Stl,1osar:cl:es ham.e-t

Pour chaque essai, il y al-l-ra 4 trai aments:

1"t essai
Plantatictr de Ac.tcia serrcEaL seul, r-cté T1;
StyTosanthes ha;na ta seul , noté T'2 ;
Assoc i at -i-on Aca:i a ee=rtegâI el StyTosen f]res, noté T3 ;
Jachère rratureIle, I1 otê T4

sont au nombre

de chaque esp

fle

èlce
I

iI
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

I
I
I
I
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2ème essai
Plantation de Pte.rocatpus erinaceu,s seul noté T1
StyTosanthes hamata seuJ-, inoLé T2
Associat.ion P. erinaceds/5. hamata noté T3
j achère naturelle noté ff+

I

I
I
I
I

I
I
I
I

3ème essai
Pl-antation de Pterocarpvs -l.ucens seul
StyTosanËhes hamata seul, noté T2
Association P. Tucens/5. hamata noté
jachère naLurelle noté T4

noté T1

T3

4** essai
plantat ion de GTyricidia sepium noté T1
StyTosanthes hamata noté Tz
Association G. sepiun/ StyTosanthes hamata noté T3
j achère naturel le not,é T4

EFFET DE QUELQUES aUÉUeeEMErirTS essoirÉs AvEc LÀ PLÀIÛTATION
D, EspÈcns surssouuaurus sItR p'aldr,roRÀTroN DEs .TAcHÈREs.

I

OBJECTI FS :

évaluer 1'effet de dispositifs anti-érosifs linéaires
associés à Ia plantation d'espèces buissonnantes sur
I , évo-'l-ut ion d.e l-a végétat ion des j achères , Ie
ruissel-lernent et les pertes en terre;

étuCier Ie cornportement des espèces en plantat ion Ie
long des Cispositifs anti-érosifs linéairs;

iàentifier Ia méthode d'aménagement appprpriée (espèce
et dispositif mécanique) pour l'accéIération de la
remontée biologique des j achères .

SITE: Terroir de Gouani .

METHODES

Matériel végétaI
Acacia senegal

- Jatrcpha eurcas
- Andropogon gayanus

Dispositifs anÈi-érosi fs :

cordons de pierres
diguet.tes.

Trai Eennents :

Acac ia setrcgal + ccrdons de pierres
Acac i a ser:ega-J + diguettes en plerres
Jatrepba curcas + cordons de pierres
Jatropha curcas + diguettes en pierrer;
Andz'opogon 9i?)/arr tts seul
Tenrcin sal:s d:-spositiis anti-érosifs et sarls espèces.

I
I

I
I
I
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INFLTTENCE DTJ FEU ST'R LA DYNAUIQUE DE

CT'LTTIRÀLE ET LA BIODIVERSITÉ
I

OBJECTI FS :

I

évaluer les effet-s du feu sud
d'évolution de la végétation et du
cultural ; I

LA VEGETATION POST-

1es prerniers stades
sol suite à 1'abandon

évaluer f influence de Ia protection intégrale sur
' I'arnél ioration des j achères;

comparer les effets de diverses pratiques afin de
dégager éventuellement Ces pl:opositions techniques pour
]es paysans.

ITE : Missi ra

METHODES
Cet te étude est err cout:s sur I e teproir de Missira où iI

a , é!é mi-s . en pI_acq .de'.:'1 es:3.1s s-lr chacune d"P u:rités de
*if ieux f aisanÈ I'cbj et' d'uti.l-rsac '-on agricor e, à savoir f es
plaines sur matériaux limc'no-sableux et les plaines sur
matériaux limoneux f ins. Dans cha.que u;rité de mil-ieux, l'u.n
des essais est protégé de 1'expJ-o:?at'ii-rn et 1'autre ne fait
1'objet d.'aucune restrictior- Pôur ehaq':e essai (.4) , il a été
adopÉé un dispositif en bl-ocs complets randomisés avec trois
traitements en 5 répét i tions ( soit 1-5 parcelies unitaires de
30 X 20 m) :

r sans feu noté T1t feu précoce noté Tz (mise à f eu en n:;vembre)
f eu tardif noté T3 (mise à f eu en j anvier)

I

I
I
I
I

I
I
I
I

TEsTs D'AMÉLIoRÂTIoN ET DE cEsTreN DE LÀ iIÀcHÈRE

Dans l-es 'domaines où l'on ' aura assez de recul , les
techniqueii d' amél ioratiolr'' seront I tesLées (espèces
performantei, t.echniques) chez Ies paysans a-lec 1'équipe SPGRN
êo**. chef r.le f j.Ie. f ts serorit. déterminéS suite au diagnost'ic,
selon La IUARP, des contraint.es et des potentialités pour
I,amélioration et la gestion des jachères dans les terroirs
c-'-bles. En tout état de cause, les résultats attendus sont :

- permettre à la j achère d.e j cuer pleinement son rôle de
r"Ltauration de ta fertilité des ;ols et de production
de boi.s, fortragrj, néCic;.ments, c 3il-Iette;

au cas ori e l Ie seraiL sérieusernent af f ectée par la
clégrad.ation, âccél- êre'r sa rêgêr,êratictt par des pratiques
trâaitionnelles ec/<tti a'néi'i orées . A ce niveau 1 ' on pense
entre autres à l'intrciucticll de 1égumineuses et/ou
herbacées pérenncs ou pluriannuelles et aux dispcsitifs
anti -érosifs .
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Les principales actions
seraient entre autres:
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auxquell-es I'on pourrait Penser

plantation d/ espèces ligneuses'performantes, améliorant
1- protection ét Ia resLaurat[ot de Ia fertilité des
jaclières de sorte qu'à l-a repfise certaines lignes de
Iigneu* seront. éIiminées. Les lignes restantes seront
g-idé.= de sorte qu'elIes coirstituent un système de
éulture en bande, en couloir ou de parc construit - Les
rémanenls et les produit.s des tailles successives seront
pailfés sous Ia culture mise en place ou sur les
parcelles voisines en vue de protéger le sol contre les
ètfet" Cu vent, et des gouttes de p1uie. Leur
décomposit ion a j-dera à en amél iorer la structure avec
apport de matières organiques -

I - uÈilisation de légutt'.5.neuses ets autres graninées pérennes
I autochEones et/ou exctiçlues par leur ensemencement sur

la parcelle mise en jachère.

ut,ilisation des t.echniques'l de CES/ORS pour l-a
récupération des j achères dégradées (scarifiage, cordons
pierreux et plantation de haies vives sur l-es contours,
paillage);

ut i I i sat ion des j achères comme ç.arcel les f ourragères
(espèces fourragères Four Ia nourriLure des caprins et
aut.res ) , point de conciliaticn entre j achère et'
production-de fourragie, c'esL en quelque sorte la not,ion
âe jachères multi-fonctionnelles ;

- g.rUion des j achères en t.aillis pour la production de
bois;
- mise en de f ens temporaire contre Ie f eu et l-e pâtur1g9 ;

- culture en couloirè pour le maintien de la fertiliLé du
sol pendant la Phase cul-turale -

REST'LTATS TEEITNIOUES ATTENDUS

- propcsit iorr de l- ou 2 espèces 
. 
perf ormantes pour

1 ' aàcé}érat ion cle l-a rémontée biologique après le
cycle cultural (production ligneuse, fourragère,
rertilité des sof s) ;

- amél ioration d.e la production ligneuse des j achères
de 25 à 5 O vo par rappor. aux j achères naturel les
I:on amél icrées etr non pr égée , se lon les régions

amélioration de Ia proCuction fourragère des
j achères de 25 à 5 0 Z par rapport aLrx j achèÏ-es non
améliorées;

anélioration 'lu caLr:( de matière organique et d'azote
du sol;

I
I
I
I
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id.entification Ces prat-iques qui
perte de productivité biologique
la désertification) ;

concourent à la
du milieu (donc à

I

pour une
en so1 et

opt imal$s
re s sourceb

proposition de Pratiques
expl-oit.at ion durable des
végétat, i on ;

cartes d'occupaLion et d'utilisation Ces terres :

rnise en évj-dence de f importance socio-économique
de Ia j achère

REPERCUSSIONS SIIR Ir ' EIIVIRONNEUEIÛT

La prot.ection de I'enrrironnement est un point important
du proj ât . L'un des obj ect,if s Ce Ia j achère ou de ses
sunJtitltions est Ie rnaintien d'une couverture végéta]e du
sol , d' un,Laux de matièr'e organi_qu9 suf f isant P"t1 ?::::":_Ï:
bonne stllrcEure du sol , d'un cl-cisonnement clu paysage grace
à des parcelles en végétation. Ces pr_atiques _sont celles qui
permettent de l-utter c-ontre 1e ruissèllennent, Ie lessivage des

nuLriments et r,érosion, conduisant à terme à l'abandon des
terres d.e culture eÈ à Ia désertif ication. Par ail-Ieurs, le
maintien daau moins de quelques parcelies en jachère d'assez
longue durée (p1us Ce 1O ans) est un moyen d'assurer
local-emenL Ia conservation d.e I=- diversité de Ia flore et de

Ia faune.

I
I
I
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I

GliriciQia sepium et Leucaena TeucocephaLa
couloir lavec Ie miI, Ie sorgho et le naïs

B. RECHBRCHE EN AGROFORESTERIE

RESI'ME

.fusÈif ication et obj ectif s

La cul t,ure en coul-oir a été :Cent i f iée comme une
alternative pour assurer une exploj,Lati:1.r continue Ces terres
sans arnendement. Les résultats préIim-l-naires d:-s essais du
réseau SALWA, €r cours à Ci nzana, i ndicçtrent qJe Ie mulch de
GTiricidia sepium et Leucaena Teucceephala permet d'arnél-iorer
Ia f ert ilit.é du sc1 et le rendemêrr.t en m'i I grain. I1 s' agira
d'une part de mener à terrne ces essais et d'aut--re part Ce les
étendre 'f,.ans l-e scudanier.- sud au sorgho et au lrnaT s .

I

Description de Ia recherche

La recherehe consiste à instaIler deux essais dans lesquels
Ie paillage de Glyricidia sepium et de Leucaerz.a Teucoeephala
est associé à trois niveaux d'engrais dans Ia cull-ure du nnil-,
du sorgho eE Cu mars. Chaque année les récol-tes de céréa1es
sont guantif iées ainsi que I'évolut.ion de la f ertil j.té du sol .

Résultats attendus

La r+icherche permettra de déterminer f impact des
différenLes espèces utilisées en culLure en couloj-r sur
1'amélioraiion de Ia fertilité du sol et I 'augmentation du
rendement Ce chacune des céréales. La diffusion de cette
technologie permettra de réduire le coût de production du mil,
du sorgho, du mais et de f aire éconorniser le prix de I' engrais
ou le coût Ce transport Ce la matière organique.

BudgeÈ

25 .6LB .7?5 Fcfa.

en culture en

995

Démarrage

* Essai ALITIA :
* Essai ouvealr-

Fin
* Essai SALI,{A:
* Essai ncuveauu

19 91
(cclnpolanr-e soudanien- sud) :

19 97
: 2OO4
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MISE AU POINT DE

DES rIArESi VrvES
TEeHNTQuEs D' rr{sTALLATToN ET DE GESTION

DAT.its.DIFFEREI{rESzoNEsAGRo-CLII{'ATIQUES

REST]ME

ilustification eÈ Objeetifs

L, installatiolr Ccs haies vives esL 'ur'e pratiq':e

anciennement connus ûans les 
- 
p"y= de Ia zon'e sahélienne '

cependant, rongtemps re-rtée =o.'à lo" f orrne tracj-tionnelre, Ia

haie vive de par $es murt ipres fonctiors a susc iLê un intérêt
assez récenr de ra p;;t d'? ra recherche scientifique en vue

de son. amérioration et adapt.atian aux conditicns actuerres

d'utilisation des terres '

pluJieurs espèces er, cechriqugs - o": l:a? essayées

générar"meni dans aès-àondj-ti""= îi:L'rrê-têrogènés - La présente

proposition de recherche a po.,} Jjç.t if Cé metLre au point

des techniques appropr.iées a, j-tr=iàir"t -orr et de gest ion des

haies vives -

DeseriPtrion de La reche:he

Les act ivités et grpéra.L i'xi- de recherche -pl:l:?:::
portent d., une paft =* -Le 

-choix 
d'' espèces ligneuses propl ces

pour Ia réalisauion-àé= haies vives éc d] "l!=.,p-it 
sur leur

installation et gestion. Des tests sont aussi réalisés en

mirieu réer en étroile corraboration avec les paysans '

P-ésultats attendus

La mise en oeuvre de cette prop-osition permettra de

mettre à Ia dispos:-tion des ag:o-pasteurs' des paguets

techniques appropriâ" bi,r, r; 
- 

"or.,Ér 
irut ion d.es haies vives

(espèces pel f orm^antes et techniques cf , installar-ion et de

gestion).

Budget z 6 9'68 O'CC FCFA

Démarrace :

ce :aines conrposantes ont' démarré depuis 991- Les auEres

devront détnarrer erl :-.99 ) '

Fin : 1'atl 2000
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Mise au point de banques f'ourragères avec

leucocephala, Pterocatpus erinaceus et
I'alimentation des ànimaux.

Gliricidia s epium, Leucaena
Fterocarpus lucens pour

I
l

RESIJME

,fustif ication et Obj ectif e

La pénurie alimentaire, est la contrai nte principale de
L' êlevage. Les résultats préliminarî€s ies recherches en cours
à Nyékentoumou laissent enLrevoir 1a posr:ibilité d'utilisation
de - Gliricidia sepiun. I-,eu.caena Teueocephala- en bangues
fourragères en vue de supplénente:: les animaux. La présente
proposltion de recherche vise à'maît.riser les techniques
ôullurales des espèces proposées e: d'envisager leur
utilisation pour auEmer.i..er la pro'-lLlctiorr laitière et celIe de
viande ovine

t,

Deecript,ion de 14 recherche

L' étude en cours dans 1e S..,uda:rien- sud, Cans Je cadre du
réseau SALWA, sera éteridue au So'.j.anien-nord. Dans les deux
cas on étudie }'ef fet de 1'écari' :rrlêflt et de Ia période de
coupe sur Ia q'.ra1 ité du f ourrage .

En ce gu.i concerne Ie soudarrien-s,.J GJ.irricidia sepium a fait
I'objet d.e test d' introductic'':r err mil ieu rural . En
supplémentation ovine, son ' fburrage et celui de Leueaena
Teucocephala sont comparés à la {P-." d' arachide .

Résultats attendus

La recherche permettra de proposer une densité optirnale eL Ia
périorle <fe coupe Ia mieux indiquée pour chacune des espèces .

Èr. ernbouche ovine, la dose appropriée sera connue pour chacune
des deux exotiques.'- La recherche. permett.ra de proposer Ia
rat ion la Ë,Ius é"onomique pour la-'product ion de lait .

BudgeÈ

Le coût dr-rect Ce

Démarrage

. Essais SÀLWA €

ta pr.'oposition s'éLève à 39 534 975 F CFÀ.

cou.rii (souCani-en- surC) : ]-99I

I

I
I
I

. Essais

Fin
. Essais

nouvealrx (souCatrien-norC) : 1995

SALI.IA: F'in ]-99'i

Essais rrouvea,.lx : 200C.
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Etude de i'importance socio-économique des Parcs

fiprs en T, ' .Arideagrofolestiers en zone seml-
II RESI-INm

ilustif ieation et Obj eci:iis

La zone semi-ari de Ju MaLi p': lsente des arbres dispersés
dans les champs et j achèt."-. II '" agli-t d'un sysÈème

d, ut,irisation des terres" décrit colt:rn€ nncdJ d'organisation de

1, espace agraire et e"= syE:ènnes r--3 cul--ures appelé "parcr' '

Ce système intéress 3 plu-s 9: f mii.:tions d' habi tants dans Ies

zones agro-écologique! d.u Moven-Ëo.ni -IrIiger et du Seno ' Pour

comprend.re Ie système d'= productio!- des giarcs agroforestiers'
i I est nécessaire d' é-tudi:r s':n -f 

onct ionnenenL et sa

dynamiqu". Le but -p_rincj-pal c,a ceLle é''-ude est de comprendre

res asbects socro-écc".bmiques- ' q''ri sont' 
"à 

Ia base de

I ' existËnce des parcs ag;rof oresL ie:-s ' I

DescriPtion de Ia recherche

L' étude consiste en des =nquêtes socio - éconotniques

f ormerres et inf orrnerres . ces in,;u!Ë"o . 
tiennent' compte d'une

part d,e Ia structure des menag"",' les champs et -parcelles ' du

bét.ail , Ce 1 , équipemenf- et. d'âutr. part' dàs nodes de f a ire :

valoir des Lerres et Ce: arbre-s, -Ë I'utillté de ceux-ci et'

dela.o**"tcialisationd'eieursl:roduits'

Réeultats attendus

A I, issue cle I, étude, on aula ies connaissances

scientif iqrres sur la dy.:.amiqug et ..1-a- gestion des parcs

agroforerfi"r" et ="i fés fifières de "o**"tcialisation 
de

reurs produits rigneux et. non J-igneux. i-n outre erre permet'tra

d., évat uer I'inpact â"t pollt'iques f c'restières et d'autres
politiques Ce dé,r"1oppe:nent =gË l-es p'atiques cle gestion des

parcs agroforestiers '

BudgeE:7700000

Démarrage : Avri I !9': L

Fin : a collecte cl-e do:rnée L:rer'clra f in en i ptembre f995 ' Le

t"ppor- - f inal ser'r' fcu-rni el-I Avril- 1-9')6 '
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C. RECHERCHE SUR LES ESPECES
rvrÉurcrhlar-,ps

tl
AMELISRÀTTÔp DE LA PRODUCTION DE BIOMASSE DE QQAMN ESPECES

LIGNEUSES I MppTcINALES (Crossopteryx febrifugà, Combretum
micranthumy ScTerocarya birrea, Vepris heterophyTTa)

RESIruE
,Justif icati,on et Obj ectif s

La majorité de 1a popul-ation du Mali se soigne en faisant
appel aux vert,us des plantes médicinales pogr. des raisons
d-' ôrdre culturel et éèonomique . Auss i , au Ministère de Ia
Santé publ ique à travers l-e Département de 1a Médecine
Traditionnelle (OM1') 1'accent a été mis depuis plusieurs
années sur cette thérapie par les plantes. Les recherches en
cours ont perrnis de meÈtre au point une vingtaine de
médicamenLs traditionnels améliorés (MTA) dont quatre sont en
vente depuiis 1990 dans les of f icines. Pour t3çisfaire les
besoins, h'i*portantes quantit,és de matièt'e ''régétale
(feuilles , raciies, écorces) sont préIevées régulièrement dans
Ies formations naturell-es. Ainsi une véritable exploit.ation
des ressources végétales se développe et qui ne prend pls
souvent en considération l-e risque réel de disparition de
certains végétaux ou cel-ui de dégradat j-on de I'environnement.

Les recherches envisagées s' inscrivent dans Ie plan
stratégique de 1a recherche agronomique. Elles ont poul:
obj ectlt a, améliorer la prociuction de b'i omasse médicinale des
quatre espèces ligneuses (Crossopteryx febtifuga, Combtetum
micranthum, ScT"toV^ry^ birrea, Vàpris heterophyTTa) utilisées
dans Ia fabrication â"s rnédicamenls traditionnels amél-iorés
en vente dans les cf f i cines tle pharmacie . Il s' agira
d'identif ier des provenances performar.les, de mettre au point
des techniques àppropriées d' exploir-ation des peuplements
naturel-s "Ë de - âef lnir des techniques de gestion des
plantat ions .

Descript'i on de Ia recherche

La recherche propcsée comporte t.rois activités :

,deit if icat ion à.es prcverLances perf orm.rnLes pour Ia
prcdrreticn de biornasse r:-édicinale-*'i=e au polnt d.e techniques d'expl^iEation des

=uplements ttaturels
,- == aL1 point de technologies d ' inst a -at ion et de

gesticrr des planLaticns.

Les provenances sercnt ident ifiées en fonction des
régions ,ràLrrrel les déf inies par l e _Proj et Inventaire des
Ressources Terrestres sur la Èase de la teneur en principes
act if s clu rnatérieI végétaI -

I
I
I
I
I
I

En ce qui concerne I'exPloitation de s petrplement s



56

l,
L
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
t

naturels ou artif j-cie1-q, il
suivant des Périofles de l'anné
et int.ensités lde coupe sur
quantitaL.ive a3 la biomasse '

I

Résultats atterldus

Ident i-f icat, ion d' une ou
espèce pour Ia Production
- mise au Point,de mod'es,
coupe des arbres.

BudgeÈ : 44.I75 -250 FCFA
Démarrage : 1995
Fin : L999

s, agira d, étudier I' infl uence
e , d. dr f f érenls 'mcdes , rYthmes
Ia production qu'-alitqtive et

deux provena:lces perf ':rmantes par
de biomasse ;

rythrnes et intensicés approPriés de
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f). AMELIORATION DES FRUITIERS SAWAGES

euÉr,roRltroN DE LÀ FRoDucrroN FRurrrÈng DE
FoREsrrÈngs I r.ocar,ns

I

i RESÏIME
l

ESPECES

.fustif ication et Obj eetif s

Les fruitiers locaux jouent un rôle alimenLaire très
inrport.ant.. Cependant ils sonL touj ours exploités sous forme
de produits de cueillet,te â cause de la longue période de
Ieu'.r adolescence. Les méthodes de gref f age adaptées à
certains d'entre eux sont connues. .

L'Objectif est de suivre Ie bomportement au champ de
plants greffés de ces espèces et de réaliser de nouveaux
essais de greffage. En outre on suivra d'une part
I ' évolut. i orr r,de Ia teneur en vitamine C des f ruitq de deux
phénot)æes d. baobab en f onct ion de la zone agro-lécologique
et de Ia durée de conservation du fruit et d'aut:e part
différentes provenances internationales de neem seront
comparées.

Description de Ia' recherche

La dérnarehe cons j.ste à étudier 1-'aptitude f ruitière
(âge de Ia première fructification, quantité et qualité des
fruits) de greffes de jujubier améIioré d'Tnde et cefles de
gref f es de karité , tamar j-nier et néré et l-eurs perf ormances
dendrométriques (taux de survie, croissance) et de
confirmer les résultats des essais antérieurs de greffage.
Par ailleurs des échantillons de pulpe de fruits de baobab
de zones agro - écologiques di f f érentes seront périociiquement.
analysés pour suivre I ' évol-utt ion de leur teneur en
vitamine C en fonction de Ia durée de conservation de Ia
pu1pe. Bn fin dans le cadre du réseau FAO sur
1'amélioration du neem des provenances seront testées en
pépinière pour Ia germination des graines et la croissance
des semis eL en plant.ation pou.r Ia survie des plants, leur
croissance et, Ieurs caractéristicrues f ruitières.

Résultsats atÈ,endus

La mis en oeuvre de la proposition permetc r de
mettre à la disposition des arboriculteurs d'aut fs souches
de malériel végétal et C'avoir des connaissances
phénologiques et clendrométriques sur les f ruit iers gref f és .

Ces inf orma.t ions aideront l-es arboricul teurs mal iens à
créer des vergers avec ces espèces jusqu'ici classées parmi
les produiis de cueillette. Ce qui pourra ainsi augmenter
Ies sources de revenus des arbori culLeurs et améliorer les
échanges coanterciaux ou pays .

Budget
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Budget

Le coût Cirect de
OOO F cfa L'ICRAF, Ciba
Vie " yl conrribueront .

I

DénarrFge
I

Les act iv ités ont dérnarré

Fin : 2OO4.

Ia proposition est eFtiimé à 4L 3o5
Geigy et Task. Forcê Roche rtVue et

en Févr.ier 19 9 5 .


