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PREFACE
 

Ce qui suit est un ouvrage pratique de r~f6rence pour les vulgarisateurs agricoles africains qui 
s'efforcent am6liorer la production agricole par la r.duction des pertes caus6es, dans les r6coltes, 
par los insectes nuisibles. Lemploi des pesticides s'accroit de plus en plus en Afrique. Il est essentiel 
que l'usage de ces pesticides soit limit6 uniquement aux cas appropri6s et que toutes leurs 
applications soient faites correctement et sans danger. 

Cet ouvrage n'est qu'un guide et ne remplace en aucune faqon la formation sur le tas. Les 
vulgarisateurs qui utilisent r6guliirement les pesticides devraient se renseigner sur les disponibilit6s 
de programmes de certification pour leurs usages. Ce guide sert de "r6f6rence de poche." Les 
vulgarisateurs sont encourages 1'emporter sur le terrain et Aile consulter aussi souvent que 
n6cessaire pour s'assurer que les pesticides sont proprement utilis6s. 

Nous avons tentd de r6diger ce guide d'une mani~re simple et pratique afin qu'il soit utile au plus 
grand nombre possible de personnes, des fonctionnaires sp6cialis&s aux vulgarisateurs du niveau du 
village. La reproduction de ce guide par des services nationaux est non seulement autoris~e mais 
encourag6e. Nous sommes conscients de la ndcessit6 d'adapter certaines parties du contenu et de 
quelques illustrations aux besoins sp6cifiques de formation d'une national donnde. Si ce guide est 
modifi6 ou reproduit localement, veuillez nous envoyer un exemplaire Atitre d'information et citer 
le nombre de copies reproduites et distribu~es. Vos suggestions pourraient ainsi 6tre incorpor6es 
dans les .ditions Avenir. 

William Overholt 
Carl Castleton 
1989 
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INTRODUCTION 

A partir du moment oji l'homme s'est mis Aproduire des cultures vivri res, il a dtd oblig6 de lutter 
contre les organismes qui abiment ses cultures agricoles. On a donn6 le nom de "parasites" Aces 
organismes. Un parasite agricolc reprsente en r~alit6 tout organisme qui entre en concurrence avec 
rhomme dans son utilisation des cultures agricoles. Lorsque le cultivateur plante un champ de mil 
et que son champ est ensuite attaqud par des sauteriaux, ces dernifres sont des ravageurs dans ce 
sens qu'elles disputent cette source alimentaire AI'homme. Les depredateurs agricoles ne sont que 
l'un des facteurs qui restreignent la production vivrifre. Les facteurs non abordds par le present 
manuel comprennent entre autres les conditions atmosphfriques et la fel'tilit6 des sols. 

Tous les ans en Afrique, le rendement potentiel des cultures vivrifres accuse des pertes notables dues 
6 la presence de parasites. Ces depredateurs comprennent des espfces d'insectes, d'oiseaux, de 
rongeurs, de maladies, de nfmatodes, d'acariens, de millipdes, de mollusq:es et, le cas 6chdant, de 
grands mammiffres tels que les singes et les 6ldphants. I convient de souligner le fait que parmi ces 
espces, quelques-unes seulement sont consid6rdes comme des ravageurs. La tr&s grande majorit6 
d'entre elles n'exercent qu'un effet restreint ou nul sur les cultures, tandis que d'autres sont 
bn6iques A lhomme. Or estime que 90 pour cent de toutes les esp&ues d'insectes connues ne 
revetent aucune importance conoimique, pr~s de 7 pour cent sont jug& bn6fiques et seuls 3 pour 
cent peuvent 8tre qualifids de nuisibles. Certaines esp ces sont nuisibles Acertaines dpoques et 
b~nffiques Ad'autres. Ainsi, les larves de certaines especes de mloides rencontr6es en Afrique 
mangent les oeufs de sauteriaux et sont par conscquent utiles rhornme dtant donnd que les 
sauteriaux sont gdndralement considfr6es commie des ravageurs. Au stade adulte, ccs m6loides sont 
des depredateurs parce qu'ils se nourrissent des plantes en fleurs du mil et du nidbd. Cet exemple 
montre que la definition d'un parasite n'est Fas toujours claire. 

Etant donnd les pdnufies alimentaires chroniques que connait l'Afrique, il est essentiel que l'on 
s'efforce d'att6nuer les pertes que provcquent les parasites dans la production des cultures agricoles.
De nombreuses mdthodes permettent de rbduire les pertes imputables aiLx parasites, y compris la lutte 
m .anique, culturale, legislative, biologique et chimique, ainsi que l'utilisation de vari~t&s r6sistant 
aux parasites. Le contr6le chimique inclut I'emploi de substances toxiqucs appel6es produits 
phytosanitaires ou "pesticides." En raison du danger potentiel pour l'homme et J'environnement lid 

l'emploi des pesticides, its ne doivent s'utiliser qu'en dernier recours lorsque d'autres mdthodes ne 
sont ni disponibles ni applicables pour des raisons 6conomiques ou tout autre motif. 
Malheureusement, l'emploi des pesticides constitue souvent ia seule mdthode pratique susceptible de 
rfsoudre un problfrme parasitaire donn6. 

Dans leur majoritd, les pesticides doivent .tre trait s comme ces substances dangereuses et cofiteuses.
 
C'est pour cette raison qu'il y a lieu de se montrer trs prudent dans leur emploi. Ce manuel a pour

but d'aider les personnes utilisant des pesticides h des fins agricoles As'acquitter de leur tfche avec
 
toute l'efficacit6 et la saret6 voulues.
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PROSPECTIONS ET SIGNALISATIONS PITOSANITAIRES
 

La prospection constitue la premiere d6marche de toute operation de lutte phytosanitaire. La 
prospection permet de d6terminer les parasites qui attaquent une culture le cas dchdant; la densit6 
de la population parasitaire; l'importance des d6gfts causes par les parasites; et une estimation du 
potentiel des d6gfits futurs. Ce n'est qu'apr&s avoir 6tabli et 6valu6 ces infowmations qu'il est possible 
de prendre une d&cision rationnelle quant Ala justification d'une lutte phytosanitaire. 

POURQUOI LA PROSPECTION EST-ELLE IMPORTANTE? 

Les populations parasitaires sont dynamiques. Elles peuvent doubler en un jour ou diminuer au 
m~me rythme. Les conditions atmosphdriques, la presence d'ennemis naturels et la croissance des 
cultures sont autant de facteurs qui affectent la densit6 d'une population de parasites. Pour mener 
i bien la protection d'une culture, il s'impose de surveiller constamnent la culture et la population 
parasitaire. A cette fin, on doit effectuer une prospection priodique bien organis. La m6thodc 
utilis& pour mener une proxpection selon la culture, le parasite et les ressources disponibles pour 
I'optration. 

Pout certains parasites, il est difficile d'estimer directement leur densit6 dans un champ. En 
l'ccurrence, la prospection doit avoir pour objectif d'dvaluer les d6gfits caus6s par les parasites. On 
peut ci.er comme exemple les oiseaux qui se nourrissent de graines comme le moineau dor6 (Passer 
htei.L). Darts la plupart des cas, il n'est ni facile ni pratique de d6terminer la densit&de population 
des oiseaux dans le champ, mais nous pouvons n6anmoins effectuer une prospection pour dvaluer les 
d~gits provoqu6s par its oiseaux. Une autre m6thode de prospection consisterait i d~terminer le 
nombre, l'emplacement et la taille des refuges d'oiseaux dans une zone donn6e. Cette m6thode 
exigerait probablement une base de ressources consid6rablement plus importante (v6hicules et 
personne-l). 

Un autre exemple est celui du parasite Heliocheilus spp., la mineuse de l'6pi. On parvient diffi
cilement Ad6tecter sa pr&sence avant que les d6gits ne deviennent visible et qu'il soit trop tard pour 
engager une operation de lutte efficace. Une solution consisterait h poser des pi~ges lumiiaeux afin 
de dceler la presence de papillons Heliocheilusfemelles avant qu'elles ne pondent leurs oeufs. En 
appliquant cette m6thode de prospection, iamise en oeuvre des opdrations phytosanitaires pourrait 
commencer lorsqu'un certain nombre de papillons femelles ont dtd captur6es au cours d'une p;riode
d6termin~e. Par exemple, trois papillons par nuit signifierait que le traitement devrait commencer 
une semaine plus tard. I faut noter qu'il s'agit d'un exemple purement hypothdtique. 

Les deux exemples cites montrent que la m6thode de prospection utilis~e peut varier sensiblement 
d'aprs la culture, le parasite et les ressources disponibles pour la r6alisation. 

QUE DOIT COMPRENDRE UNE BONNE PROSPECTION? 

La date et le lieu de la prospection. Ces informations doivent Etre enregistr es avec ia plus 
grande pr6cision possible. Indiquer l'endroit sur une carte constitue une excellente mdthode. 
II convient i tout le moins de noter ia distance par rapport i a ville ou au village le plus proche 
et la mani~re de s'y rendre Apartir de cc lieu. 
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* 	 Le type de v6g6tation qui pousse dans la zone prospect6e (mil, sorgho, nib6, pature, etc.). 

* Le mode de systime cultural (d&rue, pluvial, irrigation). 

" 	 Le stade de d&veloppement de la v6g6tation (semis, tallage, floraison, maturit6). 

" 	 Le nom des ravageurs observ6s. Le nom scientifique est toujours pr6f6rable. Les noms 
communs varient d'une r6gion A 'autre et pr6tent par cons&juent Aconfusion. Si le nom 
scienifique n'est pas connu, notez le nom commun et pr6levez des specimens du parasite afin 
qu'il puisse 8tre identifi6 par des experts h une date ult6rieure. Si vous proc6dez toujours de 
cette fagon, vous vous apercevrez que vous ne tarderez pas a apprendre les noms scientifiques 
de tous les parasites ordinaires. 

* 	 Le stade de d&veloppement du ravageur. Par exemple, dans le cas des sauteriaux, vous devriez 
toujours noter si la majorit6 de la population se composait de nymphes du premier stade, de 
nymphes du stade ult6rieur, d'adulte ou de divers stades Ala fois. 

" 	 La densit6 des ravageurs et la methode utilis6e afin de d6terminer ia densit6. Par exemple, le 
comptage des ravageurs s'est-il effectu6 par plante, par metre carr6 ou selon toute autre 
m6thode? 

" 	 Localisation de d6gits (racines, feuilles, tiges, graines). 

* 	 Une estimation des d6gfits caus6s et la m6thode utilis6e pour &valuer les dommages (pourcentage 
de plantes abim6es ou pourcentage moyen de ddgfits/plante). 

* 	 Une estimation de ia zone infest6e de parasites. 

Observations. Elles doivent inclure tout ce qui vous parait important pour d6terminer s'il 
convient ou non de commencer les oplrations phytosanitaires. Par exemple, vous avez prospect6 
un champ de mil et les zones pastorales environnantes. Vous trouvez un tr s petit nombre de 
sauteriaux dans le champ de mil mais les environs abritent une population tr s nombreuse. Cette 
observation doit 6tre port6e dans votre prospection de m~me que le stade de ddveloppement du 
p.turage et du mil. 

Eannexe II contient un formulaire que l'on pourrait utiliser pour les prospections relatives aux 
acridiennes qui sont r6alis&e' dans les pays africains. 

METHODES DE PROSPECTION 

Nous avons pr&cis6 plus haut que les m6thodes de prospection doivent 6tre concues pour une culture, 
un parasite et une base de ressources en particulier. La conception d'une prospection exige de 
d6cider d'avance hquel domaine s'appliqueront les r~sultats de la prospection et quelles seront les 
caractdristique-s du domaine de telle sorte que les caractdristiques choisies soient repr6sentatives du 
domaine pris dans son ensemble. II y a lieu de souligner le fait que les &Chantillonsprdlev&s durant 
une prospection doivent £tre choisis de mani~re aldatoire dans toute la mesure du possible. On a 
trop souvent tendance prdlever des dchantillons sur des plantes ou des parties fortement infstdes 
dans un champ. Cette methode produit des r~sultats exagdrds qui sont bien plus dlev&s que la densitd 
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parasitaire r6elle. Si cette estimation exag6r6e servait Ad6terminer s'.0 y a lieu de traiter le champ 
ou non, on risque d'appliquer des pesticides lIA oi its ne sont pas rcellement n6cessaires. Veillez A 
pr61evez des 6chantillons dans toute la zone prospect6e. Les populations de parasites sont souvent 
plus denses sur les bords des champs que vers son centre. Prdlevez des 6chantillons Ala fois sur les 
bords et au centre du champ. Si les ressources le permettent, il est 6galement utile de travailler en 
6quipe parce que les comptages different scion les individus; on peut ainsi comparer les r6sultats 
obtenus par diff6rents observateurs et 6viter l'influence d'un comptage individuel qui aurait tendance 
A8tre constamment sup~rieur ou inf~rieur Acelui des autres observateurs. 

On trouvera ci-dessous une description des trois m6thodes employ6es g6n6ralement pour 6tudier les 

sauteriaux dans les paturages. 

I. Premiere Methode 

1. 	 Commencez par le bord de la zone h prospecter. 

2. 	 Tracez une ligne droite qui traverse la zone A6tudier en son milieu. C'est I'axe que vous suivrez. 

3. 	 Imaginez une aire de I m6tre carr6 situe t environ 5 metres devant vous et commencez A 
marcher dans cette direction. 

4. 	 Pendant que vous marchez, comptez le nombre de sauteriaux qui quittent I'aire de 1m~tre carr6. 

5. 	 Lorsque vous atteignez cette aire, comptez les sauteriaux qui y sont rest6cs. 

6. 	 Enregistrez sur le formulaire de prospection le nombre total de sauteriaux que vous avez 
observ6es dans 'aire de 1 metre carr6. 

7. 	 Imaginez une seconde aire de 1 m tre carr6 situ6e henviron 5 metres devant vous et r6p6tez le 
processus de comptage. Inscrivez le nombre. 

8. 	 Continuez i pr61ever des dchantillons de cette maniere jusqu'iA ce que vous ayez travers6 I'aire.
 
Lorsque vous avez enregistr6 20 6chantillons, votre prospection est termind. Sinon, traversez t
 
nouveau le champ selon un axe diff6rent et continuez de pr6lever des echantillon jusqu'i en
 
obtenir un total de 20.
 

9. 	 Calculez le total des sauteriaux observ6es dans les 20 6chantillons; en divisant le nombre obtenu
 
par 20 vous obtiendrez ia moyenne des sauteriaux au metre carr6 pour I'aire prospect6e.
 

II. 	 Deuxime Methode 

1. 	 D~terminez la zone h examiner. 

2. 	 Marchez lentement en ligne droite pendant 10 men comptant tous les sauteriaux que vous voyez
 
dans une zone d'un metre de large directement devant vous (y compris ceux qui sortent de cette
 
zone, mais pas ceux qui y rentrent).
 

3. 	 Le nombre total de sauteriaux que vous avez compt6s est le nombre de sauteriaux pour 10 M2 . 
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4. 	 Divisez ce nombre par 10 pour arriver h ia densitd au M2. 

5. 	 R6pdtez cette proc6dure dans plusieurs endroits diff6rents de la zone 6tudi& et faites !a 
moyenne de ces esimations. 

JI. 	Troisime Methode 

1. 	 Estimez la distance moyenne en centimtres d'un sautefiaux A 'autre dans un endroit de la zone 
S6tudier. 

2. 	 Di-visez 100 par ce chiffre puis faites le carr6 des r6sultats. 

Exempie: distance moyenne entre les individus = 20 cm
 
100+20=5 5x5 =25
 
Il y a donc environ 25 sauteriaux au M 2
 

3. 	 R6p6tez cette proc6dure en plusieurs endroits de ia zone A6tudier et faites la moyenne pour 
arriver Aune estimation de la densit6. 

UTIUSATION DES RESULTATS DE LA PROSPECTION 

Apr6s avoir termin6 la prospection et rempli un formulaire, que faites-vous des inforrmations
 
obtenues?
 

La r6ponse cette question d6pend de la situation. Si vous 8tes le chef d'une 6quipe de protection 
phytosanitaire qui dispose des moyens n6cessaires pour lutter contre les infestations parasitaires, Ics 
r6sultats vous permettront de d6cider si un traitement s'impose ou non. En tout 6tat de cause, vous 
8tes toujours tenu de communiquer Avos supLrieurs les r6sultats de vos prospections pour qu'iis 
puissent diriger les operations de lutte sur une 6chelle nationale. 

Si vous agissez en qualit6 de vulgarisateur et que vous ne disposez pas du materiel ou du personnel 
n6cessaire aux op6rations antiparasitaires, les r~sultats de votre prospection doivent Etre transmis aux 
personnes qui d6tiennent les moyens de prendre les mesures requise. 

Les communications transmises par 6crit sont g6n6ralement lentes. Si ywas envc-vez votre formulaire
 
par le courier Adestination de ia capitale et que vous attendez que le Scrvice Protection V6g6taux
 
(ou tout autre organisme) envoie une 6quipe charg6e de lancer les operations, disera probablement
 
trop tard pour engager une lutte eflicace au moment o6i cette 6quipc arrivera sur les lieux. Les
 
ravageurs n'attendront pas que i'on mobilise les moyens d'interventiol ivant d'agraver les d6gfits
 
qu'ils font subit aux cultures.
 

Vous devez utiliser la m~thode la plus rapide dont vous disposez pour tvansmettre vos messages.
 
Parmi les organismes de vulgarisation et les services de protection vdg&aux aficains, bon nombre
 
sont 6quip~s d'dmetteurs/r~cepteurs Single Sideband ou BLU (Bande laterale unique); d'autres
 
utilisent des syst~mes t6ldphoniques. Quel que soit Ic moyen dont vous vous servez pour transmettre
 
les rdsultats de la prospection, soyez certain que vos messages contiennent routes les informations
 
pertinentes. A d~faut, les personnes qui regoivent vos messags ne sauront pas si elles doivent vous
 
envoyer de I'aide.
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Par exemple, si vous envoyez un message au service de protection phytosanitaire disant: "SITUA-
TION URGENTE STOP 15 SAUTERIAUX/M2 STOP ENVOYEZ AIDE STOP," le Service de
protection phytosanitaire ne disposera -as d'informations suftisantes pour .ablir une 6valuation
pr6cise de la situation. Les sauteriaux se trouvent-elles dans les champs cultiv6s ou dans les pftures?
Les cultures ont-elles 6t6 endommages? Quelle est la superficie infest6e, un hectare ou 1.000
hectares? Le -,ervice de protection phytosanitaire pourra difficilemeryt justifier les mesures i prendre
sur la base du message citd. I sera oblig6 de demander des -rseignements suppldmentaires ou
d'envoyer un agent pour 6valuer la situation. Ceci reviendrait retarder 'aide 6ventuelle et 
entrainerait inutilement d'autres pertes culturales. 

SOYEZ CLA1RS ET CONCIS EN INCLUANT TOUTES LES INFORMATIONS 
PERTINENTES DANS LA TRANSMISSION DES RESULTATS DE LA
PROSPEMTON. 

La section pr6cfdente concernant ce que doit comprendre une bonne prospection contient une liste
Apointer qui vous aidera Atd6cider des informations Ainclure dans vos messages. 

Bien que 'envoi du formulaire par la poste au siege du service de protection phytosanitaire soit g n6ralement trop lent pour que l'on puisse prendre les mesures n6cessaires en temps voulu, les
formulaires de prospection devraient ndanmoins .tre remis au siege pour y 6tre archives. 

Au terme de la saison, tous les formulaires de prospection remplis durant r'annde doivent 6treanalysds afin de ddterminer les endroits oil se sont produits les reeplis infestations parasitaires les plusaigues et Aquelles 6poques elles ont eu lieu. Ces informations peuvent 6tre extr~mement utiles pour
d6cider ob et comment mobiliser le materiel, les pesticides et le personnel au cours des ann&es
suivantes. Plus les anndes de prospection et les observations contenues dans la base de donndes sont 
nombreuses, plus votre analyse est flable. 

Ainsi, I'analyse des formulaires dtablis pour les trois anndes pr6.c6dentes vous permet determiner quele sauteriaux Oedaleussenegalensisa 6t6 observ6 pour la premiere fois avec une densitd dlev.e dans
trois endroits de votre pays Apeu prSs au mfme moment. Cette information pourrait s'av6rer
extrfmement utile pour oidecider quand et mobiliser des efforts d'intervention au cours desprochaines anndes. Par ailleurs, on pourrait analyser les frois zones afin de d6terminer si eiles
pr6sentent des caractdristiques communes (type de sol, v6g6tation, pluviom6trie). Si les trois zonesprfsentent des caractdristiques communes, vous voudrez peut-6tre verifier s'il existe d'autres zonesdu pays qui pr6sentent des caractdristiques similaires. En l'occurrence, ces zones pourraient
6galement accuser un potentiel 61ev6 d'infestations d'Oedaleussenegalensis. 

ETUDE DES SAUTERIAUX EN FIN DE SAISON 

A la fin de la saison des pluies, certaines espSces de sauteriaux comme Oedaleussenegalensis,pondentdes oeufs qui restent dans he sol jusqu'%i la prochaine saison des pluies. Les sauteriaux ne pondent
pas toujours leurs oeufs au mfme endroit chaque annde. C'est pourquoi il est tr s utile d'indiquer
sur une carte les principales zones ob se trouvent les oeufs h la fin de chaque saison des pluies. Cesont les zones o6 les premiers sauteriaux apparaitront lorsque ies pluies commenceront i tomber1'annde suivante. Si les Services de protection des rccoltes connaissent ces endroits, ils pourront 
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prendre les mesures n&cessaires pour organiser des efforts de lutte pr&coce en distribuant des 
pesticides et en mobilisant les paysans. 

En outre, on pourra 6tudier les ooth.ques de ces zones pour d6terminer le taux de mortalit 
naturelle se produisant pendant la saison s~che. On pourrait par exemple ramasser des ooth.ques 
et les diss&iuer une fois par mois et voir le nombre d'oeufs morts ou vivants pour estimer la 
proportion de la population qui survit Ala saison sche. 

LE TRAITEMENT EST-IL NECESSAIRE? 

I n'est pas simple de d6cider s'il convient ou non de prendre des mesures de lutte phytosanitaires. 
A rheure actuelle, cette decision est souvent plus subjective qu'objective. Cela tient Al'absence de 
r~sultats de recherche concrets permeitant de d6terminer quand il est necessaire de traiter ou le 
contraire. Nous devons faire tout notre possible pour prendre des d6cisions fond6es en utilisant les 
informations actuellement disponibles. 

Au moment de prendre des d6cisions relative aux mesures phytosanitaires, l importe de ne pas 
oublier que les parasites provoquent des d6gfits en d6pit des mesures que nous prenons. Les 
d6cisions Aprendre concernent le degri de d~gfits acceptable. Ce niveau dolt constituer Inbase de 
toute dcision relative Al'application de pesticides. 

Le niveau de d6gfts acceptable est fix6 par r6f~rence aux principes &6onomiques. Si le coit du 
traitement phytosanitaire est suprieur A la valeur des pertes culturales subies en l'absence de 
traitement, nous accuserions un perte nette. En l'occurence, nous perdons plus que nous ne 
pr6servons; par cons6quent, le traitement nest pas justifi6. 

COUT DU TRArrEMENT VALEUR CULTURALE PERDUE 
- temps > A CAUSE DES PARASITES S! . NE PAS 
- pesticide AUCUN TRAITEMENT N'EST - TRAITER 
- carburant APPLIQUE 
- personnel 

En revanche, si on pr6voit que le cofit du traitement sera inftrieur h la valeur mon6taire de la culture 
pr6serv~e par le traitement, il est logique de vouloir la traiter. 

COUT DU TRATMENT < VALEUR DE LA CULTURE 
ESPARGNEE GRACE AU = TRAITER 
CHOIX: 

Le point auquel le coCit du traitement est 6gal Ala valeur de la culture 4pargrnde s'appelle le "seuil 
6conomique." Le seuil 6conomique est g~ndralement exprim6 en densit s de populations parasitaires 
ou en estimations des d~g~ts causds. Lannexe contient certains exemples de calculs du seuil 
dconomique. 

8 



Le seuil dolt etre fx par rapport au stade de croissance de la culture. Par exemple, le seuil des
sauteriaux conienus dans un champ de mil au stade des semis pourrait correspondre Acinq sauteriaux 
par metre carrd. Au moment de la floraison, les plan.es peuvent tol6rer un plus grand nombre de
sauteriaux; le seuil peti donc atteindre 10 sauteriaux par m6tre carr6. En gdn6ral, les deux stades
de croissance les moins tol6rants aux ddgfits parasitaires correspondent au d6vek.ppement des jeunes
plants et la formation des premieres graines aprs la floraison. 

Le seuil &onomique constitue une notion assez complexe en Afrique dans la mesure obi dans bon 
nombre de cas les cultivateurs n'acquittent pas le coft des traitements antiparasitaires ni des
pesticides. I1s'agit parfois d'un service gratuit fourni par I'Etat. Cela vaut tout particulircment pour
les cultures de base. En l'occurrence, c'cst l'Etat qui doit d&cider queLs sont les niveaux de d6gfits
acceptables d'aprs les sommes Adepenser pour remplacer Jes produits vivriers abirn6.s par es
parasites au regard des sommes Ad6penser pour supprimer ces parasites. Ceci etant, les niveaux ne 
sont pas toujours fix6s sur la seule base du raisonnem"'it 6conomique; on pourrait donc appeler ces
niveaux des "seulls d'intervention." Le seuil d'intervention est le niveau auquel ii convient d'engager
des mesurez. de lutte. 

Bien que des recherches soient n6cessaires pour 6tablir des seuils d'intervention raffin6s Acaract~re 
scientifique, les services de protection phytosanitaires dont l'experience recouvre plusieurs ann6es
devraient commencer par fixer des seuils pr6liminaires pour les principaux parasites des cultures
vivriires. La validit6 de la d6cision relative - 'utilisation des pesticides est directemcnt subordonn6e 
AI'expri.ence acquise en matinre de protection vbg6taux. 
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PLANIFIER UNE APPLICATION DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE 

Apr~s avoir d6cid6 qu'un champ a besoin d'6tre trait6 avec un pesticide, vous devez choisir la sorte 
de pesticide et le materiel Autiliser et calculer la quantit6 de pesticide n6cessaire pour obtenir la 
suppression voulue. Les diffrents facteurs Aenvisager pour prendre ces d6cisions sont l'objet du 
prdsent chapitre. 

CHOIX DE "PESTICIDE" 

ypes de Pesticides 

Des milliers de pesticides ont 6t6 mis au point avec le temps. En vue de mieux comprendre ces 
substances, I'homme a class6 les pesticides selon des cat6gories diffdrentes en utilisant divers crit~res. 
Ils comprennent le classement par groupe de parasites, par groupe chimique, par formulation et par 
toxicit6. 

1. 	 Classement par groupe de parasites is6. Ceci es. de loin la m6thode de classenent ]a plus 
facile Acomprendre. Les pesticides se divisent en catdgories selon les organismes qu'ils sont 
destins i supprimer. La liste prdsent6e ci-aprs indique le groupe de parasites vis6 et le nom 
du groupe de pesticides correspondant. 

Parasite Vls6 Nom du Groupe de Pesticides 
(Organisme-cLb'e) 

Insectes Insecticides 
Ndmatodes Ndmaticides 
Champignons Fongicides 
Mauvaises herbes Herbicides 
Oiseaux Avicides 
Acarien Acaricides 
Rongeurs Rzticides 
MoUusques Molluscicides 

Certains pesticides appartiennent h plus d'une cat6gorie parce qu'ils d~truisent plus d'une 
cattgorie de parasites. A titre d'exemple, nous pouvons citer le pesticide Carbofuran qui est tout 
hia fois un insecticide (.tun n6maticide. 

2. 	 Classement par groupe chimique. II s'agit probablement d'une mdthode de classement mois 
importante pour le vulgarisateur agricole. IIsuffira de dire que la plupart des pesticides peuvent
6tre divisds en deux categories principales, l'une inorganique et I'autre organique. La catdgorie 
organique, qui est de loin ia plus utilisde, peut se diviser en quatre groupes principaux, i savoir 
les organochlor s, les organophosphords, les carbamates et les pyrethrinoides. En outre, ii existc 
un nouveau groupe de produits chimiques que I'on appelle "rdgulateurs de croissance des 
insectes," ainsi que de nombreux autres groupes chimiques mais iln'est pas ndcessaire d'en 
connaitre tous les nons. 
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Pesticides inorganiques: 

Ces pesticides sont ddriv~s des minerais et ne contiennent pas de carbone. La plupart des 
composes de cette cat6gorie sont des m6taux lourds. Les compos6s ddriv6s du cuivre, de 
l'arsenic, du mercure, du plomb et du soufre font partie de ce groupe. C'est le groupe de 
pesticides le plus ancien et bon nombre d'entre eux sont tr~s toxiques et tris tenaces. 

Pesticides organiques: 

Organochlor~s. La plupart des pesticides de ce groupe sont trs tenaces dans l'environnement 
ne sont pas facilement m6tabolis~s par la majorit6 des organismes vivants et sont solubles dans 
lipides. Ceci signifie qu'ils peuvent s'accumuler dans le corps des animaux qui y sont expos6s i 
plusieurs reprises. Etant donn6 ces propri6ts, ils ont caus6 des probl~mes 6cologiques graves 
et s'utilisent de moins en moins dans la plupart des pays africains. Les pays industrialists ont 
interdit l'utilisation de la majorit6 des organochlor6s Ades fins agricoles, y compris la suppression 
des acridiens, pour un certain nombre d'ann6es. Le entretemps BHC, le DDT et le Dieldrin 
figurent parmi les organochlor6s encore utilises en quelques pays africains. 

Organophosphor s. Ces pesticides vont des produits hautement toxiques aux produits 
relativement peu toxiques. Ils ne sont pas persistants puisque en mois d'un mois ils sont 
m6tabolis~s en substances non toxiques. On peut citer comme organophosphor6s utilis& en 
Afrique le Malathion, le Fnitrothion et le Diazinon. 

Carbamates. Ces pesticides pr~sentent des propri6t6s analogues Acelles des organophosphor6s. 
Ils ont tendance hse metaboliser rapidemement dans 'environnement. La toxicit6 des pesticides 
i base de carbamate varie entre les produits hautement toxiques et les produits relativement peu 
toxiques. Au nombre des carbamates utilisds en Afrique, on peut citer le Bendiocarb, le Carbaryl 
et le Propoxur. 

Pyrethrinoides. I! s'agit de l'une des cat6gories de pesticides les plus nouvelles et leur emploi 
gagne en popularitd. Ce sont des produits chimiques synth6tis~s par rhomme pour les faire 
ressembler h une substance naturelle appel6e pyr~thre qui se trouve dans ics plantes appartenant 
au genre du Chrysanthemum. Les pyrethrinoides sont toxiques pour de nombreux insectes mais 
ne le sont que faiblement pour les mammiferes. Certains pyrethrinoides sont trs toxiques pour 
les poissons ct ne doivent pas s'employer dans les environs de r6gions aquatiques. En g6n~ral, 
on utilise des doses nettement moins importantes par rapport aux autres groupes de pesticides. 
On trouve parmi les pyrethrinoides utilis&s en Afrique le Deltamethrin (Decis) et le 
Lambdacyhalothrin (Karate). 

Rgulateurs de croissance des insectes. II s'agit aussi d'un groupe relativement nouveau 
d'insecticides dont on a fait r6cemment I'essai contre les sauteriaux en Afrique. Ces produits 
interrompent la croissance normale des insectes. Ccrtains reproduisent une hormone que l'on 
trouve dans tous les insectes et qui est essentielle h la croissance et au ddveloppement. D'autres 
emp&chent ia production de chitine qui est un composant majeur de I'exosquelette des insectes 
ct des autres anthropodes. Le principal avantage des rdgulateurs de croissancc des insectes est 
qu'ils sont sp6cifiques aux anthropodes et peu toxique pour I'homme et les autres organismes non 
cibls. Certains types de r6gulateurs dc croissance des insectes qui sont l'essai contre les 
sauteriaux sont le Diflubenzuron el IcTeflubenzuron. 
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Formulations Diverses 

I 
 "
 

TO CE 

Le pesticides s'utilisent tr~s rarement sous la forme de mati~re active pure de leur fabrication 
d'origine. Us sont presque toujours altdrds d'une certaine faqon en vue de faciliter leur application
et d'amnliorer leur efficacit6. Le produit pesticide qui se vend sur le march6 et d~signe par une 
"formulation de pesticide." La formulation est composde de la mati~re active et d'un ou plusieurs
ingr~iients inertes. La mati~re active est le produit chimique qui et toxique. L'abraviation "m.a." 
s'emploie habituellement pour designer ia matire active. Les ingredients inertes d'une formule 
pesticide ne sont ganaralement pas toxiques mais jouent n~anmoins un r6le dans la formulation. Les 
ingrxlients inertes sont ajout6s pour diluer la mati~re active, 6xnulsifier la mati~re active, accroitre 
le caract~re adh~aif de la mati~re active au site vis6 ou amdliorer la dispersion de la mati~re active 
sur la superficie viade. 

Mati~re Active 

FORMULATION DE PESTICIDE 

Ingredients lnertes 

Diluents 
Solvants 
Emulsifiants 
Agents d'adhdsion (adhsio 
Agents de dispersion (dispersant) 
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CHOIX DE LA FORMULATION 

Description des Formulations 

Les formulations plus commun~ment utilis~es en Afrique h des fins agricoles sont les poudres, les 
granul6s, les poudres mouillable, les appfts, Jes concentrds 6mulsifiables, les formulations huileuses 
concentr6es, et les formulations ultra-bas volume (UBV). Les quatre premieres formulations se 
vendent sous forme s~che et les trois demi~res en tant que formules liquides. 

POUDRE 

Codification: PP (poudre pour poudrage) 

Une poudre est une mati~re active combin6 Aune poudre inerte telle 
I 	 que l'argile, le talc ou la cendre volcanique. Le pourcentage de 

matiire active utilis6 dans le m6lange se situe g6n6ralement entre 0,1PROPOX0UR2pour 	 cent et 10 pour cent. 

Avantages 

" 	Prete Autiliser ds 'achat, sans devoir la m6langer. 

" Simplicit6 de 'application. 

* 	Utilisation peu toxique pour utilisateur. 

Ilnconvdnients 

• 	 Les particules sont tr~s petites; elles peuvent donc 8tre entrain6es 
tr~s loin du site visd. 

* 	Les poudres n'adhirent pas bien Aia surface des plantes et sont 
facilement emport~es par le vent ou la pluie. 

" 	Elles ne permettent pas une bonne couverture des parties 
postdrieures des feuilles; elles ne sont donc pas tr s efficaces contre 
les parasites suceurs. 

* 	Les poudres peu concentr6es sont volumineuses et leur transport 
est par cons&tuent cofiteux. 

* 	Elles peuvent provoquer des intoxications par inhalation des 
particules et des irritations oculaires. 

Comme exemple de formule de poudre souvent utilis~e en Afrique, 
on peut citer le Propoxur 2 pour cent qui sert h tuer les sauteriaux. 
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lparticules 
FURADAN 
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GRANULES 

Codification: G 

Les formulations granul6es ressemblent aux poudres, mais la taille des 
est bien plus importante. Les particules d'une formulation 

granuike ont Apeu pros la m~me taille que celle du sucre granule. 
Les granules s'obtiennent en m61angeant ou en enduisant des granules
de sable, d'argile, de carbone ou de toute autre substance inerte avec 
la mati~re active. 'En g6neral, les granules s'appliquent directcmnent 
au sol ou h l'eau des p6rim~tres irrigu6s. Certains doivent 6tre obliga
toirement enfouis dans le sol. 

Certaines formules granul6es sont syst~miques, ce qui signifie que le 
pesticide est transport6 A travers le syst~me vasculaire des plantes. 
Les pesticides granul6s systdmiques peuvent s'appliquer dans le sol 
pour el supprimer les insectes suceurs ou piqueurs s'attaquant h la 
tige ou au feuillage des plantes. 

Avantages 

* 	Les granules sont pr~ts A l'emploi ds leur achat; il n'est pas 
n&',essaire de les m6langer. 

" 	Leur application est facile. 

" Trs utiles et efficaces quand ils sont systdmiques. 

* 	 Is s'd1oignent peu de ia zone vis~e. 

" 	Leur manipulation ne pr6sente g6ndralement pas de risque, si la 
formule ne fait pas partie des produits dit "Extr~mement 
dangereux" ou "Tr~s dangereux" (Ia ou Tb) par l'Organisation 
mondiale de la santd (voir graphique h ia page 27). 

Inconvinieuts 

* 	Its sont volumineux; leur transport est donc cofiteux. 

SI.&entail de leurs usages est limitd. 

Le Diazinon 1OG est un exemple de formule granul6e souvent utilisde 
en Afrique. Le chiffre 10 signifie qu'elle contient 10 pour cent de 
mati~re active par rapport au poids. Le G signifie qu'il s'agit d'une 
formule granulde. Cette formule s'emploie g6ndralement pour 
supprimer les foreurs du riz et du mil. 
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APPATS EMPOISONNE 

Codification: AP 

Un appit est un m6lange qui contient un pesticide et une substance 
alimentaire propre Aattirer le parasite visd et A6tre mange par ce 
parasite. 

Avantages 

" 	Les appfts sont pr~ts h 6tre utilis6s une fois formuls. 

" 	Ils sont faciles Aappliquer, notamment pour le petit cultivateur. 

" 	En g6n6ral, ils ont moins d'effet sur les organismes non visas que 
les autres formules. 

* 	Leur utilisation est relativement sfire pour l'applicateur. 

a 	Ils ne s'6loignent que peu ou pas de la zone vis6e. 

Inconv~nients 

Us sont trs volumineux; leur transports est done cofiteux. 

Sls peuvent causer des probl~mes d'entreposage, dans la mesure o6 
ils ressemblent parfois Ades aliments pour animaux. 

*1 ventail de leurs usages est limitd. 

" 	II est souvant difficile le trouver suffisament de support attractif 
(son de mil, sorgho, ou bW; le son de riz est moins attractif). Le 
son mil, sorgho, ou bi sent souvent de nourriture aux animaux 
engraiss~s autour de la case. 

POUDRES MOUILLABLES 

Codification: PM 

Les poudres mouillables ont une apparence trs similaire Aclle des 
poudres h poudrer, mais ne doivent jamais &tre confondues avec 
celles-ci. Elles sont destindes 6tre mdlang(es avec de I'eau avant 
leur application. Les poudres mouillables accusent une plus forte 
concentration de mati~re active que celle des poudres poudrer. 
Elles sont prdpardcs en diluant la matiire active avec une substance 
telle que I'argile. On ajoute h cc mdlange un agent destin6 hmouiller 
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la poudre; ii s'agit d'un additif qui favorise la dispersion du pesticide 
et Arecouvrir la surface vis6e. 

Avantages 

" Etant donn6 la forte concentration de matiire active, les poudres 
sont moins cofiteuses par application que les PP, les appfits et les 
granul6s. 

* 	Leur utilisation est relativement sfzre dans la mesure o6 elles ne 
sont pas imm6diatement absorb~s par l'piderme. 

" 	Elles adherent mieux aux plantes que les PP 

Inconv~nients 

" 	Elles doivent 8tre prdalablement m6!ang6es avec d l'eau. 

* 	Elles pr6sentent an risque d'intxication par inhalation des fines 
particules, notamment durant hks operations de m6lange. 

* 	Durant l'entreposage, elles daivent 6tre bien protdg6es contre 
l'humidit6. 

* 	Leur utilisation exige un mat6riel de pulv~risation. 

* 	La PM en suspension dans l'eau doit 8tre agit6 apr s 6tre m6lang6, 
faute de quoi la poudre se d6pose. 

On peut citer comme exemple de poudre mouillable utilis~e en 
Afrique le Carbaryl (Sevin) 75 PM ou Propoxur 75 PM. 

CONCENTRES EMULSIF1ABLES 

Codification: CE ou EC 

Les concentrbs 6mulsifiables sont des formules liquides qui 
contiennent une matinre active, un solvant et un agent 6mulsifiant. 
Les concentr6s 6mulsifiables sont destinds A6tre m6langds avec de 
I'eau avant leur application. Cette caractdristique permet de 
determiner si une formule liquide inconnue est un CE ou toute autre 
formule, telle qu'un UBV ou une solution h,ileuse. Lorsqu'un UBV 

des solutions huileuses sont mdlangds avec de I'eau, le melange se 
divise rapidement en deux couches: I'eau et le pesticide. Mais lorsque 
les 	CE sont mdlangds avec de I'eau, its forment une solution blanche 
et laiteuse qui ne sc sdpare pas. Le solvent, une substance h base de 
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ptrole s'6vapore p,u de temps aprs l'application, la mati~re active 
6tant laiss6 sur la cible. La concentration de mati~re active est 
similaire h celle des poudres mouillables. 

Avantages 

" 	Sont genralement moins cofiteuse par application que les PP, les 
granules et les appfits 6tant donn6 la forte concentration de mati~re 
active. 

" Sont versatiles, peuvent s'utiliser dans diff6rentes situations. 

Inconvinients 

" Elles sont plus dangereuses h manipuler que les formules s~ches en 
raison de la forte concentration de matiire active et du fait qu'elles 
sont plus facilement absorb6es Atravers '6piderme. 

* 	Elles doivent &re m61angdes avec de 'eau avant d'tre appliqu6es. 

* Ne peuvent s'employer que dans les zones o il existe suffisamment 
d'eau. 

* 	Leur emploi n6cessite un mat6riel de pulvdrisation. 

" 	Elles ont tendance i 8tre corrosives a l'Ngard des m6taux et des 
caoutchouc et des joints et peuvent par cons&luent causer des 
d6gfits aux parties m6talliques d'un pulv6risateur et beaucoup de 
soins d'entretien. 

Lorsqu'elles sont entrepos6es pendant une dur6e arsez longue ou 
d'une mani~re inappropri6e, elles perdent ieur "dmulsifizbilitd," c'est
h-dire qu'eiles ne se m6langent plus A reau. On dit que 'dmulsion 
casse - un CE doit &re garanti stable en conditions tropicales pendant 
au moins 18 mois. 

Le Malathion CE est un exemple de concentrd 6mulsifiable 
couramment utilisd en Afrique. 
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SOLUTIONS HUILEUSES 

Codification: SH 

Les solutions huileuses se composent d'une mati~re active dissous 
dans tin solvant organique tel que le kdros~ne. Les SH ont 
g"n tralement des concentratior.; de mati~re active plus faibls que les 
concentr6s tmulsiflables. Lemploi de solutions huileuses est mois 
r.pandu que celui des autres formules du fait que les solvants peuvent
abimer les plantes. Lorsqu'un pesticide endommage une plante, on 
parle d"'effet phytotoxique." Comme nous 'expliquons Ala rubrique 
"Concentr6s 6mulsifiables," les solutions huileuses se distinguent des 
CE dans ce sens qu'elles ne sont pas solubles dans l'eau. 

Avantages 

Elles peuvent s'employer telles quelles; iln'est pas ncessaire de les 
m6langer. 

* 	Elles sont efficaces parve que les solvants utilis&s sont absorb~s 
rapidement par l'epiderme des insectes. 

Inconv~nients 

* 	Comme nous l'avons d6jA signal6, les SH ont tendance A 8tre 
phytotoxiques si elles sont appliqu6es en gouttelettes assC7 grosses 
et Ales temperatures 6levces. 

" 	Elles sont rapidement abscb6es h travers la peau et eiles 
prcsentent done un risque d'intoxication dermique poa, l'utilisateur 
du pesticide. 

LIQUIDES POUR APPLICATIC, A ULTRA BAS VOLUME 

Codification: UBV 

Cette abr6viation sert g6n6ralement hdesigner la formulation i ultra 
bas volume. Les formulations UBV ont une concentration 
d'application g6n6raiement inf.rieure A2 litres/ha. 

Les formulations LUBV sont tr s semblables aux SH Aceci pros que la 
concentration de matinre active est nettement sup~rieure. Les 
formulations UBV contiennent habituellement 50 h 100% de mati~re 
active, h l'exception des pyrethrinoides. Ces produits sont si toxiques 
pour les insectes que le dosage nccessaire est extr~mement faible et 
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que le pourcentage de mati~re active dans la formulation est infdrieur 
A5%. 

Etant donn6 ia concentration 6lev6e de matinre active dans les 
formules UBV, les doses utilis6es par hectare sont tr&s faibles. Pour 
obtenir des doses faibles, on doit disposer d'un mat6riel sp6cial, qui 
permet une pulverisation tr&a fine. Les formulations UBV ne doivent 
pas 6tre dilu es avant I'emploi. Comme ilest expliqu6 ' la rubrique 
"Concentr6s dmulsifiables," les formules UBV se distinguent des CE 
du fait qu'elles ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. 

Avantages 

" Elles s'emploient telles quelles sans devoir 8tre m6lang6es. 

• Elles sont g6n6ralement tr~s efficaces parce que la pulv6risation 
fine p-ntre bien dans les feuilles des cultures. 

* En g~n6ral, cette formule est la moins coCteuse 6tant donn6 ia 
forte concentration de nati~re active. 

* 	Permet de traiter rapidement de grandes superficies. 

Inconvenient 

* I!s'agit de la formule pesticide la plus dangereuse en raison de la 
forte concentration de matinre active et du fait qu'elle est trs 
rapidement absorbe Atravers la peau. 

On doit disposer d'une pulv6risateur tr s sp~cifique qui donne les 
gouttelettes tr~s fine el.homog~ne pour appliquer une tr&s petite 
4uantit6 de pesticide par unit6 de surface. Le dosage est 
g6n6ralement inf6rieur h2 litres/hectare. 

* 	II existe un risque de phytotoxicit6 lorsqu'on d6passe la dose 
prescrite ou en cas de grosses gouttelettes et fortes temperatures. 

Comme exemple de formule UBV couramment utilisde en Afrique, on 
peut citer le Fenitrothion UBV 500. Ce pesticide et g6ndralement 
utilis6 par les services de protection phytosanitaire effectuant des 
operations de lutte hgrande 6chelle contre les acridiens. 
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Le graphique qui suit dbcrit les caractdristiques des diff6rents types de formules. II comprend
certaines formules qui ne sont pas abord6es dans le pr6sent chapitre parce qu'elles ne s'utilisent 
g~n6ralement pas en Afrique Ades fins agricoles. 

Caract6ristiques des Diff~rents Types de Formulation 

FORMULATION 

POUDRES POUR 

POUDRAGE (PP) 


GRANULES (G) 

APPATS 
EMPOISONNE 
(AP) 

POUDRES 
MOUILLABLES 
(PM) 

CONCENTRES 
EMULSIFIABLES 
(CE) OU (EC) 

SOLUTIONS 
HULLEUSES (SH) 

ULTRA BAS 
VOLUME (UBV) 
OU (ULV) 

DEFINITION 

Poudre fine, s~che contenant une 
matinre active. Utiliser telle que 
formule. 

Particules grossi~res renfermant 
une mati~re active ou recouverte 
d'un enduit (diffusion lente). 
Utiliser telles que formules. 

Pesticide mlang6 h un appit 
alimentaire. Utiliser tels quels. 

Mati~re active sche avec agent 
de mouillage. Doit 8tre m6lang6 
Ade l'eau, forme une suspension. 

Mati~re active dissous dans un 
liquide et m~lang6 avec 
'dmulsifiant. Doit etre mrlang6 

avec de 1'eau avant d'Etre utilis6, 
Jamais employer la formulation 
pure. 

Mati~re active qui se dissout 
compl~tement dans un solvant 
organique. Utiliser tel que 
formul6. 

Une mati~re active qui se dissout 
compltement dans un solvant 
organique. Pourcentage 
habituellement tr&,s cev6 de 
mati~re active. Utiliser tel que 
formula. 
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CARACTERISTIQUES 

Probl:me de derive. Risque 
respiratoire. 

Pas de problme de d6rive. 
Application relativement sore (selon 
la toxicit6 ou la formule). Usage 
limit6. 

Effet moindre sur les organismes 
non-cibles que d'autres formules. 
Faible teneur en mati~re active. 

Probl~me de separation de l'eau 
doit 8tre agit6. Risque respiratoire 
durant le melange. 

Peut s'employer dans diff~rentes 
situations. Tendances h perdre leur 
caractre 6mulsifiant apr& un 
entreposage prolong6. Ne jamais 
utiliser quand les temperatures sont 
6iev6es. 

S'dtend et adhere bien. Probl~me 
de phytotoxicil.6. 

Formule ia plus dangereuse pour 
l'applicateur. Risque de 
phytotoxicitd. 



Ca.ract~ristiques des Dlffrents Types de Formulation (suite) 

FORMULATION 

POUDRES 
SOLUBLES (PS) 

SUSPENSION DE 
MICROENCAP-
SULES (CS) 

PARTICULES 
MELANGEABLES 
(MP) 

AEROSOLS (A) 

FUMIGENES 
GAZEUX 
LIQUEFIES 

FUMIGENES 
SECS 

DEFINITION 

Mati~re acive s6che. Mlang6 
avec de l'eau pour former une 
solution. 

Mati~re active enferm6e darn des 
microcapsules en plastique 
- 1'evaporation de la 

pulv~risation est limitd 
- par diffusion lente accroit 

artificiellement la r6manence 
sans danger 

Matinre active solide finement 
broy6. A m6langer avec de l'eau. 

Petite quantitd de pesticide darn 
un gaz inerte sous pression 
contenu darn une bombonne. 

Gaz toxiques qui tuent quand ils 
sont absorb~s ou inhales. 
Conserves sous pression. 
(Bromure de Mthyle) 

Phosphide d'aluminium comprim6 
en petites tablettes avec du 
carbcnate d'ammonium. Le 
contact avec l'humiditd d6gage du 
gaz toxique. 

CARACTERISTIQUES 

Similaires aux PM mais il n'est pas 
n~cessaire de les agiter. 

La dur& d'efficacit6 du produit est 
prolong6. 

Utilise de l'eau comme support de 
pulv6risation 

Emploi similaire Acelui des CE. 
Lgre agitation requise. 

Pour petites superficies. Coiteux. 
Risque de perforation ou 
d'explosion en case d'6chauffement 
excessif. 

Emploi limit6. Usages agricoles 
comprennent la fumigation des sols 
et des produits magasins. Sont 
g~n6ralement extr~mement 
dangereux et ne dolvent jamais etre 
utilis6s par les petits cultivateurs 
mais seulement par les services 
sp&cialiss. 

Usage plus stir que des fumigines 
gazeux liqudfi~s. Utilisd darn ia 
fumigation des produits magasinds. 
Doivent 8tre stockds darn des 
conteneurs impermables. Ne 
doivent ttre employ s que par les 
services spcialis6s. 
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Toxicith pour I'Homme 

Les pesticides sont destin s h supprimer les parasites en les tuant. La plupbrt des pesticides ne sont 
pas uniquement toxiques pour les parasites qu'ils doivent combattre, mais aussi pour d'autres 
organismes, y compris 'homme. Certains pesticides sont extr~mement toxiques pour 'homme tandis 
que d'autres sont relativement sfirs s'ils sont man;pulds avec le soin voulu. On a 6labor6 un syst~me 
permettant d'6valuer la toxicit6 relative des diff6rents pesticides. Avant d'utiliser un pesticide 
quelconque vous devez en connaitre le taux de toxicit6. Ce taux vous aidera ii d6terminer quelles 
prcautions prendre lorsque vous travaillez avec le pesticide en question. 

Modes de p~n~tration dans le corps humain 

Les pesticides peuvent entrer dans le corps de trois fa~ons diffdrentes: par la bouche, par la peau et 
par les poumons. La toxicitd se produit ind6pendamment du mode de p6ndtration. 

Pnitration orale 

Les pesticides peuvent entrer dans le corps par la bouche. 
Cela arrive en mangeant des aliments contamins, en fumant 
ou en mangeant tout en manipulant des pesticides ou en 
consommant un pesticide incorrectement conservd dans un 
recipient alimentaire usag6. A partir du moment ob un 
pesticide se trouve dans 'estomac, il est rapidement absorbe 

"r'.epar le corps. Danger principal 
curieux de tout gofiter. 

avec les enfants toujours 

Nnktration dermique 

- - L'absorption d'un pesticide Atravers la peau est probablement 
la plus courante parmi les personnes qui utilisent des produiis 
pesticides. Un pesticide qui entre en contact avec la peau 
peut Etre absorb6 directement par l'organisme en passant A 
travers la peau. Certains pesticides sont absorbes rapidement 
alors que d'autres ne passent pas rapidement Atravers la peau. 
On doit eviter le contact entre les produits insecticides et la 

Dermale 
peau et surtout les yeux, en portant des v~tements et lunettes 
de securit6 approprids. 
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Inhalation 

Les pesticides peuvent p6n trer dans le corps par les voles 
respiratoires. La poussi res, les pulv6risations fines et les gaz 
peuvent etre absorb~s dans les poumons d'une personne qui 

""., manipule des pesticides. La plupart des pesticides sont 
absorb6s tr s rapidement A travers la paroi interne des 
poumo. 11 y a lieu d'eviter d'inhaler la moindre substance 
pesticide. Si cette mesure est recommand6e, on aura soin de 

Inhalation ,porter un masque de protection. Les pesticides liquides Atension de vapeur 6levde sont particuli~rement toxique par 
inhalation. 

Quel est le mode de pln~tration ieplus courant? 

Le mode d'exposition Je plus courant est la peau (exposition dermique). Cette exposition peut etre 
tr s prononc e, notamment durant les opdrations de m6lange et de remplissage utilisant des pesticides 
concentres. En outre, les pulv~risateurs qui sont portZs sur le dos et qui ont des fuites peuvent 
entrainer une exposition dpiderinique excessive. 

Si on veille t soigneusement se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer, l'exposition 
orale sera minime. Toutefois, si on n6glige de prendre cette prc.aution, on risque un niveau 
d'exposition 6lev6. exposition par inhalation n'est pas un facteur important si le travailleur veille 
i se d~placer avec le vent arri~re pour manipuler le materiel d'application; il pourra ainsi minimiser 
son exposition aux poussi6-es ou aux pulvdrisations. Cette pr6caution n'est pas suffisante pour les 
pesticides tr s toxiques. Lapplication de pesticides hautement toxiques exige toujours le port d'un 
masque ad6quat. 

Toxicitt aiguE et chronique 

La toxicit6 des pesticides se divise cn deux categories d'apr s le temps durant lequel un organisme 
est expose au pesticide. IEs'agit de toxicith. "aigud" et de toxicit6 "chronique." 

Toxicitk aiguE: Elle indique le degr6 de toxicit6 d'un pesticide apr~s une seule exposition. 
Lorsqu'on compare la toxicitd de denx p'sticides, la toxicit6 aigud est gdn~ralement celle , 
laquelle on se r6ere. Une toxicit6 aigut peut 6tre qualifi6e de toxicitd aigue orale, de toxicit6 
aigud dermique ou de toxicit$ aigue par inhalation. Les toxicit(s aigues sont mesurees selon une 
valeur appel6e la DL5O (dose lthale). Nous expliquons ce point plus bas. 

Toxicit chronique: La toxicit6 chronique indique la mesure dans laquelle un pesticide est toxique 
apr s plusieurs expositions restreintes et r~pt6es. La toxicitd chronique est tr s importante 
parce que certains pesticides peuvent subsister et s'accumuler dans le corps au cours d'une dur~e 
prolonge. Les pesticides qui s'accumulent dans votre corps peuvent vous empoisonner sans que 
vous ayez requ une dose fortement toxique si vous avez did expose cc pesticide plusieurs fois 
auparavant. 
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Les cultivateurs et les personnes qui appliquent les pesticides en Afrique cstiment souvent que lesrisques attnbu6s aux pesticides sont exagdrds. Ils disent volontiers: "Cela itit des ann6es que j'utilise
des pesticides, et je ne suis pas encore mort." Ils pensent peut-etre que les pr6cautions ont inutiles.Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les pesticides pr~sentent 6galement une toxicit6 chronique;
cette toxicit6 est cumulative et met tr~s longtemps Aproduire des sympt6mes. M6me si un pesticide
ne vous rend pas malade au bout de plusieurs ann~es, il peut provoquer le cancer et peut meme 
provoquer des d6fauts cong6nitaux chez les enfants que vous aurez par la suite. 

I n'existe pas de mesure type de la toxicit6 chronique contrairement Ala toxicit6 aigue. Un exemple
d'appr&ciation de la toxicitM chronique peut s'exprimer de la faqon suivante: "Les rats ont 6t exposes
au Pesticide A au taux de 8 milligrammes par jour pendant un an. Les rats n'ont accus6 aucun effetpr6judiciable au bout de six mois mais au bout d'un an ils ont r6v16 des sympt6mes de dommages
nerveux." 

Pour de nombreux pesticides, Ia FAO et 'OMS ont 6tabli une "consommation quotidienne
acceptable" (une exposition quotidienne maximale autoris6e pour une vie enti~re). Ceci correspondA1'exposition maximale permise quotidiennement en milligrammes de pesticide par kilogramme de
poids corporel. Ces mesures sont fixdes par l'Assembl6e conjointe FAO/OMS sur les rdsidus despesticides (ACRP) et tr&ssont utiles pour d6terminer la shcurit6 relative des diff6rents mode 
d'utilisation des pesticides. 

Comment mesure.t-on Ia toxicitk aiguE des pesticides? 

Les valeurs sont repr~sent6es par la dose lthale de 50 et Ia concentration lthale de 50, qui
correspondent aux abr~viations DL50 et CL50. 

Que signifient les valeurs aiguis DLSO et CLSO? 

La DL50 aigue est la quantit.4 de mati~re active d'un pesticide solide ou liquide donn~e en une seuleexposition qui est ndcessaire pour tuer 50 pour cent d'une population d'animaux testes au cours d'unedur6e dctermin6e, le plus souvent 24 heures. La DL50 se mesure en milligrammes de matiire active par kilogramme d'animaux test6s (equivalent Amicrogramme par gramme pour les insectes). 

La CL50 est la concentration d'une maticre active d'un pesticide dans 'air qui tuera 50 pour centd'une population d'animaux testes. Les valeurs CL50 sont mesur6es en microgrammes de mati~reactive par litre d'air (cela 6luivaut des parties pour un Les valeursmillion). CL50 s'utilisent 
principalement pour 'es pesticides gazeux (fumigcnes). 

Comment les valeurs DLSO et CLSO sont-elles d~termin es? 

Etant donn6 que l'homme ne peut pas servir d'animal exp~rimertal, les essais sont r6alisds sur dessouris, des rats, des lapins et d'autres petits mammiferes afin de d6terminer la quantitd de mati~re
active d'un pesticide tuera 50 pour cent des animaux test6s. Par exemple, apr&s des essais relatifs un pesticide A, on constate que 500 milligrammes de mati~re active tucra 5 rats/sur 10, leur poidsrespectif 6tant de 1 kilogramme. La DL50 de ce pesticide est donc 500. S'i ne faut que 250milligrammes pour tuer 50 pour cent des animaux testes, la valeur de DLS0 s'dl&verait donc i 250. 
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Nous supposons que les valeurs de toxicit6 obtenue eii faisant des exprieiaces sur les petits 
mannifres sont directement lis Ala toxicit6 des pesticides pour I'homme. 

10 rats bien portants 	 Exposition au pesticide 5 rats vivants 
appliqu6 au dosage DL50. 5 rats morts 

IMPORTANT 

RAPPELEZ-VOUS QUE PLUS LA DLS0 EST FAIBLE,
 
PLUS LA TOXICfl-L' DU PESTICM"DE E-T ELEVEE
 

Un pesticide dont la valeur DL50 est 20 est dix fois plus toxique qu'un pesticide dont la valeur DL50 
de 200. 

A 

Toxicith dermale, orale et par inhalation 

Vous vous souvenez qu'un pesticide peut entrer dans ie corps de trois fagons diff6rentes: par (1) la 
bouche, (2) ia peau, et (3) les poumons. La toxicitd d'un pesticide peut varier sensiblement selon 
la fattn dont il entre dans le corps. 

Sur les dtiquettes de pesticide et dans les imprim6s concernant les pesticides, on trouve gdn~ralement 
deux et parfois trois valeurs DI50 pour le m6me pesticide. Chaque valeur correspond h un mode 
de p~n tration corporelle diffdrent. 

* DL50 ORALE concerne 	le taux de toxicit6 d'un pesticide aval. 

* DL50 DERMIQUE concerne le taux de toxicitd d'un pesticide appliqud lia peau. 

" CL5O D'INHALATION concerne Ic taux de toxicitd d'un pesticide inhald dans les poumons. 

Un pesticide donn6 peut 6tre tr~s toxique par vole orale mais relativcment peu toxique par vole 
dermale. Exemple: le Carbofuran (Furadan), d'obj son emploi en granuld et non en pulvdrisation. 
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II 

Linverse est rarement vrai. Les pesticides qui sont hautement toxiques par voie dermale sont aussi 
hautement toxiques par voic orale. 

Classement 	des pesticides selon leur toxicith 

Une m6thode de classement des pesticides particulicrerment utile se base sur leur toxicit6 aigue.
LOrganisation motidiale de la sant6 (OMS) a divis6 let pesticides en quatre cat6gories scion leurs 
valeurs DL50 aiguds orales et dermiques. Ces cat6gcdes sont les suivantes: EXTREMEMENT 
DANGEREUX, HAUTEMENT DANGEREUX, MOI,)EREMENT DANGEREUX et LEGERE-
MIENT DANGEREUX. Avant d'utiliser une formule de pesticide, vous devriez connaitre son taux 
de toxicit& Le taux de toxicit6 sen Ad6terminer quelles precautions ily a lieu de respecter durant 
1'entreposage, la manipulation et I'application du pesticide. L. toxicit6 absolue de ia mati~re active 
du pesticide n'est pas ce qu'il y a de plus important en termes de sdcurit humaine. On doit plut6t 
se proccuper de Ia toxicit du produit formul6. Nous pr6sentons ci-apr~s la mani~re de calculer le 
degr6 de danger propre 6 chaque produit formula. I1convient de noter que ni la Banque mondiale 
ni 'Agence pour le d6veloppement international ne permet l'emploi de formu!es appartenant aux 
cat6goies "Extr~mement dangereux" (Ia) ou "Hautement dangereux" (Tb) parmi les petits 
cultivateurs 	des pays en d6veloppement. 

Syst~me de Classement de I'OMS Selon la Toxicitt AiguE 

CATE- NIVEAU DE TOXICITE ORALE* TOXICITE DERMIQUE* 
GORIE DANGER SOLIDES** LIQUIDES" SOLIDES" LIQUIDES" 

la 	 Extr6mement 5/moins 20/moins 10/moins 40/moins 
dangereux 

lb 	 Hautement 5-50 10-10020-200 40-400 
dangereux 

Mod~rdment 50-500 200-2,000 100-1,000 400-4,000 
dangereux 

MU 	 Lgtrement plus 500 plus 2,000 plus 1,000 plus 4,000
 
dangereux
 

Basd sur DL50 pour Ic rat (mg/tg de poids corporel). 
ls termes "sobdes" et "bqukles" mdiquent Itat physique du produit ou de la formule dont on indique le 
casscment. 

La Toxlcitk 	Varie Selon Ia Formule 

Le taux de toxicitd d'un pesticide indiiiu6 par les documents sur les pesticides correspond

gdn6ralement h la valeur DL50 pour la mati~re active, et non le pesticide tel qu'il est formul6. 
 En 
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g6n6ral, la toxicit6 d'un pesticide varie selon le type de formulation et la concentration de matiire 
active. Le schema ci-dessous 6tablit un rapport entre la toxicit6 et la formule. 

TOXICIT 	 ELEVEE TOM =iT FAMBE 

UBV 	 CONCENTRES POUTDRES POUTDRE GRANULES
 
EMULSIFIABLES MOUILLABLES
 

On d6nombre deux raisons pour lesquelles la toxicit6 varie selon la formulation. 

1. 	 Comme le precise la premiere partie de ce chapitre, un pesticide se compose d'une matire active 
et d'un autre ingr6dient inerte (non toxique). Si un pesticide est pr~par6 sclon une formule 
proyant un concentrd 6mulsifiable A50 pour cent, la moiti6 seulement de la fotmule est 
toxique, I'autre moiti6 ne '6tant pas. Par cons&luent, il faudrait le double de la formule A50 
pour cent pour obtenir le m~me effet qu'une quantit6 6gale de mati6re acLive. Une formule utile 
pour trouver la toxicit6 relative de la formule d'un pesticide se pr sente comme suit: 

DL50 de m.a. x 100 = DL50 de la formule
 
% de concentration de
 
m.a. 	dans la formule. 

Exemple: si vous avez un pesticide dont la DL50 est 200 et dont ia formule est une poudre A2 
pour cent, vous pouvez utiliser la formule pour d6terminer la DUO: 

200 x 100 = 10.000 mg/kilogramme
 
2%
 

Lannexe contient d'autres exemples de ces calculs. Par ailleurs, d'autres informations figurent
dans les Classement des PesticidesSelon leur Danger,Directivesde iOMS pour1984-1985. Rdf. 
VBC/84.2, Organisation mondiale de ia sant6, Geneve, 1984. 

En g6ndral, les UBV et les formules de concentr6 6mulsifiable pr6sentent les plus fortes 
concentrations de matinre active. Les formules s6ches tclles que les poudres et les granules 
accusent les concentrations d'matidre active les plus faibles. Par cons6quent, les UBV et les 
concentr6s 6mulsifiables sont g6ndralement plus toxiques que les formules s~ches. 

2. 	 Le taux d'absorption de la formule varie sensiblement. Les formules liquides sorit absorbdes bien 
plus rapidement par l'estomac, les poumons et la peau que les formules s&:hes. Par consdquent,
les UBV et les concentr6s 6mulsifiables sont gdn~ralcrnent plus dangereux pour lutilisateur que
des formules s~ches telles que des poudres, des granules et des apphts. 
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N'OUBUEZ PAS QUE LES TAUX DE TOXICITE INDIQUES POUR LES PESTICIDES 
CONCERNENT LA MATIERE ACTIVE ET NON LA FORMULATION DU PESTICIDE. La 
toxicitd relative du produit pesticide peut varier de fagon marquee selon la concentration de la 
mati~re active et la formulation. 

FACTEURS A CONSIDERER DANS LE CHOIX D'UN PESTICIDE 
(Matibre active + formulation) 

Lorsque vous choisissez un pesticide pour une opration de contr6le particuli6re, vous devez 
consid6rez plusieurs facteurs avant de parvenir au meilleur choix. Certains de ces facteurs sont 
examin6s ci-dessous, tant pour le choix de la mati~re active appropri6e que pour le choix de la bonne 
formule. 

1. 	 Quel parasite voulez-vous supprimer? I1est essentiel d'identifier le parasite avant de d0cider 
de la mani re de le supprimer. A partir du moment oiJ vous avez identifi6 le parasite, vous vous 
apercevrez peut-&re qu'il est possible de i'6liminer sans vous servir de pesticide. Si vous 
constatez que l'application d'un pesticide reprfsente la seule m6thode de lutte efficace, vous 
devez ensuite choisir un pesticide qui sera efficace contre le parasite qui cause les ddgfits. Vous 
ne vous serviriez pas d'un rodenticide pour 6liminer des insectes. Les insecticides ne servent pas 
tous A supprimer tous les insectes. Soyez certain que le pesticide que vous choisissez est 
recommand6 pour la lutte antiparasitaire qui vous concerne. Les recommandations affdrentes 
se trouvent sur les 6tiquettes des pesticides, dans les rapports de recherche et dans les manuels 
de lutte antiparasitaire; on peut 6galement consulter des experts phytosanitaires. 

2. 	 Emplacement des parasites. A quel endroit les parasites causent-ils des dommages? Sur les 
racines d'une plante, ses feuilles, sa tige? II importe tout particulirement de r6pondre Acette 
question avant de choisir un pesticide. Si les parasites se trouvent dans le sol, vous ne choisirez 
probablement pas un pesticide h pulvdriser; une formule granule m6langfe au sol sera sans 
doute plus efficace. 

3. 	 Disponibilitk du materiel d'application. Ce facteur d'application peut &re crucial dans le choix 
d'un pesticide. Dams de nombreux cas, les sortes de materiel dont vous disposez risquent d'Etre 
limit6s. Si vous ne disposez que d'un pulvdrisateur h haut volume portatif a dos, vous n'allez pas
choisir une formule UBV. Pour certaines formules, vous pouvez vous passer de tout mat6riel 
d'application. Les granules et les appfts peuvent s'appliquer manuellement si vous ne traitez 
qu'une petite superficie (le port de gants est recommand6). Le manque d'eau rencontr6 dans 
certaines r6gions peut vous inciter 6 choisir une formule qu'il West pas nOcessaire de diluer avec 
de l'eau avai.t son application. 

4. 	 Rmanence. Certains pesticides sont efficaces pendant quelques heures seulement apres le
 
trpitement alors que d'autres peuvent 6tre efficaces pendant des semaines. Afin de minimiser
 
les 	 effets prdjudiciables pour l'environnement, les pesticides qui sont gdndralement utilis&s 
aujourd'hui ont une faible persistance. Une fois appliqu6, la plupart des pesticides ne durent pas 
plus de quelques jours ou quelques semaines. Une situation qui ne vous incitera cerainement 
pas h utiliser un pesticide persistant est celle qui vise le traitement d'une culture peu de temps 
avant la r6colte. 
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5. 	 S&curit e rapplicateur. Choisissez toujours le pesticide et la formulation offrant le plus de 
s6curit6 tout en dtant efficace contre le parasite vis6. Si vous pouvez choisir entre deux 
pesticides qui soat 6galement efficaces contre le parasite vis, choisissez celui dont l'emplci est 
le plus stir. Evaluez les risques que comportent le DL50 et la formule par rapport Ala s6curit6 
de l'applicateur. N'oubliez pas que la toxicit6 d'un pesticide est li6e non seulement au DL50 
(p-ntration orale et dermique) de la m.a., mais aussi au type de formulation et i la 
concentration de m.a. Lemploi des formules sbches est g6n6ralement plus str que celui des 
formules biquides. Les formules qui comportent une faible concentration de matiire ,ctive sont 
d'un emplei 36ndralement plus sir que celles qui pr6sentent des concentrations e1ev6es de 
mati.re active. 

6. 	 S~cirit Iwuri renvironnement. II convient de se soucier non seulement de la s6curitd de 
l'appliczteur mais aLLsi de celle de 'environrement. Choisissez le pesticide le plus sp6cifique 
(adapt6 au parasite) qui soit disponible plut6t qu'un pesticide polyvalent susceptible d'affecter 
de nombreu organisates non visas. Les operations de lutte antiparasitaire doivent entrainer le 
mois d'effcts pr6judiciables possibles pour les organismes non vis6s. Par exemple, si vous 
utilisez un pesticide Atproximit6 d'un fleuve, vous voudrez en choisir un qui pr~sente une faibl:r 
toxicitd pour les poissons. Si vous traitez une zone o6 s'616vent des abeilles, vous voudrez choisir 
un pesticide qui p;rsente une faible toxicite pour les abeilles. 

7. 	 Phytotoxcitt. Certairs pesticides peuvent endommager les plantes. On parle en l'occurrence 
de phytotoxicit:. Cetaines formulations on tendance A6tre plus phytotoxiques que d'autres. 
Choisissz la formulation qui pr6sente une faible phytotoxicit pour les plantes que vous 
prot6gez. Les UBV et les solutions huileuses peuvent dtre tr s toxiques pour certaines plantes 
et leur emploi e'ige le plus grand soin. 

8. 	 Dur6e de vie en stockage. La dur6e de vie en stock conceme le tcmps pendant lequel les 
pesticides peuvent 6tre stock&s sans perdre leur efficacitd. Certains pesticides se d6t6riorent 
rapidement tandis que d'autres peuvent se conserver d,-. nombreuses ann6es s'ils sont bien 
entreposd.s. Dans la mesure oua on ne peut pas toujours predire quand ilsera n~cessaire d'utiliser 
un pesticide, il est avantageux de disposer de pesticides qui peuvent se conserver longtemps. 
Certaines formules se conservent mieux que d'autres. Si elles sont bien stockdes, les PM se 
coervent g~ndralement plus longtemps que les CE. 

9. 	 Cofit. Le cofit est l'un des facteurs que chacun consid~re avant d'acheter un pesticide, mais il 
ne devrait pas comstituer la seule considdration. Les autres facteurs tels que la s.curitd de 
I'applicateur, ia scurit6 de l'environnement, etc., doivent faire l'objet d'une consid6ration 
identique. En g6nral, les formulations qui ont un pourcentage dlev6 de m.a. sont moins 
cofiteuses par superticie trait e que les formulations dont le pourcentage de mati~re active est 
faible. Ceci tient au fait que le cofit de transport est sup~rieur pour des pesticides ayant une 
faible concentration de m.a. 

Par exemple, un sac de 50 kilogrammes de poudre Malathion h 2 pour cent ne contiendrait que 
1 kilogramme de m.a. alors qu'un tonneau de 50 kilogrammes de UBV Malathion h 100 pour 
cent contiendrait plus de 50 kilogrammes m.a. Les coOits de transport seraient Apeu pres les 
m~mes pour les deux formulations, mais la zone h traitde peut Etre cinquante fois plus 6tendue 
pour une formulation UBV. 
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CHOIX DU MATERIEL D'APPLICATION DES PESTICIDES 

Types de Mat6riel d'Application 

I1
existe une grande vari6t6 de mat6riel destin6 aLx applications de pesticides; ils vont des simples sacs 
de jute utilisds pour appliquer les poudres pesticides aux machines pcrfectionn6es servant aux 
applications au sol et dans r'air. Cette section du manuel n'a pas la pr6tention de constituer un 
recensement exhaustif des 6quipements destin6s A r'application des pesticides; ilpr6sente plut6t une 
s~rie des types de materiel le plus couramment utilis& en Afrique. 

La meilleure source d'information sur un 6quipement particulier est constitu6e par la documentation 
qui accompagne cet 6quipement au moment de son achat. I y a lieu de lire oute la documentation 
avant de tenter d'utiliser r'&quipement. Si elle est r6dig6e dans une langue que vous comprenez mal,
elle devrait 6tre traduite et lue avant d'utiliser le mat6riel. Le mat6driel fourni pour 6tre utilis6 sur
le terrain doit 6tre accompagn6 des modes d'emploi et de la documentation remises par le fabricant. 
On aura soin de pr6parer de faire des copies de route la documentation et de I'archiver de mani~re 
h pouvoir obtenir des copies suppl6mentaires le cas Ach6ant. 

Application manuelle 

Les formules pr6par6es sous forme de poudres, de granules et d'app~ts peuvent 6tre appliqu6es Ala
main si on ne dispose d'aucune autre in6thode. Lapplicateur devrait toujours porter des gants dans 
la mesure du possible. Lorsque les pesticides sont appliqu6s A la main, ilest particuli~rement
important de se laver les mains et le visage avec le plus grand soin une fois le traitement termin6. 

SACS POUDREURS 
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Lutilisation de petits sacs de jute constitue une m6thode simple et peu cofiteuse d'appliquer des 
poudres pesticides. En Afrique, ils sont souvent distribuds aux cultivateurs en m~me temps qu'une 
poudre pesticide destin6e aux brigades villageoises. Les sacs devraient avoir approximativement 20 
cm de large et 50 cm de long. Un sac de cette dimension contiendra 2-3 kg de poudre. Les sacs sont 
remplis aux trois quarts environ, puis secous au-dessus des plantes ou de la superficie A traiter. 
Cette m6thode ne doit pas s'utiliser Amoins qu'il ne souffle une brise de 1-2 m~tres/ seconde (voir 
le tableau sur la force des vents contenu dans le pr6sent manuel sur les conditions atmosph6riques). 
La brise 6cartera la poussiire de I'applicateur et attdnuera par cons&quent son exposition au 
pesticide. Le poudrage ne doit pas servir i traiter des plantes qui d6passent la hauteur de la taille. 
Lutilisation des poudreuses doit se limiter i l'application des poudre s~ches exclusivement. Lorsque 
les poudreuses sont distribu6es aux cultivateurs, on doit leur expliquer qu'ils servent uniquement A 
l'application de pesticides et qu'ils ne peuvent pas 6tre remisds dans des endoits oil ils seraient 
accessi'bles Ades enfants et i d'autres personnes non autoris6es. 

POUDREUSES A MANIVELLE 

Les poudreuses Amanivelle sont des appareils simples 
et peu cofteux qui servent Aappliquer des poussi~res 
pesticides. Elles se composent d'un r6servoir conte
nant environ 5 kg de poudre et un ventilateur action
n6e par une manivelle que fait tourner rapplicateur. 
La plupart des poudreuses i manivelle sont 6galement 
dot6es d'un agitateur qui tourne Al'int6rieur du r6ser
voir pour assurer que le flux de la poudre darts la souf
fleuse soit constant. Ce flux est r~gl6 en ajustant la 
taille de l'ouverture entre le reservoir et la soufflerie 
(le ventilateur). Lapplicateur fixe la poudreuse A 
manivelle sur lui i I'aide de courroies attachdes aux 
6paules. Certaines poudreuses peuvent 6galement 
servir A 'aDplication de formules composdes de 
granules et d'appits. VWrifiez les rccommandations du 
fabricant. 
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POUDREUSES MONTEES SUR UN CAMION
 

.. I .-..-.. 

Les poudreuses mont6es sur un camion fonctionnent selon le mme principe que les petites
poudreuses manivelle. La seule difference r6side dans leur taille et dans )a source d'6nergie. La 
poudreuse mont e sur un camion est actionn~e par une puissance qui provient du camion ou d'un 
moteur s~pard. Le debit est r~gl6 par un levier qui contr6le la taille de l'ouverture entre le r6servoir 
et la souffleuse. Certains modules ont un orifice tandis que d'autres en ont deux. Les poudreuses 
montes sur un camion ne sont g6ndralement pas recommand6es parce que la grande quantit6 de 
poudre appliqu6e a tendance As'6carter des superficies vises et hs'accumuler sur les parties lat~rales 
des bfitiments, des plantes et d'autres pare-vent. 
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PULVERISATEURS A DOS MANUELS 

Pulv~risateur APompe (type trombone): 

4. 

Le pulvdrisateur manuel Apompe (type trombone) est le pulvrisateur manuel Ados la plus 
simple et le moins cofiteuse. Elle comprend un rdservoir dont la capacit6 varie entre 10 et 20 
litres et une pompe instakle dans la lance d'arrosage. La pompe est soit h simple effet soit h 
double effet. Les pompes h simple effet ne d6versent le liquide que durant le coup de retour, 
alors que les pompes Adouble effet d~versent le liquide durant le coup aller et le coup retour. 
Le pompage doit 8tre continu et rapide pour assurer l'uniformit6 de l'dpandage. On doit se 
servir des deux mains pour faire fonctionner cette sorte de pulv&risateur. La manipulation des 
pulv~risateurs i trombone peut Etre tr~s fatigante pour 'applicateur. 
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Pulvrisateur ALevier. 

Les pulvdrisateurs manuel h pression entretenus qui sont fix6es au dos sont tr&s similaires aux 
pulv~risateurs A pompe trombone, h ceci pros que la pompe trouvc soit A l'int6rieur duse 
reservoir de pulvdrisation soit mont e h I'extdrieur de cc r6servoir. Elles sont g~n~ralement plus
ch res. Les r~servoirs sont faits d'acier, de cuivre ou de plastique (la plupart des nouveaux 
modtles sont en plastique en raison des facteurs de poids et de coot); ils contiennent 10-20 litres. 
La pompe est actionn6c au moyen d'un levier montd sur le flanc du rservoir. La plupart des 
mod les sont faits de telle sorte que le levier peut 6tre mont6 sur l'un ou i'autre c6t6 du 
riservoir de pulvdrisation: quand un bras est fatigue, le levier peut 8tre mis de l'autre c6t6. Le 
levier doit 8tre actionn6 sars discontinuer pour assurer que la pulv6risation soit constante. Les 
pulv6risateurs Alevier sont moins fatigantes Autiliser que celles h trombone. On peut mrme 
utiliser les 2 leviers en m6mc temps cc qui est moins fatigant et permct un meilleur equilibrage 
de l'appareil sur le dos. 
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Pulvirisateurs Apression prkiable: 

Ies pulv6risateurs manuels Apression pr6alable con
sistent en un r6servoir 6tanche 	d'une capacit6 de 5 h 
12 litres, d'une pompe mont6e 	dans le r6servoir de 
pulvrisation et d'une lance. La pompe sert Apres
suriser le reservoir de sorte qu'il n'est pas n6cessaire 
de pomper durant le traitement. Certains modulesN 	 sont 6quip6s d'un manom~tre, d'autres pas. Les 
mod les dot6s d'un manom~tre sont pomp6s jusqu'A ce 
que la pression recommand6e soit atteinte. Pour les 
modules d~pourvus de manom~tre, le fabricant indi
quera combien de coups de pompage sont n6cessaires 
pour atteindre la prssion de fonctionnement. Les 
pulvdisateurs h pression prdalable devraient 8tre 
remplis aux trois quarts seulement afin de laisser un 
espace suffisant I'air comprim6. En g6n6ral, on 
trouve une marque sur le c6t6 du r6servoir qui indique 
la capacit6 de liquide maximale de pulv6risateur. 
Certain: pulv6risateurs Apression prdalable sont fixes 
sur ie dos A I'aide de deux courroies tandis que 
d'autres nWont qu'une seule courroie et sont port6s 
sous le bras. Apr s avoir achev6 une operation de 
pulv6risation, vous veillerez Alaisser 6chapper toute la 
pression du pulvdrisateur avant de l'ouvrir. Cette 
precaution permettra d'6viter toute exposition 
accidentelle lorsque le pesticide s'6chappe du reservoir 
sous pression. 
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PULVERISATEURS A DISQUE ROTATIF TENUS EN MAINS
 

Im
 

Les pulvrisateurs Adisque rotatif (aussi: pulv6risateur centrifuge h piles) qui se tiennent en mains 
sont de petits pulvdrisateurs UBV fonctionnant sur piles. Eles consistent en un flacon en plastique
Avisser qui sert de reservoir de pulv6risation, un petit moteur dlectrique de 12 ;olts (CD), un disquei'otatif et un tube en plastique oii se logent 6galement les piles. Le liquide va du flacon en plastique
au disque rotatif par la pesanteur. La force centrifuge le projette ensuite hors du disque h travers
de petites encoches d6coup6es au bord du disque. La liquide forc A travers les encoches se
fragmente en gouttelettes (moins de 100 microns de diam.tre). Le moteur fait tourner le disque A 
ure vitesse tr&s 6lev6e (9.000-15.000 TPM). Le moteur est aliment6 par des piles D. La plupart des 
moteurs ont 8 ou 16 piles D. Le d6bit de ces pulv~risateurs oscille entre 4 ml et 60 ml Ala minute.
Le d6bit est r6gl6 par le diam~tre d'un tube (restricteur) qui transporte le liquide du flacon au disque
rotatiL La plupart des mod.les sont fabriqu s avec plusieurs tubes de diam~tre diffdrent qui peuvent
etre chang6s pour augmenter ou diminuer le d6bit. Les pulv6risateurs Adisque rotatif qui utilisent
16 piles fonctionneront environ 14 heures avant de devoir remplacer les piles (ou utilise 8 piles en
alternance). Les modules qui ont moins de piles ne fonctionnent pas aussi longtemps. La largeur
de la rang6e trait6e par un disque rotatif depend de la vitesse du vent. Une vitesse du vent de 1-2
m.tres/seconde peut emporter la pulv6risation sur une dizaine de metres. 
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PULVERI.ATEURS PNEUMATIQUES PORTATIFS A MOTEUR
 

Atomiseurs: 

Les atomiseurs port s sur le dos se composent 
d'un petit moteur Aessence, d'un ventilateur 
(soufflerie) et d'un r6servoir de pulv~risation. 
Le moteur fait fonctionner le ventilateur qui 

-..	 cr6e un courant d'air. Le produit est introduitS 


-.~ 	 dans le courant d'air qi'i brise le pesticide en 
> 	 de tr~s petizes particules (50-100 microns de 

diambtre). Le produit est ensuite expuls6 par 
le pulv6risateur vers la superficie vis6e. La 
plupart des atomiseurs ont in r6servoir de pul
v6risation dont la capacit6 atteint 10 litres. Le 
r6servoir est 16g~rement pressuris par le souf
fleur de mani:re Aforcer le pesticide h travers 
l'ajutage. Le moteur Aessence est un moteur 
Adeux temps avec un d~placement cylindrde 
de 35 cc. La largeur de la rang~e trait e par 
un atomiseur atteint 10-15 m tres. Les debits 
varient entre 0.5 litre/minute et 3 litre/minute. 
Un atomiseur dont le d6bit s'61&ve 6 1 litre/ 
minute appliquerait 15 litres/hectare si l'appli
cateur marchait Ala vitesse de 4 km/heure et 
que la largeur de la rang6e atteignait 10 
metres. Les formules du concentr6 dmulsi
fiable et de la poudre mouillable s'emploient 
avec les atomiseurs mais elles sont beaucoup 
moins dilu6es que lorsque les mrmes formules 
s'utilisent dans les puiv~risateurs manuels 
portatifs Ados. Ceci tient au debit nettement 
moindre. Certains atomiseurs peuvent 8tre 
adapt6s pour ]'application de poudres et de 
granules (voir mode d'emploi du fabricant). 
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Puivirisateurs de UBV: 

Les pulvdrisateurs de UBV fix6s au dos sont presque identiques aux atomiseurs i ceci pr& que les 
d6bit est nettement infrieur. Les d6bits des pulvdrisateurs de UBV se situent le plus souvent entre 
30 et 100 ml/minute. Le pulv6risateur de UBV ayant un d6bit de 60 ml/minute qui traite une rangde
de 15 metres appliquerait 0,6 litre/hectare si I'applicateur marchait Ala vitesse de 4 km/heure. Ces
pulv&isateurs sont g6ndralement vendus avec plusieurs gicleurs de diff6rentes tailles. Les gicleurs 
peuvent 6tre chang6s de mani~re h augmenter ou diminuer le debit. 

1. couvercle du r6servoir 
2. rondelle du couvercle 

10 3. paroi du reservoir 

4. bouchon du passage d'air 
E 6.5. ventilateur"--1 tube Aair 

47. gicleur 
,,8. tube d'air 
6 9. espace d'air 

f t 11. tuyau de pesticide 
3912. soupapededdtente 

deagu 0i nevyn enae±hu scion o 10"rcetcvenredui ciiqehranesuer 

Diagramme gc~ndralis6 d'un atomiseur h dos ou d'un pulvdrisateur de UBV (extrait de Oudejans,
1982). 

En lutte antiacridienne en utilisant dzs solutions huileuses en des formulations UBV au peut traiter 
des largeur 2t 50 m en envoyant le nuage t,haut selon la force du vent celui ci se chargeant ensuite 
de transporter les fines gouttelettes .ur la cible. 
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PULVERISATEURS MONTE SUR POT D'ECHAPPEMENT
 

Le pulverisateur montd sur pot d'echappement (Exhaust Nozzle Sprayer = ENS) est un grand
pulveri;ateur UBV mont6 sur un camion. Le fonctionnement de I'ENS suit les m~mes principes que
celui dos atomiseurs portatifs, sauf que le courant d'air qui brise le pesticide et l'6jecte du 
pulverisateur est crd par les gaz d'6chappement du vehicule plut6t que par un ventilateur Amoteur. 
LENS sert essentiellement aux operations antiacridiennes hgrande &6hellepour la suppression des 
sauteriaux et des criquets. Le syst~me d'echaptement du vehicule est modifi6 de telle sorte que le 
tuyau d'&chappement peut 8tre bouch6 pour obliger les gaz d'6chappement A passer par le 
pulvdrisateur. Le tuyau d'6chappement est debouche lorsque le pulvdrisateur n'est pas employ6. Tel 
qu'iI est fabrique, I'ENS est dquip6 de deux reservoir de 50 litres. LOCLALAV modifie leurs ENS 
pour les 6quiper d'un rdservoir de 400 litres. Un r~ervoir perinet donc de traiter une superficie bien 
plus importante sans devoir remplir hnouveau le pulverisateur. Un ENS muni d'un reservoir de 400 
litres traite 800 hectares si la dose appliqu6e correspond h 0,5 litre/hectare. 

Lapplication par ENS laisse au vent le soin de transporter le pesticide jusqu'A la surface Atraiter. 
La largeur de la rangee trait& depend de la vitesse du vent. E2OCLALAV recommande de traiter 
iorsque la vitesse du vent atteint 1-6 m~tres/seconde. Un vent de 1m~tre/seconde transportera le 
pesticide sur 50-100 metres. Un vent plus fort de 6 m~tres/seconde transportera iepesticide sur 1.000 
m.tres. 

Pour des recommandations specifiques concernant l'emploi de I'ENS, voir I'Utilisationdu Pulverisateur 
Monit sur Pot d'Echappement" de Jean-Marie Castel de I'OCLALAV, 1981. Cettc r6ference foumit 
des informations sur !a taille de l'ajutagc, la pression d'dchappement, la largeur des rangees, les 
dosages, la vitesse du vent et la vitesse du vdhicule. 
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PULVERISATEURS ROTATIFS
 

Les pulvdrisateurs rotatifs sont des pulv~risateurs UBV mis au point h l'origine pour application
de pesticides partir d'avions. R~cemment, un fabricant, Micronair LTD a modifid un de ses 
pulvfrisateurs rotatifs (le module AU7000) qui peut 6tre mont6 sur un vfhicule. Le principe du 
fonctionnement du pulvdrisateur rotatif est qu'un liquide coule goutte Agoutte sur un manche en 
md-tal qui tourIe i 2.000-12.000 TPM. Cette action tournante br'se le pesticide en gouttelettes
minuscules. La taille des gouttelettes d6pend de ! vitesse de rotation du manche en gaze, du tissu 
de la gaze et de la viscositd du pesticide. Plus le ii-inche en gaze tourne vite, plus les gouttelettes 
pont petites. Le d6bit de pesticide est dftermin6 par ia pression du r6servoir et la taille de 
!'ouverture variable de l'unitd. Les pulv~risateurs rotatifs months sur v6hicule sont actionnds soit par 
un moteur 6lectrique, soit par un petit moteur Aessence hdeux temps. Pour les moteurs 6lectriques,
i faut avoir un petit g6n(rateur auxiliaire. 
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PULVERISATEURS A DISQUES TOURNANTS MONTES SUR VEHICULE
 

Les pulv~iisateurs disques tournants months sur v~hicule fonctionnent selon le meme principe que 
les pulvdrisateurs Adisques tournants manuels. La principale difference est le nombre de disques. 
Les pesticides liquides AUBV coulent goutte Agoutte sur les disques et la force centrifuge brise les 
pesticides en petites gouttelettes. Les modules months sur v~hicule fonctionnent avec un petit 
moteur dlectrique de 12 volt branch6 sur ia batterie du vdhicule. Illustration: Type Ulvamast, 
fabriqdie par Micron Sprayers, Ltd. (R.U.). 

RAPPEL: Le rendement et ia long~vit6 du materiel d'application des pesticides sont fortement li6s 
au soin et l'entretien dont il est l'objet. Lisez et suivez attentivement les recommandations du 
fabricant concernant lutilisation, ie soin et 'entretien de votre &luipement. Avant d'envoyer le 
materiel sur ie terrain, soyez certain que le personnel qui Ie recevra aura t6 parfaitement form6 h 
l'emploi, au soin et Al'entretien de cc matfriel. La plupart des 6quipements destinds aux applications 
de pesticide durent plusieurs ann..s s'ils sont convenablement entretenus. 
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Facteurs A Consid~rer dans le Choix d'un Materiel d'Application 

La section pr&c,&ente du manuel examine certains types d'&luipement disponible pour l'application 
des pesticides. Le choix du type d'&luipement qui conviendra le mieux Avos besoins d6pend de 
plusieurs facteurs. Certains d'entre eux sont 6tudi~s ci-aprs. 

9 

Adaption du 
personnel 

1. 	 Formule de pesticide A utiliser. Le premier facteur / consid~rer est le type de formule 

employer. Si vous avez choisi une formule granule, il est evident que vous devez utiliser un 
materiel destines aux granules. Si vous employez liquides des poudres et des granules, vOutS 
voudrez peut-Stre songer h utiliser un matcriel d'application qui peut s'adapter de mani~re
pouvoir utiliser les trois types de formulation, comme un appareil " dos du type 

atomiseur/poudreuse/pulv~risateur. Pour les facteurs i envisager dans lc choix d'un pesticide,
reportez-vous 	 Eicette section du manuel. 
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2. 	 Adaptation du personnel, Importance de ia superficie A tralter et friquence des applications.
Ces trois facteurs sont li6s. Le programme de contr6le doit-il etre ex6cut6 par le Service de 
protection phytosanitaire ou par es cultivateurs? Disposera-t-on de 200 ou de 10 personnes 
pour r6aliser l'opration. Toutes ces questions doivent 6tre consid6r6es lorsqu'on choisit le 
matdriel d'application le plus appropri6. Si les cultivateurs doivent appliquer le pesticide et que
la disponibilit6 de la main-d'oeuvre ne prdsente aucun problme, on pourra peut- tre choisir des 
pulv6risateurs i dos. Si le Service de protection phytosanitaire doit traiter de grandes superficies 
en ne disposant quc d'une main-d'oeuvre peu nombreuse, il se peut qu'il ait besoin d'un mat6riel 
plus peffectionne. 

3. 	 Caract6ristiques de la zone Atraiter. Les caractdristiques physiques de la superficie A traiter 
doivent etre consid6r6es avant de choisir la meilleure m6thode d'application. La zone Atraiter 
est-clle un p6rim~tre rizicole, une pfiture, des cultures maraichres ou toute autre sorte de 
superficie? Certaines aires telles que les pdrim~tres rizicoles inond s ne sont pas accessibles par 
vdhicule; vous ne choisiriez donc pas un matdriel d'application mont6 sur un v6hicule. Si vous 
voulez traiter le feuillage des arbres fruitiers, vous avez besoin d'une machine d'application qui 
atteindra le sommet des arbres. 

4. 	 Disponibillit de 'eau. Disposerez-vous d'une source d'eau directe au site de traitement pour 
pouvoir diluer le pesticide? Sinon, ne choisissez pas un materiel d'application conqu pour
appliquer des pesticides qui doivent etre dilu6s dans 'eau, comme les concentr6s 6mulsiflables 
et les poudres mouillables. Dans les endroits o6 l'eau n'est pas disponible, il vaudrait mieux 
appliquer des poudres, des granules, des appats ou des formules UBV. Lapplication de formules 
a faible volume/ha avec des atomiseurs n'utilise qu'environ un dixime de la quantit6 d'eau par 
rapport aux applications r6alis&es h l'aide d'un _quipement de pulvc.risation Ahaut volume. 

5. 	 Disponibllitk des pieces d6tach6es. Assurez-vous que les pibces ddtach6es sont imm6diatement 
disponibles pour le type et la marque de mat6riel d'application que vous choisissez. Vrifiez s'il 
existe un reprdsentant du fabricant dans votre pays. Si le marchd local ne fournit pas les pieces
d6tach6es n6cessaires, veillez A ce que la commande du materiel d'application comporte 
dgalement unie quantit6 suffisante de pieces ddtach6es. 

6. 	 Durmbiliti. Combien dc temps comptez-vous que durera une pice donn6e du materiel 
d'application? Le fabricant fournit-il une garantie avec '.quipement au moment de son achat? 
En g6n~ral, on peut affirmer que moins nombreuses sont les pi&ces mobiles d'un appareil, plus 
il durera. La dure de vie d'un materiel d'application particulier depend dans une large mesure 
du soin et de l'entretien dont il est l'objet. Veillez bien h suivre les recommandations du 
fabricant en ce qui concerne le soin ct 'entretien Adonner au mat6rieL. 

7. 	 Facllit6 d'emplol. Ce facteur doit 8tre consid6rd sous ]'angle physique et sous l'angle mental.
 
Le mat6riel d'application est-il facile Autiliser? Les pulv~risateurs dos actionnds par un levier
 
entrainent une fatigue physique moindre que les pulvdrisateurs Atrombone portds sur le dos.
 
Les pulvdrisateurs h moteur port6s sur le dos sont encore plus faciles employer s'ils ne sont pas 
trop lourds. Moins le mat6riel est difficile employer, plus l'utilisateur a de chances de mener 
sa tfiche ? bien. Laspect mental a 6galement son importance. Lutilisation du materiel est-elle 
complexe? Quel :+,veau de formation doit-on assurer pour que les utilisateurs manient et 
entretiennent conveniablement le materiel? En g~n6ral, plus I'6quipement est simple, meilleur 
est le rendement obtenu. 
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8. 	 Cofit initial Le cost de matdriel d'application varie de fagon tr~s marqu6e. QueUe somme 
pouvez-vous consacrer A 'achat du matdriel d'application? De combien d'unit6s avez-vous 
besoin? Aprs avoir choisi la sorte de materiel dont vous avez besoin, comparez les prix
appliqu6s par divers fabricants de cette sorte de materiel et les performances de chaque type
d'appareil. Mais n'oubliez pas que 1'6quipement le mois cofiteux ne constitue pas toujours le 
meilleur choix. Wrifiez l'approvisionnement en pi ces d~tach6.es, comparez les garanties offertes 
par divers fabricants et comparez si possible la fiabilit6 des diff~rents appareils en lisant la 
documentation et en consultant des coll~gues. 

9. 	 Frais de fonctionnement. Consid6rez les ressources dont vous aurez besoin pour exploiter une 
piece de mat6riel d'application. De combien d'utilisateurs aurez-vous besoin, combien de 
carburant 'appareil consomme-t-il, quelles sont les conditions d'entretien? Comparez les frais 
de fonctionnement de diff~rentes sortes de mat6riel d'application en calculant le cofit moyen 
imputable au traitement d'un hectare. 

COMMENT CALCULER LA QUANTITE DE PESTICIDE A UTILISER 

Calcul de la Superficie ATralter 

En vue de d6terminer la quantit6 de pesticide requise pour traiter une zone, vous devez tout d'abord 
determiner la superficie de cette zone. Dans certains cas, vous voudrez d6terminer la superficie d'une 
zone aprs avoir achev6 'application du pesticide. Vous trouverez ci-dessous deux m~thodes h 
utiliser pour d6terminer la superficie de la zone traiter. Lannexe contient des exemples utilisant 
les deux m6thodes pr6sent6es. 

Mthode I. Mesurage au pas: Cette m6thode simple permet de mesurer des petites surfaces sans 
devoir utiliser de v6hicule. 

Avant de commencer, vous devez connaitre la longueur de votre pas. La plupart des adultes du sexe 
masculin ont un pas de 60.80 cm de longueur. Pour calculer la longueur de votre pas, marchez 
comme d'babitude en faisant dix pas; mesurez la distance parcourue h I'aide d'un metre ruban, puis
divisez le chiffre obtenu par 10. Vous obtiendrez ainsi la longueur moyenne de votre pas. Par 
exemple, aprs avoir fait 10 pas et mesurE la distance couverte, vous obtenez le total de 7 metres. 
La longueur de votre pas s'6l6ve par consdquent A70 cm. 

7 mIntres = 70 cm/pas 
10 pas 

Emsuite, vous mesurez au pas la longueur et la largeur de la zone Atraiter; vous convertissez les pas 
en mbtres, pour enfin multiplier la longueur par la largeur et obtenir la superficie de la zone. 

SUPERFICIE = LONGUEUR x LARGEUR 

Le seul problime que pr~sente cc syst6me est que les terrains nresurer ne sont pas toujours carrds.
 
Lorsque vous mesurez une surface qui West pas carrdes, vous calculez la meilleure estimation possible

de la longueur moyenne et de la largeur moyenne de cette surface; vous utilisez les chiffres obtenus
 
pour calculer la superficie traiter.
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ILQONQJUEUj MOYENNE
 

Mithode II. Utilisation d'un vhicule muni d'uz! odomtre. Cette m~thode s'emploie couramment 
pour d6terminer la dimension d'une grande surface que vous avez trait6e AI'aide d'un vdhicuie. Si 
vous avez utilis6 un puiv risateur h ajutage, cette m~thode permet de calculer la superficie trait6e. 

1. 	 Notez le kilom6trage affich6 sur l'odom~tre du v(hicule avant de commencer le traitement. 
Inscrivez le chiffre pour ne pas l'oublier. 

2. 	 Traitez la surface en notant le nombre de passages que vous avez effectu6s h travers la surface 
et la distance entre les passages. 

3. 	 Lorsque le traitement est termin6, v~rifiez le kilom6trage affich6 sur I'odom~tre et inscrivez le 
chiffre. 

4. 	 Utilisez la formule ci-dessous, calculez la superficie que vous avez trait~e. 

(D 	- [(n - 1) x L]) x L = superficie trait6e en hectares. 

D = distance parcourue en vdhicule durant le traitement exprim6e en hectomwtres. Pour 
trouver la distance en hectom~trs, sovstrayez le nombre de kilom~tres indiqu6 par
'odom tre avant le traitement du nombre indiqu6 apr6s le traitement; multipliez le r6sultat 

par 10. 

n =nombre de passages. 

L = 	distance entre les passages en hectomtres. 

Note: 1 hectom~tre = 100 m6tres 
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" Pour convertir des m tres en hectom~tres, divisez par 100. 
* Pour convertir des kilomtres en hectombtres, multipliez par 10. 

10 9 87 65 4 3 2 

'if
 

FIN DEBUT8.714 km 8.71 kra8.701 km
~--200 

-,-200 m..
• m..-


D = (8.714 - 8.701) x 10 = 130 hectombtres
 

n =10
 

L = 200/100 = 2 hectomtres 

Superficie trait& = (130 - [(10 - 1)x 2]) x 2 224 ha
 

La superficie que vous avez trait c atteint par consbquent 224 hectares.
 

Calibrage du Matbriel d'Application 

Qu'est-ce qne Incalibrage? 

Le calibrage sert h mesurer la quanlit6 de pesticide qu'un appareil d~termin6 applique / une surface 
donnbe. On parle ici de "ddbit." Les debits sont gdn~ralement exprim6s en litres/hectare ou en 
kilogrammes/hectare. 
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Quand le calibrage est-il nkessaire? 

Le calibrage n'est pas toujours nkcessaire. Si une recommandation de pesticide indique que vous 
devez m61anger un litre d'urw formule pesticide avec 100 litres d'eau, puis le pulvdriser sur les plantes 
jusqu'A ce qu'il d6gouline des feuilles, vous ne devez pas calibrer votre pulv6risateur. 

Dars d'autres cas, le calibrage est n6cessaire. Supposez que vous veuillez appliquer un litre par 
hectare d'un concentr6 6mulsifiable. Vous avez un pulv6risateur qui contient 10 litres. Quelle 
quantit6 de pesticide allez-vous ajouter au r6servoir du pulvdrisateur afin d'appliquer uniform6ment 
un fitre de formule sur la totalit6 de l'hectare? 

I est imposzible de r6pondre A cette question si vous ne connaissez pas le d6bit de votre 

pulvdrisai.eur. 

Comment s'efTectue le calibrage? 

II existe plus d'une faqon de calibrer la plupart des sortes d'appareils d'application. La m6thode 
utilis& depend de la pi6ce d'6quipement utilis6e et de la pr6fdrence du personnel qui s'en sert. Nous 
d6crivons ci-apr&s les deux m6thodes les plus mouramment utilis6es. 

M(thode I. La m6thode de calibrage la plus simple consiste Amesurer une superficie, Ala traiter, 
Ad6terminer la quantit6 de produit 6 appliquer Ala surface, puis Acalculer la quantit6 de produit que 
Pappareil appliquera par hectare. Cette m6thode peut servir pour n'importe quelle sorte de mat6riel 
d'application. Lorsqu'on calibre des appareils pour des formules qui doivent 6tre dilu6es dans l'eau, 
ilvaut mieux utiliser de l'eau durant l'op~ration de calibrage. Si l'appareil doit servir Aappliquer une 
formule qui ne sera pas dilute, r6f6rez-vous aux notes particuli res insr6es Ala fin de la pr~sente 
section. Les mesures Asuivre pour cette m6thode sont 6nonc~es ci-dessous; des exemples pertinents 
pour les deux m6thodes figurent dans l'annexe. 

1. 	 Mesure d'une superficie. I] peut s'agir de 10 M2 , 100 M2, 1.000 m2 , ou d'un hectare selon la taille 
du mat.riel. 

2. 	 Remplissez la machine avec un produit approprid et traitez la surface. 

3. 	 DA-terminez la quantitd utilis6e en rcmplissant h nouveau I'appareil jusq-Wau niveau de depart. 
Vous savez A j,.isent quelle quantit6 de pesticide a 6td appliqu e Ala surface que vous avez 
mesur6e. Le r6sultat peut 6tre facilement converti en quantit6 appliqu& par hectare. On se 
souviendra que: 

1 hectare = 10.000 m2. 

Mkthode H1. La seconde m(thode de calibrage est g~ndralement plus rapide que ia premiere, mais 
il se 	peut qu'elle soit plus compliqu&. Elle comprend plusieurs 6tapes, iAsavoir: 

1. 	 Remplir l'appaieil avec un produit approprid. I1peut s'agir soit d'un pesticide, soit d'un substitut 
tel que de l'eau. 

2. 	 Faire fonctionner I'appareil d'application pendant 5 minutes. 
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3. 	 Remplir l'appareil jusqu'au meme niveau que celui de d6part; mesurer ce volume. On 	obtient
ainsi la quantit6 de produit appliqu6e en 5 minutes. Dans certains cas, i sera peut-6tre plus
facile de collecter le produit projet6 par r'appareil et de mesurer la quantit6 directement, plut6t 
que de mesurer la quantitd n6cessaire pour remplir Anouveau l'appareil. 

Repeter 3 fois l'operation et faire la moyenne. 

4. 	 Diviser par 5 la quantit . de produit appliqu6e en 5 minutes afin de d6terminer la quantit6 
appliqu6e en une minute. 

5. 	 D6terminer la vitesse du pulvtrisateur en mtres/minute. 

" 	 Si 'appareil est port6 Ala main, il suffit de mesurer la distance en metres que parcourt en 
une minute la personne effectuant le traitement. Ce calcul donne la vitesse en 
metres/minute. 

" Si l'appareil est nonti , sur un camion dotA6 d'un compteur de vitesse, on peut multiplier par
17 le nombre affich6 par le compteur de vitesse pour obtenir la vitesse en metres/minute. 
Par exemple, 10 kilom~tres/beure = 170 metres/minute. 

6. 	 Mesurer la largeur de la band--trait6e par 'appareil. Pour un pulv6risateur, elle pourrait s'61ever 
AI metre. Pour un grand pu'v6risateur de UBV tel que le pulv6risateur A6chappement, la bande 
pourrait atteindre 300 mtres ou davantage. 

7. 	 Calculer la surface trait~e en une minute. Le. calcul s'effectue en multipliant la vitesse du 
pulv6risateur (6tape 5) par la largeur de la bande trait6e (6tape 6). Par exemple, si la vitesse 
d'un pulvdrisateur atteint 100 m/minute et si ia largeur de ia bande trait6c s'61&ve A5 metres, la 
surface trait6e en une minute couvre 500 M2 . 

8. 	 Calculer le temps n6cessaire pour traiter un hectare. Le calcul s'effectue en divisant la surface
d'un hectare, 10.000 M2 , par la surface traitFe en une minute. Par exemple, si I'appareil traite 
500 m2/minute, on divise la surface d'un hectare, 10.000 M2 , par 500; on obtient 20 minutes par 
hectare. 

9. 	 Calculer la quantit6 de prc Juit appliqu6e par hectare. Ce calcul s'obtient en multipliant la
quantit6 de produit appliqu6e/minute (6tape 4) par le nombre de minutes n6cessaires pour traiter 
un hectare (6tape 8). Par exemple, supposons que 'appareil applique 5 litres/minute et qu'il faut 
20 minutes pour traiter un hectare. Lapparcil pourrait donc appliquer 100 litres/hectare. 

Comme pour la premiere m6thode, cette m6thode peut servir pour n'importe quel materiel 
d'application. Pour les formules qui doivent &tre dilu6es avec de I'eau avant ]'application, on 
calibre I'appareil avec de l'eau. Pour les formules qui ne doivent pas 6tre dilu6es, on utilisera 
probablement le pesticide lui-m~me pour calibrer I'appareil. 

Calibrage du materiel d'application utilisk pour des pesticides qui ne doivent pas itre dilu s 

En 	ce qui concerne le calibrage du matc~riel d'application utilis6 pour les pesticides qui ne sont pas
dilu6s, comme les poudreuses, les appareils destinds h I'application de granules et d'appfts ou les
pulvdrisateurs de UBV, on peut utiliser I'une ou l'autre des m6thodes d6crites plus haut. La 
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difference est qu'on n'utilise jamais de l'eau pour calibrer ces sortes d'appareil. II est 6vident que 
1'eau ne peut pas servir A calibrer un mat6riel conqu pour l'application de pesticides sees. En 
l'occurrence, le calibrage s'effectue en utilisant le pesticide h appliquer. Ceci vaut 6galement pour 
les puiv6risateurs de UBV. Les pulv6risateurs de UBV doivent 6tre calibr&s soit en utilisant le 
pesticide lui-m~me soit en utilisant une huile ayant plus ou moins la m6me viscositd. La viscosit6 est 
la propri6t6 des liquides qui determine leur vitesse d'6coulement. 

Une seconde diff6rence reside dans le fait que dans la mesure ofi ces formules ne sont pas dilu6es, 
on ne peut pas changer la quantit6 appliqu6e en modifiant le pourcentage de pesticide contenu dans 
une solution. II existe trois moyens de changer le taux d'application du mat6riel utilis6 pour appliquer 
des pesticides qui ne sont pas dilu~s avant le traitement: 

1. 	 Modifier la vitesse i laquelle l'appareil est d~plac6 dans le champ. Une hausse de vitesse abaisse 
la quantit6 de pesticide appliqu6e par rapport Ala superficie. Si vous doublez la vitesse de 
l'appareil utilis6e pour le traitement, vous ditainuez de moiti6 la quantitd appliqu6e. Par 
exemple, si vous appliquez un litre/hectare h 5 kilom~tres/heure et que vous voulez abaisser le 
taux Aun demi litre par hectare, vous y parviendrez en portant la vitesse A10 kilom tres/heure. 

2. 	 Modifier la pression de l'appareil. Une hausse de pression augmente la quantit6 de pesticide 
appliqu6e. Une baisse de pression diminuera la quantitd de pesticide appliqude. Si votre 
pulvdrisateur est 6quip d'une soupape de pression, vous pouvez doubler la quantit6 appliqu&e 
en quadruplant 1s pression. Par exemple, si le debit d'un pulv~risateLa atteint 1 litre/hectare 
Aune pression de 1,5 bar et si vous voulez porter le d6bit h deux litres/hectare, vous devriez 
porter la pression A6 bars. 

3. 	 Modifier l'ouverture de l'orifice par lequel le pesticide s'6oule de l'appareil. Plus l'ouverture 
est grande, plus la quantit&de pesticide 6coulde est 6lev&e. Pour les pulv6risateurs, ceci signifie 
qu'il y a lieu de modifier le diam tre de 'ajutrage. Pour le matdriel d'application des poussires, 
des granules et des appfits, cela revient Aajuster la taille de l'ouverture entre le semoir et la 
souffleuse. 

MODIFICATION DU TAUX D'APPLICATION 

DIMINUER 
TAUXAUGMENTER 


TAUX
 

iU 
" diminuer la vitesse 	 0 augmenter la vitesse 
* 	 augmenter la pression 0 diminuer la pression 
* 	 agrandir I'ouverture 0 r~tr&cir 'ouverture 
* 	 diminuer ia largeur de I'andain 0 augmenter la largeur de I'andain 
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Dosage des Pesticides 

Apr& avoir choisi un pesticide et un materiel d'application, une autre d'cision critique vise la
quantit6 de pesticide Autiliser. La quantit6 de pesticide recoinmande s'appef!!e le "dosage." 

Il est trs important d'appliquer la quantit6 appropri6e durant les op6rations de contr6le. Si on
utilise une quantit6 trop r.duite, il est probable que le parasite cible ne sera pas supprim6. Si la
quantit6 recornmand6 est d6pass6e, on risque d'endommager les plantes, d'exposer inutilement 
I'homme et l'environnement; cela revient en outre Agaspiller le pesticide. 

Les agents sur le terrain qui appliquent des pesticides ont g~n6ralement re4u des directives - suivre.
Elles les aident h choisir le pesticide h utiliser et le dosage applicable Aun problme parasitaire
donnd. Les responsables devraient transmettre les derni~res recommandations dmises tous les ans 
par le Service national de protection phytosanitaire, d'apr~s la disponibiht6 courante de produits
chimiques et les modifications d'usage ou de dosage recommand6es par les chercheurs, les fabricants 
ou les organismes de r6glementation. 

Les directives les plus utiles pour le personnel de terrain sont celles que pr parent les techniciens
de haut rang en fonction de facteurs pr6cis tels que la disponibilit6 locale des formules, de l'eau ou
d'autres diluants, de r6cipierits de mesure et de mat6riel d'application. Dans de nombreuses localit6s,
les applicateurs ne disposent parfois que de quatre ou cinq produits chimiques, chacun d'eux ne 
pouvant s'obtenir que dans une ou deux formulations. Par cons&luent, on doit disposer d'une liste
6numdrant les produits chimiques et !es formulations disponibles. 

Mesures rustiques 

I1se eut qu'il soit plus pratique de mesurer les pesticides dans des boites en fer vides, des boites
d'allumettes ou d'autres r6cipients d'usage courant plut6t que de peser une quantit6 de pesticide sur
urie balance chaque fois que vous proc6dez h une application. Vous avez besoin d'utiliser une
balance au depart pour d6terminer le volume d'un r6cipient donnd. Par exemple, vous pouvez peser
une boite de pur6e de tomate vide et constater qu'elle pse 20 grammes. Vous la remplissez ensuite 
avec une poussi re de pesticide et vous constatez que'elle p~se 170 grammes. Vous pouvez
maintenant calculer le poids de la poudre: (170-20) = 150 grammes. 

Note:. La densit des poudres s.che, granules et poudres mouillables est trs diff~rente. La boite en
fer blanc qui content 150 g de poudre s&he peut 6galement contenir 200 g de granules ou 175 g de
poudre mouilable. A partir du moment o6i vous avez d6termin6 la quantit6 contenue dans un
r6cipient donnd, inscrivez-la sur cc r6cipient. Veillez bien Ainscrire lavis suivant sur le r6cipient: 

"DANGER - TOXMQUE - PESTICIDE;" 
conservez ce recipient dans un endroit stir pour qu'il ne serve ni aux boissons ni aux aliments de 
cuisson. 

Elaboration des recommandations sur le dosage 

La page suivante contient un exemple de fiche de travail destinde aux techniciens de rang supdrieur 
chargds de pr6parer des recommandations sur le dosage h l'intention du personnel de terrain. On 
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Recommandations sur le Dosage des Pesticides:
 
Exemple de Fiche de Travail APreparer par
 

les Techniclens de Service de Protection Phytosanltaire
 

0 S S 0 

Pulvrisateurs Amoteur 
Dosage/rservoir 2 

Culture Dosage/ha Formulation Dosage/ha mesure mesure 
agricole Ravageurs Pesticide (m.a.) disponible (formulation) t mttrique rustique 

X Chenilles A 0,85 kg 85 PM 1,0 kg 

Sauteriaux A 1.0-1,5 kg 85 PM 1,2 kg (S) 

1,8 kg (A) 

B 1,0-2,5 kg 10 PP 10,0 kg (S) 

25,0 kg (A) 

C 1,0 litre 50 CE 2,0 litre 

Coltopt~r i qu'is 
w ourriua des B 2,0 kg 10 PP 20,0 kg 
nlears et graises 

Suceur D 1.0-1,5 60 CE 1,7 litre (L) 

2,5 litre (A) 

* 0 

Poudreuses manuelles Ados 
Dosage/rdservor 2 

mesure mesure Notes sur 
metrique rustique I'application 

Ces colonnes doivent etre inctus dans la liste des recommandations sur le dosage donnte Ales applicateurs de pesticide.
Ie doagc/ha du formulation est calculd per divisant le dosage/ha de matire active (m.a.) par le pourcentage de ma. dans la formulation (e.g., 0.85 kg - 85% = 1.0 
kg). 

2 Lcd ,age/re.ervoir est calcule par divisant le dosage/ha de la formulation par le nombre de rservoir ncessaire A traiter I ha (obtenu en avance par le calibrage du 
pulverLisateur). 

NOT: I-nrormation obtenu de ouw~ages de rfdrence, rapports de recherches, etiquetes de pesticide, etc. S = sauteraux, A = adultes, L = larves. 



remarquera que la fiche pr~voit les dosage exprim s en mesures d'usage local aussi bien qu'en 
mesures m6triques. Aprs avoir rempli cette fiche, il suffit de pr6parer une simple liste Al'intention 
du personnel de terrain. Lannexe contient un modble g6ndralis6 de cette sorte de liste. Son format 
peut 6tre adaptd aux besoins particuliers d'un pays. On peut 6tablir des listes diff~rentes pour chaque 
culture. On peut formuler des recommandations sdpar~es pour diffrentes sortes d'insecte d'une 
mrme famille ou pr6f6rer des recommandations plus g6n6rales. Dans certains cas, les recomman
dations peuvent varier selon l'6poque de I'ann6e. 

Apr~s avoir 6labord les recommandations n6cessaires, les techniciens devraient les mettre h l'drreuve 
pour s'assurer que la couverture est adequate et qu'on obtient la suppression voulue. Si la couverture 
n'est pas addquate, les dosages ou les dilutions doivent 6tre modifids en consequence. 

Lien entrt le dosage et le stade de croissance 

Le dosage de pesticide est parfois indiqu6 comme un 6ventail de valeurs. Par exemple. le dosage 
prescrit peut 6tre 1,2/1,8 kg par hectare. Doit-on utiliser 1,2 ou 1,8 kg ou une dose intcrm.diaire? 
En r~gle ggndrale, on utilise la valeur minimale si l'insecte et/ou la plante h6te se trouve aux premiers 
stades de sa croissance. Par exemple, on utilise le dosage minimal lorsqu'on traite des chenilles 
larvaires sur de jeuns plantes cr6ali res. On utilise le dosage maximal si l'insecte et/ou la plante 
h6te a atteint sa maturit6. 

Dilution 

Pour certaines formulations (CE, PM, PS, SH, et MP), lorsque vous savez quelle quantit6 de pesticide 
formulM est n6cessaire pour traiter une surface, vous devez dbcider quelle quantit6 d'eau ou autre 
diluant utiliser. Cette question a d6jA 6t6 abordbe Ala section relativc au calibrage. Votre choix est 
subordonn6 h la sorte de pulvirisateur dont vous disposez et au stade de croissance de la plante. 
On peut utiliser des taux de dilution plus 6lev6s pour des plantes hautes comme le mil ou le mats 
ayant atteint les derniers stades de leur croissance. Pour les plantes cdrdalieres plus jeunes ou pour 
les cultures peu hautes comme l'arachide ou les 16gumes, vous pourriez obtenir une couverture 
ad.quate en diluant le pesticide formuld dans un volume de diluant nettement inf6rieur. Cette 
m6thode est possible parce que vous pouvez marcher plus rapidement lorsque le pulv6risateur est 
abaiss6 vers les cultures peu hautes et parce que la surface Acouvrir est moins importante. Ceci 
acctiCre l'op~ration du fait que vous passez moins de temps h remplir le pulv6risateur. Par ailleurs, 
l'olorateur se fatigue moins et la main-d'oeuvre requise pour amener le diluant dans le champ 
represente le minimum d'effort possible. 

Calcul des Doses de Pesticide 

Dans certains cas, il convient d'effectuer des calculs afin d'appliquer le dosage correct du pesticide 
nbcessaire pour traiter une superficie. Les dosages peuvent s'exprimer de plusieurs mani~res. Nous 
allons expliquer six recommandations de dosage correspondant h des types diffdrents. Nous 
pr~sentons 6galement un exemple des calculs effectuer pour appliquer le dosage qui convient. 
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1. Volume d'un pesticide A milanger avec un volume d'eau donn6. 

Supposons qu'une etiquette de pesticide precise qu'un litre de la formule doit 8tre mlang6 avec 
100 litres d'eau avp.at d'6tre pulv~risd sur les plantes jusqu'A ce que le pesticide en d6gouline. 

Vous avez lu les recommandations qui prolent mais la capacitd de votre pulv6risateur A dos 
ne d passe pas 10 litres. Quelle quantit6 de la formule ajoutez-vous au reservoir pour respecter 
les recommandations? 

Solution: Dix litres 6quivalent A 1/10 de 100 litres. Par consequent, vous ajouterez 1/10 de litre 
A la formule pour chaque pulv6risateur plein; 1/10 de litre 6quivaut A 100 ml. 

2. Poids de Is matitre active Am~langer avec un volume d'eau donni. 

Votre chef vous dit d'utiliser 200 g de m.a. de Malathion dans 100 litres d'eau pour pulv6riser 
un champ infest6 de m6loides. 1I vous donne un tonnelet (un fat) de Malathion 50CE et un 
pulverisateur portatif de 10 litres. Que faites-vous? 

Le Malathion 50CE represente un concentrd Emulsifiable de Malathion contenant 50 pour cent 
de matinre active. Un litre de Malathion 50CE contient 500 grammes de matibre active. Par 
cons~quent, vous utiliserez un litre de formule pour 100 litres d'eau. Votre pulvdrisateur portatif 
contient 10 litres qui repr6sentent 1/10 de 100 litres. Vous utiliserez par cons6quent 1/10 d'un 
litre de la formule par puiverisateur portatif. Le 1/10 d'un litre est Egal A 100 ml; ce volume 
contient 50 grammes de mati~re active. 

3. Volume de pesticide n(cessaire pour traiter un hectare. 

Une Etiquette de pesticide indique que vous devez appliquer 1/2 litre de Fenithrothion 50CE par 
hectare. Vous disposez d'un pulv6risateur mont6 sur camion qui contient 100 litres. Combien 
de Fenitrothion 50CE mettez-vous dans le r6servoir du pulv6risateur? 

Ce probl me ne peut pas 8tre rdsolu A moins de connaitre le taux de liquide que votre 
pulv~risateur applique par hectare. Pour d6terminer le d6bit d'un pulverisateur, reportez-vous 
A la section du prdsent manuel qui concerne le calibrage. 

Supposons que nous connaissons le debit et qu'il s'elve 6 50 litres par hectare. Votre 
pulvrisateur contient 100 litres et son d6bit se chiffre h 50 litres/hectare. Par cons6quent, un 
pulvrisateur contient un volume suffisant pour traiter deux hectares. La recommandation 
pr6cise qu'il convient d'appliquer 1/2 litre de formule par hectare. Par consdquent, vous voudrez 
ajouter un litre de formule par r6servoir de pulvdrisateur entier de mani~re hpouvoir traiter deux 
hectares avant de devoir remplir de r6servoir. 

4. Pond(ration de ia matitre active Aappliquer par hectare. 

Cette donnee est le moyen I plus courant de recommander un dosage. Un expert vous conseille 
de r6soudre un probl:me parasitaire en utilisant 500 grammes de Malathion par hectare. Vous 
disposez d'un tonnelet de Malathion 50CE et d'un pulvdrisateur portatif contenant 20 litres. Le 
debit de votre pulvErisateur s'ehlve A400 litres par hectare. Ouelle quantit6 de Malathion 50CF 
allez-vous ajouter par pulverisateur entier? 
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Votre pulv6risateur contient 20 litres et son d6bit atteint 400 litres par hectare. Par cons&luent, 
vous utiliserez 20 pulvdrisateurs entiers pour traiter un hectare. 

Le dosage recommand6 est 500 grammes de rati re active par hectare. Chaque litre de 
Malathion 50CE contient 500 grammes de mati~re active. Par consequent, vous aurez besoin 
d'un litre de formule par hectare. 

Le litre doit 6tre 6galemf;nt divis6 entre les 20 remplissages de pulv6risateur. Un litre divis6 par 
20 donne 1/20 de litre par pulv6risateur; 1/20 de litre est 6gal A50 ml. 

Exemple 2. VoLs distribuez de la poudre de Propoxur A2 pour cent h des cultivateurs qui 
doivent combattre des infestations de sauteriaux. Le dosage de Propoxur recommand6 est 200 g
de la matinre active par hectare. Le cultivateur auquel vous donnez le pesticide doit traiter 5 
hectares. Quelle quantit6 de kilogrammes de poudre de Propoxur A2 pour cent lui donnez-vous? 

La poudre de Propoxur 2 pour cent contient 20 grammes de matinre active par kilogramme de 
formule (2 pour cent x 1 kg = 20 grammes). Pour chaque hectare, la dose souhait6e s'61ve h 
200 g de la matinre active. Par cons~quent, vous devrez appliquer 10 kilogrimmes de poudre 
A2 pour cent par hectare pour atteindre un taux de 200 g m.a. par hectare. 

Si le cultivateur doit traiter 5 hectares, vous lui donnerez 50 kilogrammes de formule Propoxur 

A2 pour cent. 

Vous pouvez utiliser la formule qui suit pour effectuer cctte sorte de calcul: 

nombre d'ha x dose m.a./ha = kg de forniule n&cessaires
 
g de m.a./kg de formule
 

5hax200I/ha = 50kg
 
20 g/kg
 

5. Pourcentage de mati~re active d'une solution 

Une recommandation precise que pour supprimer une maladie fongique des pommes de terre 
appel6e verticillose ilconvient, avant de planter les pommes de terre de semence, de les tremper 
darn une solution A2 pour ceut de fongicide Captan. 

Vous disposez d'un sac de Captan 8OPS (PS signifie poudre soluble, soit une formule similaire 
Scelle des poudres mouillables) et vous voulez pr6parer 10 litres de ia solution de trempage h 

2 pour cent. Quelle quantit6 de Captan BOPS devez-vous ajouter 10 litres d'eau pour obtenir 
une solution A2 pour cent? 

La fagon la plus simple de rcsoudre les problkmes de ce genre consiste utiliser une formule de 
calcul, savoir: 

Litres de sol. voulus x% de sol. voulus = Ouantitd de formule Aajouter
 
% de matiire active dans la forrmule h ia quantite d'eau voulue
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10 litres x 2% = 0,25 kg = 250 g
 
80%
 

Par cons&:uent, vous ajoutez 250 grammes de Captan 8OPS i 10 litres d'eau pour obtenir une 
solution A2 pour cent. 

6. Pourcentage de mati~re active mklang6 Aun appAt 

Un expert a recommand6 d'utiliser un appft pour supprimer une infestation de sauteriaux darn 
un champ de mil. UappAt doit 8tre prdpar6 en utilisant du Propoxur 75PM et du son de mil. 
Le pourcentage de matiire active de l'appit doit s'lever h 2 pour cent en poids. QueUe 
quantit6 de Propoxur 75PM allez vous m6langer avec 100 kg de son de mil pour obtenir un appfit 
A2 pour cent? 

Formule h suivre: 

kg d'apfit voulus x % de m.a. voulus = kg de formule Aajouter au
 
% de m.a. dans la formule poids total voulu
 

100 ke x 2% = 2,667 kg
 

75%
 

Par consequent, vous ajoutrrez 2,667 kilogrammes de Propoxur 75PM A100 kg de son de mil 
pour obtenir un appfit A2 pour cent. 
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APPLICATION DES PESTICIDES 

MESURES A PRENDRE AVANT L'APPLICAION 

Vetements et Accessoires de Protection 

Les empoisonnements de pesticide dont souffrent les applicateurs sont gnralement dus hun contact 
6pidermique. Certains pesticides pn trent trs rapidement dans le corps A travers la peau. Les 
solutions huileuses, les UBV et les concentrds .mulsionnables peuvent 8tre particuli~rement
dangereux. La plupart des pesticides renvers.s sur la peau est absorb6e dans les premieres minutes. 
Si vous 6tes 6clabouss6 par un pesticide, 6tez-le imm~diatement. Afin de minimiser le contact entre 
la peau et les pesticides, on porte souvent des v6tements de protection lorsqu'on utilise des pesticides.
Les accessoires de protection comprennent des surv~tements, des gants, des bottes, des lunettes de 
protection, des couvre-chef et des masques respiratoires. 

Si on prend des pr6cautions sp6ciales, il n'est pas indispensable d'utilL..er des accessoires particuliers
lorsqu'on manipule d-s formules pesticides peu tcrdques. Cependnt, les pesticides ne devraient
Jamais 6tre utilis~s par des applicateurs ne portant pas de chaussures, de pantalons longs ni de 
chemises h manches longues. Dans la mesure du possible, ii convient 6galement de porter des gants, 
en particulier pour transf6rer et m6langer des concentr6s. Les petits cultivateurs ne devraient jamais
recevoir de pesticide dont la toxicit6 exige imp~rativemcnt des accessoires de protection autres que
des gants, des pantalons longs et des chemises. 

Couvre-cbef 
Masque respiratoire 

Lunettes de I
 
protection
 

I Survftements 

Gants 

Bottes 
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Gants 

Les vants devraient 8tre faits en n6opr ne non doubl6 et 
atteindre le coude au moins. Portez les gants sous les 
manches de votre surv~tement. Ne mettez pas vos gants au
dessus de vos manches parce que les 6claboussures de pesti
cides couleront A l'intdieur des gants. Examinez vos gants 
fr6quemment pour vous assurez qu'ils ne sont pas trou6s; il 
suffit de les remplir d'eau et de les presser. Les gants qui ont 
des trous doivent 6tre jet6s. N'utilisez jamais de gants de cuir 
parce qu'ils risquent de s'impr6gner de pesticide et de 
permettre ainsi tin contact prolongd avec la peau. Lorsque 
vous proc6dez au nettoyage cons6cutif Aun traitement anti
parasitaire, nettoyez vos gants avant de les 6ter pour -viter de 
contaminer vos mains. 

Bottes 

Portez des bottes de n~opr~ne allant jusqu'au genou. Les 
semelles des bottes doivent 8tre suffisarnment dpaiso'es pour ne 
pas 8tre perc6es par les 6pines. Portez toujours vos bottes 
sous le pantalon pour 6.viter que le pesticide ne coule A 

/ ,-	 l'int6rieur de vos bottes et n'atteigne vos pieds. On doit 
veiller 6 nettoyer souvent l'int6rieur et l'ext~rieur des bottes. 

Lunettes Ge protection 

Le port de lunettes de protection est indispensable durant les 
operations de m6lange et de remplissage, ou durant la mani
pulation de produits chimiques hautement toxiques. Ces 
lunettes doivent 8tre .troitement ajust6es. Lavez-les aprbs les 
avoit portes en utilisant du savon et de l'eau. 

Couvre-chef 

I1est trs important de se prot~ver la tate contre les 
expositions aux pesticides. Les pesticides sont absorbds plus 
rapidement par le cuir chevelu que par de nombreuses autres 
parties du corps. On doit porter un couvre-chef en plastique. 
L s modules Alarge bord conviennent le mieux. Si vous ne 
disposez pas de cette sorte de couvre-chef, portez n'importe 
quel couvre-chef plut6t qu'aucun. 
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Masque respiratoire 

Un masque respiratoire muni d'une cartouche filtrante con
venant aux pesticides doit 8tre port6 pour manipuler certains 
produits chimiques. Cette sorte de masque respiratoire couvre 
le nez et la bouche, et comprend g6n6ralement deux filtres A 
remplacer. Les filtres doivent tre chang6s lorsque la 
respiration devient difficile ou aprs 8 heures d'emploi. Aprs
chaque utilisation, vous devez 6ter les filtres et nettoyer la 
partie qui recouvre le visage avec du savon et de l'eau. Les 
masques respiratoires doivent 8tre rang6s dans un lieu prcpre
et sec 6loign6 de 'endroit o6i se conservent les pesticies.. II 
vaut mieux les ranger dans un sac en plastique. Le nettoyage 
et I'entretien du masque respiratoire exigent une grande 

(a) minutie. 

Si vous ne pouvez pas vous procurer un masque respiratoire 
Acartouche filtrante, utilisez un mouchoir et un turban pour 
vous couvrir le nez et la bouche. I1convient de les nettoyer 
h fond apr~s I'application du pesticide. 

Quels que soient le modile et la qualit6 du dispositif respira
toire, Amoins de 'entretcnir convenablement iln'assurera pas
la protection n6cessaire. Les deux lacunes les plus courantes 
sont: (1) le fait de ne pas nettoyer de temps en temps la partie
qui recouvre le visage en utilisant de l'eau et du savon, et (2)
oublier de changer rdguli~rement les cartouches fiftrantes ou 
les boites ou utiliser des cartouches neuves mais p6rim6es. 
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SurvOtements 

i 

Portez des surv6tements de travail qui couvriront 1'enti ret6 
de votre corps, depuis le cou jusqu'aux chevilles. Le coton 
6pais est 1'6toffe qii convient le mieux au climat africain. 
Apr~s I'emploi, lavez le v~tement avec du savon et de I'eau. 
Chaque applicateur doit avoir au moins deux surv6tements 
pour pouvoir en porter un tandis que I'autre est nettoy6. 

II 

Mesures de Skurit 

Les pesticides sont des produits dangereux; les personnes qui s'en servent risquent de tomber malades 
ou de mourir si elles ne prennent pas les precautions n cessaires pour les manipuler, les ranger ou 
les appliquer. La s6curit6 doit toujours E2re ce dont vous devez le plus vous pr6occuper lorsque vous 
utilisez des pesticides. Nous 6num6rons ci-dessous les mesures de s6curit6 i prendre dans le cadre 
des traitements pesticides. 

1. 	 Lorsque vous transportez des pesticides entre le lieu ob ils sont conserv& et le site du 
traitement, prenez les mesures de s6curitd recommand6es dans la section du prdesnt manuel 
relative au transport des pesticides. 

2. 	 Ayez une grande quantit6 de d6tergent et d'eau sur le site d'application pour les situations 
d'urgence et les operations de nettoyage. 

3. 	 Munissez-vous de tous les accessoires de protection n~cessaires (voir section sur les accessoires 
de protection). 

4. 	 Choisissez toujours le pesticide approprid le plus str qui soit (voir section sur le choix d'un 
pesticide). 
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5. 	 Ne travaillez jamais seul. Faites en sorte qu'au mois une autre personne soit pr6sente sur le 
lieu du travail en cas ,'accident. 

6. 	 Faites savoir aux gens qui se trouvent dans la zone que vons allez proc6der Aun traitement. 
Dites-leur de ne pas s'approcher de I'endroit que vous traitez et de surveiller leur bdtail. Dans 
la plupart des cas, on devrait leur dire de ne pas fr&quenter l'endroit pendant 24 heures apr&s 
le traitement. 

7. 	 Vrifiez votre matdriel d'application pour vous assurer qu'il fonctionne bien avant de rcmplir le 
r6servoir. Cette operation erige de vous assurer que le matdriel ne prdsente aucune fuite. 

M6lange et Remplissage des R~servoirs 

Iop6ration de mdlange et de remplissage est considdrde comme le moment qui pr6sente le plus de 
risque dans la manipulation des pesticides. 

1. 	 Porttz vos accessoires de protection. 

2. 	 Proc~dez aux opdratiorn de m6lange et de remplissage en plein air pour 6viter les gaz de 
pesticide qui se concentrent dans les endroits ferm6s. 

3. 	 Mettez-vous en position de vent arri re durant les oprations de melange et de remplissage. 

4. 	 Soyez extr6mement prudent lorsque 
vous ouvrez des recipients qui 
contiennent un pesticide. Les ffits ,.'
m~talliques et les bouteilles de verre
contiennent pairfois une pression -r,' 
6lev',e, notamment s'ils ont 6t6 -. ,"" 
exposes A la chaleur du soleil. it 
Ouvrez les couvercles lentement, 
jusqu'A ce que la pression se soit 
stabilisfe avant d'6ter le couvercle. 
Ceci dvitera que le pesticide ne 
s'&6happe du r6cipient. Pour les 
pesticides conserves dans des sacs, il 
vaut mieux ouvrir les sacs I'aide 
d'un couteau afin d'6viter qu'un 
nuage de poussire fine ne s'6chappe 
du sc au moment de l'ouvrir. 
Ecartez votre visage le plus possible 
du sac que vous 6tes en train 
d'ouvrir. 
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5. 	 Si vous ajoutxz de l'eau au reservoir 
du pulv6risateur A 'aide tuyau, 
maintenez le bout du tuyau au
dessus de a surface du liquide du 
r6servoir. Ceci permettra d'Oviter 
que le pesticide ne remonte dans le 
tuyau lorsque vous coupez reau. 

6. 	 Ajoutez dans le r6servoir uniquement la quantit6 de pesticide n0cessaire pour le travail que vous 
allez faire. Fermez les rdripients lorsque vous avez fini de verser le pesticide dans le r6servoir 
du pulvirisateur ou le semoir. 

Facteurs Atmesphiriques 

Les conditions aimosph(riques dominantes qui pr&,dent, accompagnent et suivent un traitement 
pesticide peuvent affecter sensiblement les r~sultats du traitement. La vitesse du vent, la temperature 
et les risques de pluies devraient atre 6valu~s avant de commencer un traitement pesticide. Ces 
facteurs sort approfondis ci-aprs. 

Vent: Lun des probl~mes qu: se produisent fr&tuemment au cours des applications de pesticides est 
que le pest: .ie est emportd par le vent au lieu d'atteindre le site visd. En l'occurrence, on parle de 
d6rive. Si une trop grande quantit6 de pesticide s'&arte du site visd, il est fort probable que le ou 
les parasites vis6s ne soient pas supprims. La d6rive peut 6galement causer des effets pr6judiciables
h 'environnement du fait que le pesticide est appliqu6 h une aire inappropride. Les pesticides qui
contaminent des sources d'eau ou des zones habit~es risquent d'exercer des incidences prdjudiciables 
graves sur rhomme et les autres organismes non vis.s. 

:1,
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Certaines formules de pesticide sont plus vuln6rables Ala d6rive que d'autres. Les poudres fines et 
les poussibres sont les plus vuln6rables Ala d6rive. 

En r gle gdn6rale: 

EVITEZ D'APPLIQUER DES PULVERISATIONS FT DES POUDRES LORSQUE 
LA VELOCITE DU VENT EST SUPERIEURE A 4 METRES/SECONDE. 

La v6locit6 du vent se mesure A]'aide d'un an~mombtre. Les mod les simples qui se tiennent en 
mains ne cofitent pas cher. Si vous ne poss&lez pas un an6momtre, servez-vous du tableau qui suit 
pour estimer la vitesse du vent. 

Tableau de Vklocitk du Vent 

METRES/SECONDES 

DESIGNATION SPECIFICATIONS AU SOL Moyenne Extremes 

Calme La fum6e monte verticalement 0 0,0-0,2 

I.ger souffle d'air La fume suit la direction du vent 0,8 0,3-1,5 

Brise lg re On sent le vent sur le visage. 2,4 1,6-3,0 
Les feuilles des arbres ondulent. 

Brise douce Les feuilles et les petites plantes 4,3 3,4-5,4 
bougent continuellement; un drapeau 
16ger est agit& par le vent. 

Brise mod~r~e La pousi re et les bouts de papier 6,7 5,5-7,9 
sont soulev&s dans l'air. 

Certaines applications de pesticidk exigent une v61ocit6 de vent particuli~re. Ceci vaut pour les 
pulv6risateurs h pot d'echappement et autres pulvdrisateurs AUBV utilisds dans plusieurs pays
africains. Avec cette sorte d',quipement, c'est le vent qui doit emporter le pesticide vers la surface 
vis&. LOCLALAV recommande une v6locit6 de vent de 1-6 m~tres/seconde lorsqu'on applique des 
pesticides avec un puivrisateur sur pot d'6chappement. Lorsque le vent est inf6rieur I1 m/sec ou 
supdrieur h 6 m/s, i faut &iter toute application. 

SVENT 
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Vrifiez la direction du vent avant de commencer Atraiter afin d' viter le risque de d6rive excessive 
du pesticide par le vent. Les traitements devraient se conformer au diagramme ci-dessus. 

-Chaleur. Dans ia partie sah6lienne de I'Afrique, les temperatures diurnes atteignent souvent 350
400C durant la saison de culture. Des temp6ratures extramement dlev6es peuvent affecter la r6ussite 
d'un traitement pour plusieurs raisons: 

Des courants de convection accompagnent souvent les temperatures 6leves. Les courants de 
convection sont des courants d'air chaud qui montent du sol en direction de l'atmosph~re. 
Lorsque les courants de convection sont forts, ils peuvent emporter les pulv6risations de pesticide 
loin du sol et donc de la surface vis6e. Ceci vaut tout particuli~rement pour les pulv6risations 
de pesticide appliques en fines gouttelettes Al'aide de pulv6risateurs UBV et d'atomiseurs. 

K, 


Durant la parie la plus chaude de la journ6e, de nombreux parasites, notamment les insectes, 
6chappent Aia chaleur en se r6fugiant dans le sol ou dans diff6rentes parties des plantes. C'est 
pour cette raison que les applications de pesticide r6alis6es durant la partie 1a plus chaude de Ia 
journ6e risquent de n'8tre pas aussi efficaces que les traitements r6alis6s durant les pdriodes plus 
fraiches de la journ6e lorsque les parasites sont souvent plus accessibles. 

ULe risque de phytotoxicit6 augmente avec la temperature. 

* 	 Dans les climats trs chauds, les puiv6risations de pesticide peuvent s'6vaporer avant qu'elles 
n'atteignent ia cible. 

Pour les raisons qui prdc&dent, vous devez kviter d'appliquer des pesticides durant Ia partie Ia plus 
chaude de la Journe. En r gle g6ndrale, les applications de pesticides devraient avoir lieu avant 1100 
heures ou apr s 1600 heures. 
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Pr6epitations. Les prlcipitations qui se produisent durant ou 	apr& un traitement de pesticide
lessiveront le site vis6, ce qui aura pour effet d'en 6ter le pesticide appliqu6. Ceci vaut tout
particulihrement pour les traitements appliquds sur le feujiage avec des poudres, poudres mouillables 
ou CE 

. .... 
 .
 

FVMTZ LES APPLICATIONS DE PESTICIDE SI VOUS PENSEZ QUIEL
k'LEUVRA DANS LES 12 HEURES QUI SUIVENT 

MESURES A PRENDRE DURANT UNE APPLICATION 

1. 	 Veillez h ne jamais manger, boire ou furner durant les applications de pesticide. N'emportez pas
de quoi manger, boire ou fumer lorsque vous proc~lez Aun traitement. 

2-	 Portez des v~tements de protection appropri6s, y compris des gants, m~me si vous avez chaud 
et que votre tenue est inconfortable. 

3. 	 Si un tuyau ou une buse de pulv~risation se bouche, n'essayez pas de le nettoyer en soufflant 
avec votre bouche. Utilisez un fi de cuivre mince ou une tige de paflle. 

4. 	 Ne mettez jamais les doigts dans vos oreilles, vos yeux, votre bouche ou votre nez durant une 
application. Lavez-vous immiiatement apr&s une application de pesticide. 

5. 	 Si un pesticide se renverse sur vos gants, ne les essuyez pas sur vos manchcz ou votre pantalon. 

6. 	 Si vous ou un coll~gue montrez des signes dfempoisonnement de pesticide, arretez le traitement 
imm&Iiatement. N'essayez pas de finir un champ. Prodiguez sur le champ les les soins 
d'urgence. 
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MESURES A PRENDRE APRES UNE APPLICATION
 

R~gles de Scurit 

1. 	 Soyez certain d'avoir utllis6 tout le pesticide qui se trouve dans votre appareil. S'il en reste, il 
vaut mieux 'utiliser dans le champ ou dans des terres en jach6re qui jouxtent le champ plut6t 
que d'essayer de le conserver pour un usage ultdrieur. Ceci vaut tout particuli6rement pour les 
formules m~lang6es Ade l'eau. Les pesticides diluds avec de l'eau perdent g~n~ralement leur 
capacit6 Atuer les parasites un jour aprs la dilution du fait de leur d6t6rioration. Cependant, 
les produits d~tbrior~s peuvent encore 6tre toxiques pour les humains, le b~tail et la faune 
marine. Pour !es pesticides non dilus, vous pouvez rcuprer ce qui reste dans 'appareil mais 
veillez Abien r6emballer le pesticide dans le r6cipient d'origine. 

2. 	 Ne laissez jamais les r6cipients au site d'application. Rassemblez tous les rcipients vides et 
rangez-les jusqu'A pouvoir vous en d~barrasser convenablement (voir la section sur l'6limination 
des r6cipients vides). 

3. 	 N'entrez pas dans la zone trait6e ni ne laissez quiconque entrer dans cette zone jusqu', ce que 
la pulvrisation s-i. s&he. Pour les pesticides hautement toxiques, vous devez attendre 24 
heures. Wrifiez les recommandations concernant le pesticide que vous avez utilis. Si vous 
n'6tes pas certain de la d6marche Asuivre, ilvaut mieux attendre un minimum de 24 heures avant 
d'entrer dans la zone. N'oubliez pas den informer la population locale. Il faut interdire iazone 
aux enfants et aux bates. 

Nettoyage 

1. 	 Otez vos accessoires de protection et rangez.les apr6s nettoyage. 

2. 	 Vous 6terez en dernier lieu vos gants de protection. 

3. 	 Nettoyez vos gants avant de les 6ter. 

4. 	 Lavez-vous enti~rement avec du savon et de l'eau. N'oubliez pas la tate, les cheveux et le 
dessous des ongles. 

5. 	 Ne vous lavez pas dans un fleuve, un cours d'eau ou un lac car vous risqueriez de contaminer 
la source d'eau. 

6. 	 Vos vtements de protection sales doivent 8tre lavds dans une lessive srpar6e des autres 
v~tements. 

7. 	 Tenez un registre des traitements (voir la section du present guide sur ia tenue des registres). 
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Evaluation des Applications de Pesticide 

Apr~s avoir achevd r'application du pesticide, il reste un certain nombre de mesures importantes h 
prendre: 

* Evaluer 1'efficacit6 de l'application. 

* Enregistrer les donn6es relatives Ar'application. 

Evaluation 

IIest trs souhaitable que la personne responsable du traitement antiparasitaire se rende sur le site 
trait6 entre 12 et 24 heures apr~s ]'application afin de determiner si l'application a rdussi h 61iminer 
le ou les parasites vis6s. I1convient d'effectuer une prospection post~rieure au traitement en utilisant 
ia m~me m6thode que celle qui a servi A la prospection pr(alable au traitement. Les densit6s 
parasitaires de la prospection prdalable Ala traitement et de ]a prospection postdrieure au traitement 
peuvent 8tre compar6es en vue de d6terminer s'il s'est produit une baisse de la population parasitaire 
et, en l'occurrence, dans queUe proportion. 

Si, apris avoir achev, la prospection post6rieure au traitement, vous constatez que la population
parasitaire n'a pas diminu6 pour tomber Aun niveau acceptable, plusieurs explications peuvent 8tre 
avanc6es. 

1. 	 Y a-t-il eu des arriv6es d'insectes allochtonnes dans le cas de deplacement de sauteriaux ail6s. 
Le dosage appliqud 6tait trop faible. Vrifiez vos calculs de dosage et le calibrage du mat6riel 
pour vous assurer que vous avez appliqu6 la quantit6 voulue du pesticide Al'aire visde. 

2. 	 Le pesticide utilis6 s'est deterior6 ou n'a pas 6t6 formulM correctement. Le pesticide a-t-il 6t& 
conserv6 dans des conditions inappropri6es ou pendant une duree trop longue? Si vous pensez
avoir trouv6 ici la source de votre problime, faites en part Avotre superviseur; il recommandera 
soit de ne plus utiliser le pesticide soit d'augmenter ia dose. 

3. 	 Les conditions atmosph6riques: a-t-il plu peu de temps apr&s que le pesticide ait dt6 appliqud?
A-t-il fait excessivement chaud le jour de 'application, ou le vent dtait-il trop fort? Tous ces 
facteurs atmosphdriques peuvent affecter I'efficacitd d'un traitement pesticide. 

4. 	 R1sistance. Lorsqu'une population parasitaire a 6t6 traitde avec le mdme insecticide Aplusieurs
reprises, les parasites peuvent finir par acqu6rir une certaine r6sistance au pesticide. Ceci vaut 
tout particuli.rement pour les insectes. Les parasites qui ont d6veloppe une r6sistance ne sont 
plus affect6s par le pesticide ou sont affectds dans une moindre mesure. Pour que cette 
rdsistance se d6veloppe, il aura fallu traiter ia meme population parasitaire Ade nombreuses 
reprises durant une saison de croissance et 6ventuellement pendant plusieurs saisons 
consdcutives. Tr s peu de vdritables cas de r6sistance aux pesticides ont 6td notes en Afriqje.
En revanche, Amesure que l'usage des pesticides se g6ndralise, on prdvoit que le problkme de 
ia r6sistancm predra de I'ampleur (sur les ravageurs du coton mais pas sur les sauteriaux). 
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Tenue des Registres 

Les traitements pesticides doivent toujours etre enregistr s de mani~re Apouvoir se reporter aux 
donn6es consignmes dans un registre par la suite. Ces informations servent Ad6terminer quelle 
quantit6 de pesticide et queles sortes de pesticide oat 6t6 utiliss durant une campagne. Les 
donnmes peuvent dgalement 6tre analysdes pour d6terminer quels pesticides sont les plus efficaces 
contre quels parasites. I] convient de noter les informations suivantes: 

* Date et heures du traitement 

" Esp e de v6g tation trait6e 

" Ueu trait& 

* Superficie trait6e 

* Pesticide utilis6 

* Dosage appliqu6 

" Sorte de mat6riei d'application 

* DensitA. parasitaire avant le traitement 

* Densitd parasitaire 24 h 48 heures apr~s le traitement 

" Les observations qui pourraient 8tre importantes (conditions atmosph6riques, etc.). 

Toutes les informations qui pr&c6dent peuvent 8tre facilement enregistr6es dans un formulaire. Un 
exemple du type de formulaire qui peut servir figure Al'annexe. Ces formulaires, ou des copies de 
ces formulaires, doivent 6tre envoy6s au si6ge du Service national de protection phytosanitaire Ala 
fin de la campagne pour qu'il procbde Aleur analyse. Ils peuvent 6tre extr8menient pr6cieux pour 
d6terminer les besoins et les strat6gies h pr6voir pour les ann6es suivantes. 
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TRANSPORT DES PESTICIDES
 

CHARGEMENT 

1. 	Avant de commencer Acharger des pesticides dans un v6hicule, proc6dez Aune vdrification 
complete de la sfret6 du vdhicule. Assurez-vous que les pneus sont en bon 6tat et gonfl6s Ala 
lression voulue. Vifiez les freins, les lumi6res et le klaxon. Assurez-vous que le vdhicule est 
,.quip6 d'un extincteur compl~tement charge. 

2. 	 Ayez toujours du savon et de l'eau ainsi que les antidotes dans le v~hicule utilis pour le 
transport des pesticides. 

3. 	 Portez des v~tements et des accessoires de protection. 

4. 	 Wrifiez le plancher du camion pour vous assurer qu'il ne s'y trouve pas de clous, boulons, vis 
ou autre objets pointus et saillants qui risquent d'endommager les r6cipients de pesticide. 

5. 	Abstenez-vous de manger, de boire ou de fumer pendant que vous chargez des pesticides. 

6. 	 Vrifiez tous les rcipients pendant le chargement pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite. Les 
rcipients qui fuient ne doivent pas Ptre transport6s. Assurez-vous que les couvercles sont bien 
scellds. 

7. 	 Utilisez une rampe pour rouler les tonneaux (ffits) lourds dans le v6hicule. 

8. 	 Tous ICS reCipients doivent 4tre bien plac6s pour dviter qu'ils ne glissent durant le transport.
Des blocs de bois devraient 6tre clouds au plancher du camion pour maintenir les r6cipients de 
pesticide en place. On peut 6galement se servir de cordes, de chaines et de c~bles pour attacher 
les r6cipients. 

9. 	 Ne surchargez pas le vdhicule. 

10. Chargez le vdhicule de telle mani~re que le poids soit distribud de mani~re dgale. 
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11. Couvrez le chargement d'une bfiche. Ceci vaut tout particuli~rement si vous transportez des 

formules Abase de poudres qui risquent d'Etre emportes par le vent. 

12. Ne transportez pas d'aliments, de boissons ni de nourriture pour animaux avec les pesticides. 

13. Ne transportez jamais de pesticides dans la cabine d'un camion. 

DURANT LE TRANSPORT 

1. 	 Conduisez nrudemment. I1est certain que vous devez toujours conduire prudemment, mais vous 
devez redoubler d'attention quand vous transportez des pesticides. Ce sont des substances 
dangereuses et les accidents peuvent avoir des cons6quences tr&s graves. 

2. 	 Lorsque vous garez le vdhicule, ne le laissez pas sans surveillance mme pendant un instant. 
Faites en sorte que quelqu'ua reste tcujours pros du vdhicule pour en 6loigner les personnes non 
autoris6es. 

3. 	 Ne transportez pas de passagers non autoriss dans le v~hicule. I1est inutile d'exposer plus de 
personnes qu'il ne faut aux dangers lies au transport de pesticides. 

DECHARGEMENT
 

1. 	 Portez vos v&tements et vos accessoires de protection. Abstenez-vous de manger, de boire et 
de fumer pendant le dchargement des pesticides. 

2. 	 Pendant le dechargement, assurez-vous qu'aucun recipient ne fuit. Les r6cipients qui fuient 
doivent Ptre mis de c6t6 pour 8tre rdemballs. 

3. 	 Ne maltraitez pas les r6cipients pendant les operations de d6chargement. Si vous disposez d'une 
rampe de d6chargement/chargement au site de d~chargement, utilisez-la. Sinon, la meilleure 
fagon d'extraire les barillets d'un camion est de les faire rouler doucement au bout du camion 
en utilisant des pneus usagds. 
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4. 	 Aprs le d6chargement, rangez les pesticides convenablement. 

5. 	Nettoyez le v6hicule. Si des pesticides ont Wtc renvers6s dans le v6hicule, nettoyez la surface 
et proc6dez A la d6coniamination en suivant les recommandations Anonces h la section du 
pr6sent manuel concernant le nettoyage et la d6.contamination en cas d'6claboussures. 
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C:E=r PAGE EST BLANE iriMMUEL 



STOCKAGE DES PESTICIDES
 

Afin de prot~ger l'bomme et 1'environnernein, Biconvient de respecier certaines r~gles applicables 
au stockage des pesticides. Par ailleurs, les pesticides rnal stock~s peuvent pcrdre leur efficacitd 
contre les parasites qu'ils sont ceris~s 6liminer. Vous ne devriez jamais tenter de stocker plus de 
pesticides qu'il ne vous en faut pour une campagne. Plus les pesticides sont conserves Iongtemps,
plus les produits et lei recipients risquent de s'abirner. La dur~e de vie en rayon suppose que le 
pesticide est bien stockd. 

STOCKAGE DANS DES ENTREPOTS PUBLICS 

Les Services de protection phytosanitaire et d'autres organismes publics agricoles d'Afrique utiliserit 
tous les ans de grandes quantit6s dc pesticide. Ces pesticides sont conserv6s dans les grandes villes 
et dans les centres r~gionau 11 y a lieu de tenir compte des critres suivants pour organiser le 
stockage de grandes quantitds de pesticides. 
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Choix du Site 

S'il est n cessaire de construire un nouvel entrep6t of6 stocker les pesticides, on aura soin de prendre 
en compte les crit6res suivants avant de choisir le site. 

* 	 La surface ne doit pas 6tre sujette aux inondations durant la saison des pluies. 

" Le site doit 61re aussi 61oign6 que possible des quartiers r~sidentiels. On doit pr6voir 
'emplacement de telle fagon que les vents dominants n'emportent pas les poussi res de pesticides 

vers les zones habit6es. 

* 	 I1ne doit y avoir aucun risque que les eaux de ruissellement ou de drainage provenant du site 
de 1'entrep6t ne contaminent les ressources en eau de la zone ni ne s'infiltrent dans la nappe 
phr6atique. 

IA BAtiment 

* 	 Doit 1tre construit en matdriaux ininflammables tels que les blocs de ciment ou de m6taL 

" 	 Doit avoir un sol en ciment pour &'iter que les pesticides ne s'infiltrent dans le sol. 

" 	 Doit 8tre bien ventil6 pour que 'entrep6t reste frais et ddpourvu de gaz. I1est parfois n6cessaire 
d'installer des ventilateurs 6oliens afin de maintenir la fraicheur du bitiment durant la saison 
chaude.
 

" 	 Doit 8tre entour6 d'arbres pour fournir 'ombre qui rafraichira le bitiment. 

Doit atre entour6 d'une cl6ture si possible; sinon, le bfitiment lui-m~me doit pouvoir &treferm6 
Ac1d. 

* 	 Des panneaux imperm6ables doivent etre postds sur la cl6ture du bftiment lui-meme oz figurent 
I'avis: 

DANGER PESTICIDES! 

INTERDICTION D'APPROCHER 

Doit avoir une aire de ciment A 'extdrieur pour le nettoyage du matdriel d'application des 
pesticides et des v6hicules utilis~s pour le transport des pesticides. 

Les portes doivent 8tre suffisamment grandes pour permettre aux carnions d'entrer au moment 
des operations de chargement et de d&chargement. De grandes portes aux deux extrdmit6s du 
bitiment permettent aux camions de traverser ie bfitiment. Ceci simplifie 6norm6ment les 
opdrations de chargement et de d.chargement. 
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* Un quai de chargement peut 8tre tr&s pratique et att~nuer le risque d'endommager les r&ipients 
durant les op6rations de chargement et de d&chargement. 

* 	 On devrait construire une lev6e ou un foss6 autour du b, timent afin d'emp6cher l'eau de 
nettoyage de s'6couler vers une source d'eau. 

Int~rieur du Bfitiment 

Les diff.rents pesticides doivent 8tre rang6s s6par6ment; ceci facilitera le chargement et le 
d&hargement, simplifiera l'inventaire et emp&chera des contaminations r&eiproques 6ventuelles. 
Les herbicide ne devraient jamais 6tre ranges prs des insecticides car leur contamination 
rciproque est probable. 

* On veilera h ne pas ranger de vivres, de boissor,; ou de nourriture pour animaux dans l'entrep6t. 

* Les explosifs ne devraient pas 6tre rang6s dans les mmes endroits que les pesticides. 

Les vetements et les accessoires de protection ne doivent pas 6tre rang6s dans les mmes pieces 
que les pesticides. Ces articles doivent 6tre rangds dans un local ou un bfitiment srpar6. 

* Tous les pestIcides doivent 8trc clairement 6tiquet6s. Si les pesticides atteignant l'installation ne 
sont pas correctement dtiquet6s, la personne responsable de l'entrep6t aura soin de les faire 
etiqueter correctement avant de les stocker. 

Laire de stockage doit etre 6quip6e d'extincteurs. 

On doit disposer de sciure de bois, de sable ou de charbon de bois dans l'aire de stockage pour
s'en servir durant les oprations de nettoyage. 

Les pesticides doivent 6tre stock~s sur des tringles ou des rayons afin d'6vitcr l'humiditd. Ceci 
vaut tout particuli~rement pour les formules schts telles que les poussi res, les granules et les 
poudres mouillables qui s'agglutineront et perdront leur efficacit6 en se mouillant. 

Les pesticides hautement toxiques qui appartiennent aux cat6gories Ia et lb de la taxonomie 
6tablie par I'OMS concernant les pesticides doivent 6tre conserv6s dans un lieu separ6 et ferm6 
a clef 

" 	 Isol6 du sol. 

* 	 Fiats 200 ou 100 1couch6s. Bondes sous le niveau du liquide. 

" 	 Disposer de rompes de chargement/ddchargernent. 

Mesures de S(curitk APrendre Al'lntrieuret Autou- du Bfitiment 

Ne laissez jamais des enfants, des animaux ou des personnes non rtorisdes s'approcher de 'aire 
de stockage. 

75 



* 	 Portez des vtements de protection, en particulier des gants, pendant que vous travaillez dans 
l'aire de stockage. 

* 	 Ne mettez jamais les doigts dans les yeux, le nez, les oreilles ou la bouche pendant que vous 
travaillez dans l'aire de stockage. 

* 	 Abstenez-vous de fumer, d- manger ou de boire dans l'aire de stockage. 

* 	 Ne maltraitez pas les r6cipients. Ills ne sont pas censds tomber, 6tre jet6s ou Atre. m.nipul s 
brutalemen'. 

* 	 Lavez-vos toujours apr~s avoir travailI6 dans un entrep6t de pesticide. 

STOCI;.AGE VILI AGEOIS 

Si les pesticides ,ont laiss&s dans les villages Al'intention des cultivateurs, ie fonctionnaire ,harg6 de 
la livraison doit s'assurer que le village dispose d'un entrep6t qui convient au stockage des pesticides.
En gdn6ral, on devrait donner aux cultivateurs des pesticides Afa;ble toxicit6 uniquement, n s'agit 
g.n6ralement des poudres ou des appfits A1-5 pour cent de mati~re active. La quanti de pesticide 
laiss6e dans un village ne devrait jamais dipasser les besoins de la zone pour une campagne. Les 
critbres du stockage villageois sont analogues au stockage public Agrande 6chelle bien que 'on 
reconnaisse que les villages ne poss&Ient pas forc6ment les ressourc.s n~cessaires pour construire 
un stockage perfectionn4. Les conditions minimales que doivent remplir les villageois avant qu'on 
puisse leur confier des pesticides se prdsentent comme suit: 

* 	 Une personne doit assumer la responsabilit6 de I'aire de stockage. II pourrait s'agir d'un chef 
Je village, du pr6sident d'une cooperative agricole ou de toute autre personne comp~tente. En 
g.niral, il vaut mieux que les villageois choisissent eux-m~mes le rsponsable. Les tfiches de 
cette personne comprendront la tenue du registre, la distribution et la fermeture de 1'entrep6t 
lcrsqu'il n'est pas utilis. 

" 	 Laire de stockage doit se situer en dehors du village. 

SLentrep6t doit etre entour6 d'une cl6ture pour interdire I'endroit aux enfants, aux animaux et 
aux personnes non autorisdes. Une barri~re en branches dpineuses suffit si on ne dispose pas
des mat~riaux de construction appropri&' ou s'ils sont trop cofteux. 

" 	 I;entrep6t ne doit pas 6tie construit dans une zone sujette aux inondations durant la saison des
 
pluies.
 

" 	 Le toit doit etre 6tanche. Les feuilles de zinc sont un beau mat.riau de toiture. Mais le plus
 
important est la protection contre le soleil. Un toit de branchage peut atre employd.
 

" 	 IIest utile d'installer des tringles pour ne pas devoir laisser le3 pesticides Ameme le sol. On doit
 
expliquer aux villageois que lorsque les pesticides sa mouillent ils perdent leur capacitC Atuer les
 
parasites.
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On ne doit pas laisser la v.gdtation pousser autour de l'aire de stockage. Les plantes attirent 
les animaux domestiques vers la nourriture. Les animaux peuvent s'empoisonner en mangeant
des plantes qui ont 6t6 contamindes par des pesticides et lorsque les herbes sbches if y a risque 
d'incendie. 

Eentrep6t doit avoir un cadenas. I1doit toujours etre ferm6 sauf dur.A.. les operations de 
chargcment et de d6chargement. La personne d6sign6e comme responsable de l'entrep6t doit 
dbtenir la seule c1 utilis6e. 

Un stockage provisoire en pleine aire doit 6tre: isol6 du sol; AI'abri du soleil; 6loign6 du village; 
avec un responsable gardienage; et les ffits devraient 8tre couch6s, avec des bondes sous le 
niveau du iiquide. 

INVENTAIRE DES PESTICIDES 

Il est trs important de poss~der un bon inventaire des sortes et des quantit6s de pesticides stock& 
dans l'entrep6t. Ceci vous aidera hd6terminer les quantits Acommander pour l'ann6e suivante. On
doit d6signer la personne qui assumera la responsabilit6 de ]'exploitation de l'entrep6t. Les tfiches 
de cette personne doivent inclure les points suivants: 

" Tenir le registre des stocks. 

* S'assurer que tous les pesticides sont bien dtiquets. 

" S'assurer que les extincteurs sont enti remcnt charg6s. 

* Inspecter I'entrep6t de maniire routini~re pour vdrifier si les rcipients ont des fuites. Cette 
tfiche doit avoir lieu au moins une fois par mois. 

* Superviser toutes les opdrations de chargement et de d6chargement. 

* S'assurer que toutes les operations de nettoyage s'effectuent convenablement. Pour ce faire, le 
responsable doit inspecter l'entrep6t pour s'assurer que les balais, les pelles, le sable, la sciure
de bois, l'eau de Javel et autres produits d'usage courant sont toujours disponibles pour les 
op6rations de nettoyage et de d6contamination. 

" Etre familiaris avec les sympt6me: d'empoisonnement par les pesticides et les soins d'urgence. 

SVeiller au roulement dans l'utilisation des stocks. I1convient d'employer les vieux stocks d'un
 
pesticide donn6 avant de .ommencer 
h employer des stocks rbcents du m6me pesticide. A cet 
effet, tous les ricipients dolvent tre dates au moment de leur arrivde Al'entrepoit, et ils doivent
8tre ranges par lots. Cette m~thode de stockage des pesticides dvoque le principe du "premier 
venu, premier sorti." 
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Le 	registre des stocks dolt inclure les donn6es suivantes: 

* Les noms des pesticides stock(s dans l'installation. 

* Les quantit6s des diff6rents pesticides stockds dans l'installation. 

* La destination et les quantit~s qui sortent de l'entrep6t. 

" Lorigine et les quantit6s de pesticide qui arrivent Al'entrep6t. 

* 	 Les dates auxquelles les pesticides atteignent et quittent l'entrep6t. 

Toutes ces informations peuvent facilement etre consign6es sur des formulaires analogues AI'exemple
fourni en Annexe IL I] est prdferable d'dtablir une fiche s6par6e pour chaque pesticide stock6 dans 
l'entrep6t. 

ETIQU T DES PESTICIDES 

La meilleure source d'information concernant la scurit6 et 'efficacit6 d'emploi des produits
pesticides doit figurer sur 1'6tiquette du recipient qui les contient. Les lois relatives Al'6tiquetage des 
pesticides doivent constituer une partie int6grante de la l6gislation sur les pesticides. bute personne,
socidt6 ou organisation qui vend ou donne des pesticides dans un pays quelconque devrait &tretenue 
de respecter certaines dispositions concernant 1'6tiquetage des pesticides. Ces dispositions doivent 
comprendre le langage et la stabilit6 de l'dtiquette; prire de se reporter Aia section du present
manuel concernant la l6gislation sur les pesticides. 

Nous pr~sentons ci-dessous une liste des informations qui doivent figurer sur l'6tiquette d'un produit 
pesticide. 

1. 	Appellation commerciale ou marque. Chaque socidt6 productrice de pesticides donne une 
appellation commerciale ou une marque Achacun de ses produits La marque est It nom que
la soci 6tutilise dans sa publicitd; elle appartient en propre Acette socidtd. En g n6ral, la 
marque est ie terme le plus visible sur l'6tiquette. 

2. 	 Nom commun ou chimique. De nombreux pesticides cnt un nom chimique comple.
Nombreux aussi sont ceux qui ont requ un autre nom qui facilite leur d6signation. 11 s'agit du 
nom commun du pesticide. Par exemple, Malathion est le nom commun utilis6 pour d6signer
le produit chimique "0.0-Dim6thyl phosphorodithioate du di~thyl mercaptosuccinate." Lune der 
nombreuses marques correspondant au Malathion est le Zithiol. Quelle que soit la marque, le 
nom commun doit apparaitre sur l'6tiquette du pesticide. Pour les pesticides qui n'ont pas de 
nom commun, c'est le nom chimique qui foit figuier sur l'6tiquette. 

3. 	 Difinition de l'ingrilient. Chaque 6tiquette de pesticide doit pr&ciser le ou Ics matiRre actives 
du produit. Ces informations doivent apparaitre sur le recto de l'dtiquette imm~diatement au
dessous de Iamaraue. La teneur du ou des m.a. peut 6tre exprim.e de deux mani rcs: soit sous 
formc de pourcenagc scion ic poids - par exemple, la poudre de Propoxur A2 pour cent 
contient 2 pour cent m.a. en poids -- soit en indiquant le poids de m.a. par rapport au volume 
du produit -- par exemple, le Fdnitrothion 1.000 g UBV contiendrait 1.000 g de m.a. par litre 
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de 	produit. La 	m.a. peut etre ddsignd soit par son nom commun soit par son nom chimique,
mais le nom commun est prdfdrable parce qu'en g6nral ilest reconnu par un plus grand nombre 
de 	personnes. II n'est pas n6cessaire de pr6ciser les ingr.dients inertes, mais l'6tiquette doit 
indiquer le pourcentage de produit qui se compose d'ingr6dients inertes. 

4. 	 Type de formulation. Diff6rents types de formulations de pesticide (tels que les concentr6s 
dmulsionnables, les poudres, les UBV, les granules, etc.) n6cessitent diff6rentes m6thodes de 
manipulation. EUtiquette doit indiquer quelle sorte de formule est contenue dans le r6cipient.
Le meme pesticide peut 6tre disponible dans plusieurs sortes de formules. Les formules sont 
abr6g6es en utilisant une d6signation normalis6e. Les abr6viations figurent dans la section sur 
les formules. 

5. 	Teneur du produit emball. La teneur nette indique la quantit, de produit qui se trouve dans
le r6cipient. Elle peut s'exprimer en litres, kilogrammes ou autres unitds approuv es par les 
autoritds concern&:s. 

6. 	 Nom et adresse du fabricant, distributeur ou formulateur. Cette information doit figurer sur 
l'dtiquette du pesticide pour que la soci.t6 qui produit ou distribue le produit puisse etre jointe 
au cas o6i il serait n6cessaire d'obtenir des informations suppl6mentaires au sujet du pesticide.
Ces informations peuvent dgalement servir si le produit s'av~re deficient. 

7. 	 Num6ro d'immatriculatlon. Chaque pesticide vendu dans un pays doit .tre enregistr6 en vue
de son emploi dans ce pays par les autorit6s comp~tentes (voir section sur la 16gislation relative 
aux pesticides). Lapprobation de chaque produit doit 6tre sanctionn6e par sun immatriculation. 
Le numdro attribu6 doit figurer su '6tiquette du pesticide. 

8. 	 Emploi restreint ou g6n~ral. Les pesticides utilis6s dans un pays doivent 6tre r~partis en deux 
.,roupes: ceux qui sont destin6s A un usage g~ndral et ceux qui sont r~servs 'a un usageparticulier (voir section sur la l6gislation relative aux pesticides). 1l y a lieu de d6finir clairement 
sur l'dtiquette du pesticide si le produit est destine Aun usage restreint ou g6n6ral. 

9. 	 Avis ou avertissement. Toute 6tiquette de pesticide doit inclure les termes "NE PAS LAISSER 
A LA PORTEE DES ENFANTS." En outre, les dtiquettes de pesticides doivent inclure un
avertissement sur la toxicitd relative du pesticide. Le syst me de I'OMS couramment utilis6 se 
pr~sente comme suit (il est expliqud ailleurs dans le pr6sent manuel): 

Terme d'Avertissement Cat~gorie de Toxiclt de I'OMS 

Danger - Poison Extr~mement dangereux 
Danger - Poison Hautement dangereux 
Avis Moddrdment dangereux 
Attention Lg~rement dangereux 

Les 	catdgories de toxicit6 sont d.finies par le type de formule, la DL50 orale et la DL50 
dermique. Les param~tres de chaque cat6gorie sont indiqu.s au tableau de la page 27. 

10. 	 Symboles. Les symboles graphiques sont une excellente faqon d'attirer l'attention sur le danger
des pesticides. C'est pour cette raison que le symbole du "crane et des os croisds" apparait 
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souvent sur les rhcipients de pesticide. Le symbole constitue un rappel graphique du fait que 
le produit contenu dans le r6cipient peut tuer s'il n'est pas manipul6 avec la prudence voulue. 

<POISON 

11. 	 Dangers pour les humains et les animaux domestiques. Cette section doit indiquer les moyens 
dont le pesticide risque d'&tre toxique pour rhomme et les animaux. La DL50 (orale, dermique 
et par inhalation) doit 6tre pr&cisde dars cette section. Elle doit 6galement indiquer la tenue 
vestimeltaire de protection requise pour travailler avec le pesticide. 

12. 	 Dangers pur Penvironnement. Pour contribuer A 6viter que des incidences adverses 
ind6sirables n'affectent 'environnement, l'dtiquette du pesticide doit inclure, le cas 6chant, des 
mesures de precautions teles que: 

"Ce produit est hautement toxique pour les poissons; veillez A ne pas 
contaminer une masse d'eau durant son application, ie nettoyage du materiel 
ou l'limination du pesticide residuel." 

ou 

"Ce 	produit est hautemen: toxique pour les abeilles exposees Aun traitement 
direct ou Ades substances residuelles; ne pas appliquer dans un lieu reserve h 
'apiculture." 

13. 	 Dangers physiques et chimiques. Cette section doit indiquer les langers d'incendie, d'explosion 
ou de contamination chimique que pose ie produit. 

14. 	 Premiers soins. Si le produit pr6sente un danger liE h ringestion, ]'inhalation ou un contact 
6pidermique ou oculaire, I'dtiquette doit indiquer les procdures suivre en cc qui concerne les 
soins d'urgence. I.6tiquette doit preciser les informations requises par un m&Iecin pour traiter 
une personne empoisonn6c. Les noms et les doses des antidotes doivent 8tre indiqu6s. 

15. 	 Notice sur i'accts. Le cas echeant, cette section doit indiquer 'intervalle de temps qui doit 
s'6 ,ouler avant qu'une personne ne portant pas de tenue de protection ne puisse acc&Ier en 
toute securitd Aune zone ayant reqv un traitement antiparasitaire. 

16. 	 Instructions sur le stockage et V'klimination. Cette section doit indiquer les procedures 6 suivre
 
pour stocker le pesticide et se d6barrasser des rdcipients de pesticide lorsqu'ils scnt vides.
 

17. 	 Garantie. Chaque etiquette de pesticide doit prdciser dans quelle mesure le fabricant ou le 
distributeur limite la garantie du produit pesticide. 
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18. 	 Mauvals emplol. Cette section rappelle que la Ioi nationale interdit d'utiliser le produit pesticide
d'une maniire qui serait incompatible avec les instructions de l'6tiquette. Ceci inclut l'utilisation 
d'un pesticide sur une culture ou un parasite qui n'est pas pr6vu dans l'irnmatriculation du 
pesticide. 

19. 	 Instructions relatives Ai'usage. Les instructions sur la mani~re d'utiliser le produit pesticide
constituent une partie tr s importante de l'tiquette. Cette section doit pr&ciser les points 
suivants: 

• 	 Les parasites couverts par 'immatriculation du produit. 

• 	 La culture ou les autres emplois oil le pesticide peut 8tre utilis6e. 

* 	 La forme dans laqueile le pesticide doit 6tre appliqude (pulv6risation, poudrage, bain, etc.). 

* 	 QueUe dose utiliser (doage). 

• 	 Lendroit oil le pesticide doit .tre appliqu6e (fruit, feuillage, incorporation dans le sol). 

• 	 IUpoque et la fr6quence de l'application. 

20. 	 Intervalle de r colte. Cette section doit prdciser l'intervalle minimum qui doit s'dcouler entre 
la dernibre application du pesticide sur une culture et le moment de la r&colte. 

Vous trouverez un module d'6tiquette en annexe III. 

NOUVELLES ETIQUEITES 

Pour diverses raisons, ilvous arrivera de devoir faire face au probl6me que pose l'absence d'6tiquette 
ou l'inexactitude des dtiquettes de certains pesticides. Il se peut que ce problhme soit dO A la 
d6tdrioration des 6tiquettes du pesticide durant son transport ou son stockage, ou au fait que e-es 
recipients de pesticide ne son: pas correctement 6tiquet s au moment de leur achat. 

La personne charg6e d'un entrep6t de pesticides est charge de s'assurer que tous les pesticides
stock6s dans 'entrep6t sont corvenablement dtiquetds. II doit conserver des copies de tous les 
pesticides stock~s dans 'entrep6t. Si les pesticides sont Iivr6s dans des r&ipients m;!] dtiquetds, il est 
tenu d'avertlr imm~liatement le fournisseur et de lul demander le nombre vealu des itiquettes
appropri6es. Si les dtiquettes s'abiment durant le transport le stockage, les copics archivesou 
peuvent servir h faire des copies suppimentaires. Les copies peuvent ensuite 8tre fix6es sur les 
r6cipients d6pourvus d'6tiquettes. Uemploi d'une colle forte est probablement la meilleure fagon 
d'attacher les nouvelles 6tiquettes aux recipients. 

Le responsable de I'entrep6t doit inspecter tous les pesticides qui quittent I'entrep6t pour s'assurer 
qu'ils portent des dtiquettes appropri¢es. 

Lannexe M contient des modbles d'6tiquettes de pesticide couramment utilisdes en Afrique. 
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SIGNES DE DETERIORATION DES PESTICIDES 

Les pesticides se d6t6riorent avec le temps. Certains pesticides conservent leur efficacit6 plus 
longtemps que d'autres. La dure pendant laquelle un pesticide reste efficace s'il est bien entrepos6 
repr6sente la dur6e de vie en rayon du pesticide. Les pesticides mal entrepos6s perdent leur 
efficacit6 bien plus rapidement que les pesticides bien entreposbs. Comment pouvez-vous savoir si 
un pesticide a perdu son efficacit6? Un moyen consiste, bien entendu, Al'utiliser pour un traitement. 
S; le parasite meurt sous "'iffet du dosage prescrit, le pesticide est encore efficace; si le parasite ne 
nneurt pas, il est probable que le pesticide ait perdu au moins une partie de son efficacit6. Pour 
certaines formulations, il existe des moyens de savoir si un pesticide est encore efficace sans devoir 
'essayer sur des pprasites. Ces m6thodes sont pr~sentbes dans ie tableau qui suit. 

Formulations Signes de Dtfrioration 

Concentr6s .mulsifiables Lorsqu'on ajoute de 'eau h la formul
solution ne devient pas blanchfitre. 
lorsque la formule contient de la boue. 

e, la 
Ou 

Poudres mouillables La formule devient gruneleuse et la po
ne reste pas m61ang6e h l'eau. 

udre 

Poudres Agglutination excessive. 

Formules granuldes Agglutination exc. ssive. 

Pour d'autres formulations, il est plus difficile de se prononcer. Les formules IJBV et les solutions 
huileuses ont une dur6e de vie en rayon relativement longue; si elles sont bien entrepos6es, elles 
restent efficaces pendant de nombreuses anndes. Que devez vous faire avec des pesticides dont 
l'ecffiacit6 a diminu6? La meilleure solution consiste h traiter avec un r sticide en utilisant un dosage 
suprieur au dosage normal. Faites des essais avec diffdrentes doses jusqu'A ce que !'efficacitd de 
votre traitement corresponde Ai'efficacit6 d'un traitement effectu6 avec un pesticide qui ne s'est pas 
d6terior6. Si le pesticide n'a pratiquement aucune efficacitd, c'est-i6-dire qu'il ne supprime pas ies 
parasites m~me aux dosages les plus 6lev6s, vous devez vous en ddbarrasser (voir la section sur 
rdlimination des pesticides). 

NETTOYAGE DES ECLABOUSSURES DE PESTICIDES 

Les pesticides ne sont sirs et efficaces que lorsqu'ils s'utilisent conform6ment aux recommandations 
professionnelies .tablies par des experts. Lorsqu'un pesticide est renvers6, ilpeut prdsenter un risque 
tr&s grave pour I'homme et I'environnr-nent. La meilleure fagon d'tvitf-.r les dclaboussures de 
pesticide est d'6viter qu'elles ne se produisent. Soyez toujours extr.mement prudeats lorsque vous 
manipulez dus pesticides. 

Ndanmoins, les pesticides sont parfois renversds ,n d6pit des prdcautions prises, il y a donc lieu de 
se familiariser avec les pioc6ures hsuiTe pour limiter ct nettoyer les dclaboussures de pesticide. 
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Mesures APrendre Lorsqu'un Pesticide Est RenversE 

1. 	 Evaluer la situation. Des personnes ont-elles dtd bless6es ou ont-elles dtd expos6es aupesticide? Le pesticide a-t-il contamind une 	source d'eau? Y a-t-il un risque d'incendie?
Poss&dez-vous les connaissances et les moyens n~cessaires pour faire face Ala situation ou devez
vous appeler de l'aide? Vous devez r~pondre Atoutes ces questions le plus rapidement possible.
Lorsque vous aurez 6valud la situation, vous pourrez commencer Aprendre des mesures pour
contenir et nettoyer les dclaboussures. 

I I 

2. 	 Si des personnes ont 6t6 expos~es directement au pesticide, prodiguez les premiers soinsim&Iiatement (se reporter Al'annexe V pour les sources d'information.) Emmenez les gens
AI'h6pital le cas 6ch~ant. 

3. 	 Certaines forinules de pesticide, notamment les concentr~s 6mulsionnables, les solutions huileuses 
et les UBV sont hautement inflammables. En cas d'incendie dans un entrep6t de pesticides, 
prenez les mesures suivantes: 

* S'iI y a des geris qui se trouvent sous; le vent par rapport h l'incendie, commencez A6vacuer
la zone imrnddiatement. LUs gaz des incendies de pesticide peuvent etre extriwement 
toxiques. 

" Appelez les pompicrs et le poste dc police Ics plus proches. 
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* 	 Ditcs aux pompiers qu'ils doivent porter des v~tements de protection et des masque 

rnspiraioires pendant qu'ils luttent contre l'incendie. 

" 	 Les pompiers doivent tenter de rester en amont du vent si possible. 

" 	 Les pompiers doivent savoir que certains r6cipients de pesticide explosent s'ils sont 
surchauffgs. Ils doivent rester aussi 61oigns que possible de l'incendie. 

" 	 Les pompiers doivent 6viter d'utiliser un gros jet d'eau car il aura pour effet de disperser les 
pesticides et de soulever les poussi~res de pesticide, ce qui constitue un autre danger 
d'explosion. Ils doivent sur tout essayer de proteger le stock qui ne br-6le pas. 

SDs que les opgrations de lutte s'achzvent, les pompiers doivent 6ter leurs v6tements et les 
laver A fond. Les v6tements port6s durant l'extinction de l'incendie doivent atre 
d6contamins avant d'Etre ports Anouveau. 

* 	 Ueau qui s'coule du lieu incendi6 est gdncralement contamince par les pesticides. Assurez
vous que cette eau n'entre pas dans un cours d'eau, un lac ou une source d'eau souterraine. 
Normalement le hangar de stockage doit avoir tout autour une large rigole qui dgbouche 
dans une fosse de plusieurs m3. 

4. 	 Si une source d'eau a dt6 contaminge, avertissez les autorits comp~tentes de la police et de la 
sant6 publique. Il conient de prendre des mesures imm&Iliates pour 6carter les gens et les bates 
de l'eau potable contamin&c. 

5. 	 Ecartez les passants et les personnes non autorisges du lieu o6 les pesticides se sont d6verss. 

Techniques de Nettoyage 

Formules siches (poudres, granules, appfts, poudres mouillables) 

1. 	 Emp.chez que le pesticide ne se rdpande. Les formules finement pulvdrisdes comme les 
poussi res et les poudres mouillables sont facilement emportdes par le vent. Couvrez les 
substances enversdes avec une bfiche ou une feuille de plastique. 

2. 	 Balayez le pesticide et faites-en un tas. Ramassez les rsidus et mettez-l?.s dans des rdcipients 
appropris tels que des sacs en plastique ou des fits en metal. Mettez une bfiche sur les 
6claboussures pendant que vous balayez et que vous ramassez les rsidus pour emp&cher que le 
pesticide ne se soul~ve dans l'air. 

3. 	 A parts du moment ob le pesticide se trouve dans des sacs ou dans d'autres rgcipients 
appropris, les recipients doivent 8tre convenablement dtiquetds. Lc pesticide peut 
probablement encore servir. Sinon, 6iiminez-le en respectant les recommandations 6noncdes 
dans la section du prdsent manuel concernant I'dlimination des pesticides. 
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Formules liquides (concentrds dmulsionnables, UBV, solutions huileuses) 

-k 	 1. Si possible, dvitez que le liquide ne continue h 
/
-. couler du recipient abimd en le retournant. Placez 

le recipient de telle mani~re que le trou se trouve 
au-dessus. 

2. 	 Evitez que les 6claboussures ne se repandent en 
.talant du sable, de la sciure de bois, de charbon 
de bois ou tout autre mat~riau absorbant autour 
des 6claboussures de mani~re Acr6er une barri~re. 
Vous pouvez utiliser de la terre si vous ne trouvez 
pas d'autrc matdriau. Le carbonate de soude 
neutralise le m.a. 

3. 	 Etalez du sable, de ia sciure de bois, du charbon 
ou tout autre mat6riau absorbant sur les 6clabous
sures pour qu'elles se r6sorbent. N'utilisez pas 
plus de mat~riau absorbant qu'il ne faut car ilvous 
faudra 6liminer ce matriau par la suite. 

4. 	 Ramassez le m6lange du pesticide et du matdriau 
absorbant pour le mettre dans des r6cipients 
appropri.s. I vaut mieux utiliser des filts ral

/ liques. Mettez une 6tiquette sur les r6cipients. 

-5. Stockez le mat~riau contamin6 dans un endroit str 
jusqu't ce que vous puissiez l'liminer. L'limina
tion doit respecter les recommandations formul6es 
dans la section du present manuel concernant 
.-limination des pesticides. 

Dontamination des Sites de Dversement 

Aprs que les proc&lures de nettoyage se soient achev6es, il restera des substances pesticides h 
l'endroit du d~versement. Laire doit 8tre ddcontaminde. La plupart des pesticides agricoles peuvent 
6tre modifies de mani~re chimique pour en faire des substaices moins toxiques; il suffit d'ajouter de 
I'eau de Jave] ou de I'azote ou du carbonate de soude au pesticide. Si le temps manque, on peut
utiliser de la cendre de bois ou de charbon de bois. Ce processus s'appelle la "dEcontamination." 
Les 6tapes ci-dessous d6crivent les procedures de decontamination Asuivre: 

1. 	 Etalez les 6claboussures en une couche aussi mince que possible sur le site du d~versement. 

2. 	 Saupoudrez ou pulvdrisez un melange contenant des parties &gales d'eau de Javel et d'eau sur 
I'aire de d&versement. 

3. 	 Etalez de I'azote ou des cendres sur cette aire et laissez reposer pendant une heure au moins. 
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4. 	 Rincez I'aire avec de 'eau. Azsurez-vous que 'eau qui s'6coule n'entrera pas dans une source 
d'eau. Si cette contamination risque de se produire, vous devez collecter 'eau qui s'6coule ou 
la dMtourner pour 'emp6cher de contaminer la source d'eau. 

5. 	 Si le pesticide a 6 d6vers6 dans une zone peuple telle qu'un village, enlevez une couche de 
3-5 cm du sol de la zone affect6e. Mettez cette terre dans des r6cipients et 61iminiez-les de la 
mani~re recommandde dans la section si-dessous dans le prdsent manuel, concernant '61imination 
des pesticides. 

6CONTAMINE 
I~O Wtf 
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ELIMINATION DES PESTICIDES ET DES RECIPIENTS
 

dU~imination des pesticides et des r6cipients prAsente deux probl mes. Premirement, on doit savoir 
ce qu'il y a lieu de faire des excdents de pesticide; deuxi mement, on doit savoir ce qu'il y a lieu de 
faire des r&cipients vides. 

ELIMINATION DES PESTICIDES INUTILES 

Elimination des Pesticides Excdentaires 

La meilleure fagon de traiter ce problme consiste Al'6viter. Les pesticides exc6dentaires peuvent 
se diviser en deux cat6gories: 

• Les pesticides qui restent dans le pulv(risateur Iorsqu'un traitement est termine. 

* L.es vieux stocks de pesticide que vous ne voulez pas utiliser ou qui ont perdu leur efficacit6. 

Le premier probime peut 8tre vit en estimant avec soin la quantit6 de pesticide Am61anger ou 
i ajouter au mat6riel d'application pour traiter la superficie vis6e. Le seond problJme peut 8tre 
dvit6 en n'acqudrant que les pesticides que vous allez utiliser et en ne prenant que la quantit6 que 
vous utiliserez au court d'une ann6e. 

Ceci dit, on est obligd de faire face aux deux problmes relatifs aux pesticides exchdentaires. Vous 
devez donc vous familiariser avec les procAdures recommanddes pour I'6limination des pesticides 
excdentaires. 

Les pesticides exckdentaires qui restent dans un appareil d'apphcation en fin de fraitement 

La meilleure fagon d'dliminer le pesticide qui reste dans le puiv~r,sateur (ou tout autre materiel 
d'application) consiste h I'appliquer 6 une aire qu'il affectera le moins possible. Uiddal est de 
1'appliquer h une aire adjatme qui pr6sente le m6me problme parasitaire. I1est pref6rable de 
d verser tout le pesticide a un endroit. Si vous voulez augmenter le rythme de dissolutio; du 
pnstizide, vous pouvez ajoute,' de I'eau de Javel au pesticide avant de le pulv~riser. Cela cor,.ribuera 

le neutraliser. 

Si ie pesticide qui reste dans I'appareil n'a pas dt dilud, vous pouvez probablement r~cup6rer le 
pesticide et le remettre dans son ricipient d'origine. Le recipient doit dtre i nouveau scelld et range
de ia faqon qui convicnt. N'utilisez jamais d'autre r6cipient que celui d'origine ou un rcipient 
identique. 

87
 



Vieux stocks de pesticide 

La meilleure fagon d'Aliminer les vieux stocks de pesticide consiste Aen faire l'usage auquel ils sont 
destin6s. Mais si le pesticide en question n'est plus efficace ou ne peut plus 6tre utilis6 16galement 
(comme par exemple certains organochlords), il faudra trouver d'autres m6thodes de s'en d6barrasser. 

Etant donn6 les dangers associ6s aux pesticides non voulus, il faut toujours consulter des experts pour 
ieur dlimination. I1est impossible de recommander une m6thode unique pour tous les cas. La 
meilleure m6tthode d6pend du type de pesticide, de sa formulation, de la quantitd concern6e et des 
ressources disponibles. On trouvera ci-dessous quelques-unes des m6thodes d'61imination: 

* 	 Incindration dans des fours sp6ciaux A haute temp6rature. I est possible de d6truire 
pratiquement tous les pesticides en les brilant Ades tempdratures trs 6lev6es (1.000 A2.000* 
C) dans des incin6rateurs sp&ciaux. Ces incin6rateurs sont cependant tr&s ondreux et de 
nombreux pays n'en poss~dent pas. 

" 	 Incindration dans des fours rotatifs Aciment. On fabrique le ciment dans des fours Ahaute 
temp6rature, et la plupart des pays ont au moins une usine de ciment. Les d6chets dangereux, 
comme les pesticides, peuvent remplacer une partie du combustible n6cessaire Ala production 
de ciment. Iusine de ciment doit 8tre 16g~rement modifide pour permettre d'utiliser les 
pesticides liquides comme combustible. Les pesticides solides (poudre, poudres mouillables, 
granul6s et appits) peuvent 6galement 8tre br.^!-'. dans des fours Aciment en les modifiant 
davantage. Lincin6ration dans les fours Aciment e,"'ertainement une des techniques qui devrait 
8tre 6tudide davantage pour 'Afrique. 

Application sur le sol. Cette m6thode consiste 6 appliquer le pesticide inutile h des terrains 
61oignds et laisser la nature se charger de les d6truire peu it peu. Pour certains pesticides, ceci 
pourra se produire trs rapidement (en quelques jours ou quelques semaines), alors que pour 
d'autres, il faudra de longues p6riodes. Les pesticides se d6gradent principalement sous 'effet 
du soleil et d'organismes microbiens. 

" 	 Mdthodes chimiques et microbiennm. O;', a de bonnes raisons de croire que l'on trouvera des 
m6thodes de destruction des pestf,;ides ei se servant d'autres produits chiiniques et des produits 
microbiologiques. Pour l'instant, on 'a pas encore mis zu point de m6thodes satisfaisantes. 

L' limination des pesticides perim~s est une tAche dlficile et qui peut Etre dangeruse. Comme on 
I'a indiqu prc~demment, i1faut toujours demander I'avis d'experts avant d'essayer d'fliminer des 
stocks de pesticides inutiles. 

Centralisation/Confinemeut 

Une solution d'attente au probl me de l']aiination des stocks de pesticides inutiles est de centraliser 
les stocks perim6s dans un ou plusieurs endroits stirs. Cette mdthode, appliquAe correctement, 
minimise le danger que les pesticides font subir aux populations et i l'environnement. 

Choix du site: 

* 	 Le site ne doit pas risquer d'&tre inondd pendant la saison des pluies. 
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" 	 Le site doit avoir une nappe phrdatique profonde, de sorte qu'il est peu probable que les 

pesticides puissent y pdn~trer. 

" 	 Le site doit 6tre pris d'endroits o6 ]'on entrepose d'importants stocks de pesticides obsoltes. 

* 	 Le site doit 6tre aussi distant que possible des zones rdsidentielles. I1faut tenir compte de ia 
direction des vents pr6dominants pour 6viter les poussi~res et vapeurs de pesticide. 

* 	 I1 faut s'assurer que 'eau de ruissellement des pluies ne pourra couler dans un bassin 
hydrographique ou wers des zones habitdes. 

* Unc fois choisi, le site doit 6tre entour6 d'une cl6ture solide qui doit 8tre toujours verrouille, 
sauf pour permettre Y'entrde ou la sortie des pesticides. I1faut attacher des panneaux sur cette 
barri~re en plusieurs endroits pour prdvenir le public du danger. C'est 6galement une bonne 
id~e de mettre un gardien A 'entr6e du site pour emp&her les personnes et les animaux d'entrer. 

Barils de suremballage 

Les barils de suremballage sont tout simplement des recipients suffisamment grands pour qu'on puisse 
y placer les r&:ipients d'origine des pesticides. Les pesticides qui coulent ou dont les conteneurs se 
ddtdriorent sont plac6s dans ces barils de suremballage qui sont hermdtiquement ferrns pour
emp6cher les pesticides de contaminer 'environnement. Les bariLs de suremballage sont une solution 
d'attente pratique pour rdsoudre temporairement le probl~me du stockage des pesticides inutiles. 

ELIMINATION DES RECIPIENTS VIDES 

Apr~s avoir vidd les rcipients de pesticide, vous devez les 6liminer de la mani~re qui convient. Les 
r6cipients de pesticide ne peuvent jamais 6tre suffisamment bien nettoy~s pour pouvoir les utiliser 
Ad'autres fins sans courir de risque. I:limination des recipients usagds pr~sente un probl me qui 
n'a pas encore dtd r6solu de maniire satisfaisante dans de nombreux pays. De nombreux 
gouvernements ne se sont pas fixds de rNgle concernant I'dlimination des recipients d pesticide vides. 

Nous pr6sentons ci-apr~s une sdrie de directives concemant I'dlimination des recipients vides. Par 
ailleurs, nous abordons l'imination des pesticides et des substances contamindes par des pesticides. 

Les 	R6cipients Qu'on Peut Brfiler 

Cette catdgorie inclut des r6cipients en papier, carton, &offe, plastique et bois. Ces sortes de 
recipients peuvent 8tre brfilks. Dans la mesure du possible, il est pr6fdrable de les brOler dars; des 
Incinrateurs teralprature flevie. Si on ne dispose pas de cette sorte d'6quipement, on peut brOler 
les 	recipients en plein air, mais cette mdthode est tr s dangereuse. En gdndral, il est prdf6rable 
d'enterrer les recipients de la mani&re ddcrite dans la section concernant I'dlimination des rdcipients 
qui 	ne brOlent pas. Si on decide de brfiler des rdcipients vides, la procddure recommandde est dbcrite 
ci-dessous. 
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* 	 Assurez-vous que tous les r&cipients h brfiler sont aussi vides que possible. 

* 	 Choisissez un site ,loign6 des zones habit es. Les gaz des pesticides qui bruilent sont 
extremement dangereux. 

S- "-- .. - -- , 

* 	 Ne tentez jamais de brfler les r6cipients en 6tant seul. Faites en sorte que deux personnes vous 
accompagnent au site. 

* 	 Equipez-vous de v~tements et accessoires de protection appropri6s. II est indispensable de 
porter un masque respiratoire. 

" Avant d'allumer le feu, assurez-vous que vous vous trouvez en vent arrire pour 6viter de 

respirer les gaz. 

" Ne brfilez qu'une petite quantit6 de r6ecipients / la lois. 

" Les r6cipients d'herbicides hormonaux surtout ne doivent jamais 6tre brfl~s pendant une 
campagne agricole. Les gaz risquent d'endommager sdrieusement les plantes qui poussent dans 
la zone. 

" Enterrez les cendres. 
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II convient de souligner un point: brfler des r6cipients de pesticide vides est une op6ration
dangereuse. Lincin6ration h temperature 6lev6e est pr6f6rable. Les gouvernements doivent prendre 
les mesures qui s'imposent pour construire des installations d'incin~ration des pesticides s'il n'en existe 
pas. 

Les 	RMcipients Qui ne Bri1ent Pas 

Cette cattgorie comprend les r cipients en verre et en m6tal. La premiire chose Afaire lorsque les 
recipients sont vides est d'appliquer la proc~iure dite du "triple rinqage." 

* 	 Quand un r&ipient est vide, mettez-le A l'envers et laissez couler le liquide pendant trente 
secondes clans le reservoir du puiv6risateur. 

* 	 Ajoutez un diluant. Pour les ";.-r,,entr6s 6mulsionnables, utilisez de reau; pour les UBV et les 
solutions huileuses, utilisez un zlvant appropri6 comme le diesel. Le tableau ci-dessous donne 
la quantit6 de diluant recormmand6e Aajouter Ades r6cipients de diff6rentes tailles. 

Tahfle des Quantith de Diluant a
 
R6cipiemts Ajouter par Rincage
 

5 litres 	 1 litre 
20 litres 	 4 litres 

100 lit.res 	 15 litres 
200 	litres 20 litres 

Agitez le r-ipient puis laissez drainer pendant trente secondes dam le rdservoir du pulv&isateur. 
R6p6tez cette proc6dure deux fois de plus. 

APRES LE TRIPLE RINCAGE, LE PESTICIDE N'AURA PAS ENfIEREMENT DISPARU DU 
RECIPIENT ET IL NE DEVRA JAMAIS SERVIR AAUTRE CHOSE QUE DES PESTICIDES. 

Lt 	prodult de ringage doit 8tre mis dans un pulv6risateur et appliqu6 comme si c'6tait un vrai 
pesticide. 

La proc&Iure du triple ringage, bien qu'elle soit recommand6e dans certains pays d6velopp6s, peut

n'Wetrc pas souhaitable en Afrique, 6tant donn6 ie probl.me que posent les grandes quan:it6s de
 
produits de ringage. Pulv6riser le produit de ringage est on6reux, peut endommager les cultures (si
 
ron ne se scrt pas d'eau pour ia dilution), ct ne sera probablement pas efficace pour lutter contre
 
les ravageurs cibles.
 

Une alternative la m6thode du triple ringage est de neutraliser tout pesticide liquide restant dans 
les 	barils avec une substance alkaline. Pour neutraliser les organophosphor&s et les carbamates 
restant dans les barils de 200 litres, on peut utiliser la procedure suivante: 

* 	 Vider le baril aussi compl~tement que possible dans le rdseroi: de pulverisation ou le conteneur. 

* 	 Verse, dans chaque baril vide 20 litres d'eau, 250 ml de detergent, et un kilo de chaux en flocons 
ou d'hydroxide de sodium. 
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" 	 Fermer le baril et le faire tourner pour mouiller toutes les surfaces. 

" 	 Laisser reposer 15 minutes. 

* 	 Vider compltement et rincer deux fois avec de l'eau. Le produit de ringage doit 6tre vid6 dans 
un trou peu profond, loin de toute eau de surface ou eau souterraine et des zones habit6es. 

Bien que la procddure d6crite ci-dessus soit efficace pour la plupart des pesticides A base 
d'organophosphor6s et de carbamate, ilfaut s'adresser aux fabricants ou Aleurs repr6sentants pour 
obtenir des recommandations pr6cises sur la mani~re de neutraliser leurs produits. 

Apr~s que le r6cipient ait dt6 rincd, ia meilleure chose A faire est de le rendre au fournisseur. Ce 
dernier peut le r6utiliser s'il est en bon 6tat ou s'en d6barrasser convenablement si le r6cipient est 
endommag6. 

S'il n'est pas possible de rendre le r6cipient au fournisseur, vous devez vous en d6barrasser de 
mani~re appropriAe. Nous recommandons les 6tapes suivantes: 

0 	 Cassez les recipients en verre et 6crasez les 
recipients en m6tal. Ceci garantira qu'ils ne 
serviront pas h d'autres usages comme 
transporter de l'eau ou des aliments. 

0* 	 Enterrez les r6cipients. Certaines directives 
doivent 6tre suivies Iorsqu'on enterre des 
r6cipients de pesticide, Asavoir: 

1. 	 Le site choisi pour enterrer les recipients 
ne doit pas se situer A proximit de 
sources d'eau souterraines ou superfi

--- cielles. Evitez les zones ob l'eau souter
raine est proche de la surface du sol. 

2. 	 Evitez les zones qui sont inonddes durant 
la saison des pluies. 

3. 	 Le site doit &re 6loign6 des zones 
habit6es. 

",' -4. 	 L sol du site doit se composer d'argile 
ou se caractdriser par une forte teneur 
en matiires organiques. 

5. 	 On doit s'abstenir d'enterrer de grandes 
quantitds de rdcipients ou de pesticide 
dans un m~me site. 

cop 6. 	 Les r6cipients de pesticide liquide 
contiendront encore de petites quantit&s 
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de pesticide liquide. I1 est conseilld 
d'ajouter un matdriau absorbant tel que 
des coques de cacahu~tes, de la sciure de 
bois, du charbon de bois, ou du sable 
lorsque l'on enterre les r&cipients de 
pesticide liquide. Ceci ralentira 
l'infiltration du pesticide dans le sol. 

7. 	 On peut ajouter de la cendre, de razote 
ou de 'eau de Javel pour acc616rer la 
decomposition du pesticide. 

8. 	 Les pesticides ou les rocipients doivent 
6tre enterr6s A au moins 50 cm au
dessous de la surface du sol. 

9. 	 Lorsque vous remplissez la fosse oil les 
pesticides ont 6t6 enerros, entassez le sol 
du site de mani~re Ace qu'il soit plus
6levd que les zones adjacentes. Ceci 
permettra A 'eau de pluie de s'6couler 
plut6t que stagner au site. 

10. Lendroit o i les pesticides sont enterr&s 
doit 8tre notd. Linformation doit Wtre 
archivoe dans un endroit appropri6. 
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ANNEXE I
 

MODELES DE CALCULS
 

A. Seulls Economiques 

Exemple: Supposez que vous ayez un champ de tomates d'un hectare infest6 de chenilles qui 
mangent les tomates. Chaque ver mange deux tomates au cours de sa vie. Vous pouvez vendre 
les tomates 100 FCFA pi&:e. Acheter la quantit6 de pesticide n6cessairc pour traiter votre 
champ et 41iminer les chenilles coOterait 2.000 FCFA. Quel est le seuil economique applicable 
aux chenilles? 

R6ponse: Rappelons que le seuil 6conomique correspond Ala densit6 de population d'insectes 

Alaquelle la valeur de la r6colte perdue est 6gale au cost d'un traitement antiparasitaire. 

Le cofit d'un traitement antiparasitaire s'616ve A2.000 FCFA. 

La valeur de la r6colte perdue par chenille est: 

2 tomates d6truites x 100 FCFA = 200 FCFA de tomates d6truites 
chenille tomate chenille 

Le scuil 6conomique est par cons6quent: 

2.000 FCFA + 200 FCFA = 10 chenilles par hectare
 
chenille
 

Si votre champ contient plus de 10 chenilles, vous devez le traiter. S'il en contient moins de 10, 
vous perdrez de 'argent en le traitant. 

Les seuils 6conomiques diminuent Amesure que les d6g~ts inflig~s par les insectes diminue. Quel 
serait ie seuil 6conomique si chaque chenille ma!,geait quatre tomates? 

R6ponse: 5 chenilles par hectare. 

Les scuils 6conomiques augmentent 6 mesure que la valeur de ia culture diminue. Quel serait 
le seuil 6conomique si chaque tomate 6tait vendue h 50 FCFA seulement? 

R6ponse: 20 chenilles par hectare. 

Les seuils 6conomiques s'abaissement h mesure que le cofit du traitement diminue. Quel serait 
le seuil 6conomique si le pesticide n6cessaire pour traiter le champ ne cootait que 1.000 FCFA? 

Rdponse: 5 chenilles par hectare. 
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Notez qu'il s'agit l d'un exemple trs simplifi6. Par exemple, le coat du traitement n'a pas inclus 
le cooit du pulv6risateur, la valeur mon6taire du labourage n.cessaire au traitement, etc. Pour 
les sauteriaux qui se nourrissent des feuiles du mil, o6i le parasite n'endommage pas directement 
la partie de la plante rolte, le calcul du seuil 6conomique est beaucoup moins simple. 

B. 	 DLO de Diverses Formules de Pesticides 

En vue de mieux comprendre les taux de toxicit des pesticides, nous fournissons quelques 
exemples utilisant des valeurs de DL50. 

1. 	 La DL50 aigue orale du Malathion est 1.300 mg/kg. Supposez que vous ayez une formule 
50CE de Malathion (50 pour cent de mati~re active). Quelle est la DL50 pour zette 
formule? 

R6ponse: Etant donn6 que la DL50 de 1.300 mg correspond au Malathion pur et que vous 
avez une formule de Malathion A50 pour cent, les autres 50 pour cent 6tant des maticres 
inertes, i faudrait une quantit, double de la formule pour obtenir le mnine effet que celui 
de ia matinre active pure. Nous pouvons donc conclure que la DL50 de ia formule s'6live 
A2.600 mg/kg. 

En utilisant la formule: DL50 d'm.a. x 100 = DL50 de la formule
 
% d'm.a. de ):,Lurmule
 

On obtient: 1.300 x 100 = 2.600 mg/kg
 
50
 

2. 	 Supposez qu'un b6bd pesant 15 kg avale accidentellement 25 grammes de Malathion 50CE. 
Y a-t-il plus de 50 pour cent de chances qu le b6b6 mourra? 

Rcponse: La DL50 aigud orale de Malathion s'61ive A1.300 mg/kg. Par cons&luent, le b~b6 
pesant 15 kg aura 50 pour cent de chances de mourir s'il avale 15 x 1.300 milligrammes de 
Malathion, ce qui &luivaut A19.500 mg ou 19,5 grammes. 

N'oublions pas que la formule ne contient que 50 pour cent de matiire active et que par 
cons6quent le b.b6 qui avale 25 grammes n'absorberait que 12,5 grammes de mati~re active. 
Etant donn6 que 12,5 grammes sont une quantit6 infdrieure A19,5 grammes, nous pouvons 
conclure que le bAb6 aura plus de 50 pour cent de chances de vivre. 

Note: Ceci ne veut pas dire que le b6bM ne deviendra pas gravement malade, au point de 
mourr le cas 6ch.ant. La DL50 repr~sente un chiffre moyen pour une population d'animaux 
d'exprimentation; par cons6quent, les reactions humaines ne peuvent pas 8tre prddites avec 
une certitude absolue. 

3. Le Carbofuran (Furadai,) est un pesticide hautement toxique; sa DL50 aigue orale s'616ve 
A10 mg/kg. LEndosulfan est moins toxique, sa DL50 aigue orale s'&lcve h70 mg/kg. 

Supposons que nous ayons une formule d'Endosulfan 35CE et une formule de Carbofuran 
3G (3 pour cent de granules). Quelic est la formule la plus toxique par absorption orale? 



R6ponse: On se base sur la formule suivante:
 

Pour du Carbofuran 10 x 100 = 333 mg/kg
 
3
 

Pour I'Endosulfan 70 x 100 = 200 mg/kg
 
35 

Nous pouvons par cons6quent conclure que, par voie orale, la formule d'Endosulfan est la 
plus toxique des deux. En outre, on se souvient que les formules liquides, telles que
I'Endosulfan 35CE, sont g6n6ralement plus dangereuses pour 'applicateur que les formules 
s.ches. Ceci s'explique par le fait que les formules liquides sont absorb6es plus rapidement 
par la peau, les poumons et i'estomac que les fornules s6ches. 

C. 	 Calcul de la Superficie du Champ 

Exemple: Vous mesurez au pas un terrain donn6 et vous constatez que la longueur s'616ve A250 
pas et la largeur A100 pas. Vous savez que votre pas atteint 70 cm. Quelle est la superficie du 
terrain?
 

Longueur = 250 pas x 70 cm = 17.500 cm = 175 m
 

Largeur = 100 pas x 70cm = 7.000 cn 70 m
= 

175 m x 70 m = 12.250 m 2 = 1,225 ha 

Par cons6quent, la superficie est dgale 1,225 ha. 

Exemple: Vous utilisez un pulv6risateur Adchappement mont6 sur un Unimog. Avant le 
traitement, l'odorntre indique 8.701 kin. Apr~s le traitement, le kilom6trage atteint 8.714 km.
Vous avez effectu6 10 passages dans le terrain et la distance entre les passages s'6l ve A200 
m tres. Quelle est la superficie trait6e? 

D = (8.714 - 8.701) x 10 = 130 hectom~tres 

n =10 

L = 200/100 = 2 hectomtres 

Superficie trait6e = (130 - [(10 - 1) x 2]) x 2 = 224 ha 

La superficie que vous avez trait.e atteint par cons6quent 224 hectares. 

D. 	Calibrage du Pulvisateur 

1. 	 Supposez que vous veuillez calibrer tin pulvdrisateur portatif manuel que vous utiliserez pour
appliquer un concentr6 dmulsionnable dilu6 dans 'cau. 
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" Mesurez 100 m2
 

" Remplissez le pulverisateur compltement avec de I'eau.
 

" Traitez la superficie de 100 m2.
 

* Ddterminez combien d'eau a 6t6 appliqude en mesurant la quantit6 d'eau ne-cessaire pour 
remplir nouveau le pulvdrisateur jusqu'au niveau auquel vous avez commenc6. 

Supposons qu'il faille 2 litres pour remplir Anouveau ie puivdrisateur. 

Vous savez que le pulvdrisateur a appliqu6 2 litres/100 m2. Convertissez cette quantit6 en 
litres/hectare. Rappelons que: 

1 ha = 10.000 m2.
 

Un centi me d'hectare est 6gal 100 M2. Par consdquent, vous multipliez la quantit6
 

appliqu6e A100 m2 par 100 pour trouver le debit rhectare.
 

2 litres x 100 = 200 litres/hectare. 

2. 	 Supposons que vous ayez une poudreuse h manivelle el que vous veuillez d6terminer la 
quantit- de poussi re de Propoxur que la poudreuse appliquera par hectare. Vous suivrcz 
les 6tapes ddcrites ci-dessus, sauf que vous utiliserez la poussi~re de Pro xur pour calibrer 
plut6t que de 'eau. Supposons que la poudreuse utilise 500 g/100 m. Quel est le taux 
d'application par hectare? 

500 g x 10.000 = 50.000 grammes ou 50 kg/ha
 
100
 

98
 



___ 

SAS :OCP(RATION SURVEILLANCE DES ACRIDIENS AU SAHEL C2ICUII(Sg 1AVAOIUtrII 

PIS RVd I 2 ____ GI O ICAN A 1 1I A.R CI CA A E A. . 

- ~ ~ ~ JSGIJU*6C A.JM1 

t___1 .1 1. SGI -~ C, .I. I IiiAV-
212y od.4.. A.**. em 6,6 I.p....dOS 

v IG N~A11uOI4f l t A S I No TI.AC u Cu *s ACTIO- AI111 

1 .64 . s- . __ _ _ _ _ _ _ _ _o ....._ _ _10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -.- I~ . iA 1 I - .. C r~.. pp- .I-* ~ ' - A,4 p..I. . -r 

CI f... .gU.. W -6.C.-"I-. 

YOS 11EAABOU13 COAMWUICTIE .P-

-AI 
-A4 a . .~. ~i1&A. 

v -1 
L ~ ~ ~~~~ UbL-....... 
 5 

I-. b. q -S i -- 4- A.6. d. VAA..V :il . 
I- 4 A -AG - -. DI IA PI H S I NI AMRITAP UE PyAUTOCOPIC IN DIUrc I IPL AR 

,~ 

I 1.6 a I,3£ IV 100 Itp 2 SA IF14Isw£ 
. OUAGADOUG.OU 2AM.KO NOUAKCH4OTT MNIAIV MAIL*JIIOTI &AMI-SlAC t PtUAIN

I I I P - C . I 1 1 JLL TI O - N . -I1 1 0 . 
URKINA FASO hkAtI MAUIIIARIJ "*(a4 SINIGAt TC44AD 
t . . . . .P s- . L- .. - . & -& .-- d . . g . . u . - CIRA IP RIF p S - 0 1 d.-6- SA S 1 9 1 

3-. A. . SA It P 503 240S02 MONTPItlIItC.... jtICF 

, .. SAS .~.BE ~ . 94. po A. P ItFAV.....d t SP~ ,.., 1c.~. I.. p, .q d. J~... ~I .c~. 

http:OUAGADOUG.OU


B. Enregistrement du fraitement Pesticide 

ENREGISTREMENT DU TRAITEMENT PESTICIDE
 

Nom Fonction 

R.6gion Station de Service 

Zone trait6e 

Ravageur(s) 

Type de v6gdtation 

Date de traitement 

Temps de traitement 

Pesticide utilise 

Dosage 

Type de mat6riel d'application 

Superficie trait~e (ha) 

Quantit6 de pesticide utilis6e 

Densit6 de parasites avant le traitement 

Densit6 de parasites apr s le traitement 

Observations 
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C. 	 Formulaire d'Inventaire des Pesticides 

FORMULAIRE D'INVENTAIRE DES PESTICIDES 

Zone Pesticide 

Agent Responsable 

QUANTITE QUANTITE STOCK
 
DATE ORIGINE/DESTINATION ARRIVANT 
 QUITANT TOTAL REMARQUES 
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ANNEXE m
 

MODELE D'ETIQUETIE DE PESTICIDE
 

SEVINbrand 4 Oil 
Carbaryl Insecticide Insecticide Carbaryle 
For Agricultural or Pour Utilisation Agricole et 
Commercial Use Only Commerciale. Pesticide 
ACTIVE INGREDIENTS: 	 d'Utilisation Gen6rale 
Carbaryl (1-riaphlhtyl N-methyl
carbamate) .. .......-... ......... .46.1 % by wt. MATIERE ACTIVE:
 
INERT INGREDIENTS: ............ 53.9% by wI (1-naphtyl N-carbamate) carbaryle ........................
46.1% 

TIs product contains petroleum distiUates. MATIERE INERTE: .................................. 9% 
Contains 4 pounds carbaryl per gallon 	 Ce propduit contient des distilals de p~lrole 

Conlient [4 livres par gallon de carbaryle]KELP OUT OF REACH OF CHILDREN 

GARDER HORS DE LA PORTEE DES
CAUTIONCAUTION __ENFANTS
 

For PROD JC Information Call 100-334-9745 AVIS
 
For MEDICAL And TRAIISPORTATION Emergencies QNLY
 

Call 20 Hours ADay 1400-334-7577 EN CAS D'URGENCE UNIQUEMENT, T6dl~oner b frals
 
9


E.P.A. Reg. No. 264-323 FP.A. Eat. No. 264MO-02 vlrbs toutes las 24 heures iat91)549-2901 

PRECAUTIONARY STATEMENTS PRECAUTIONS D'EMPLOI 
CAUTION AVIS 
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX 
MAY BE HARMFUL IFSWALLOWED. OVEREXPOSURE MAY DOMESTIOUES 
CAUSE: Salrvation, watery eyes, pinpoint eye pupils, blurred vision. CE PRODUIT PEUT ETRE NOCIF S'ILEST AVALE. LA SUREX
muscle tremors, dificult breathing, excessive sweating, abdominal POSITION PEUT SE PRODUIRE: hypersalrvation anormale. yeux 
cramps, nausea, vomiting, diarrhea, weakness, headache. IN larmoyants, pupilies contracti6s, troubles do Iavue, trrmbla-
SEVERE CASES CONVULSION, UNCONSCIOUSNESS AND ments musculaires, respiration dificile. transpiration excessrve, 
RE PIRATORY FAILURE MAY OCCUR. SIGNS AND SYMPTOMS cra=nmps abxonanales, nausie. vo;issements. diarhie. faiblesse, 
OCCUR RAPIDLY FOLLOWING OVEREXPOSURE TO THIS mauxdotale. DANSLESCASLESPLUSGnAVES, LES 
PRODUCT. CONVULSIONS. LA PERTE DE CONSCIENCE ET L'ARRET 
Avoid breathing ofspray mis. Do not take intemally. Avoid contac RESPIRATOIREPEU VENTSEPRODUIRE LESSIGNESET
 
with eyes, skin or ciothing Wear regular long-sleeved work.clothing SYMPTOMES DE LA SUREXPOSITION APPARAISSENT
 
and hend covering when makng overhead applications. Ch" to RAPIDEMENT SUITE ALASUREXPOSITION ACE PRODUIT
 

clean clolhing daly. Bathe and wash hair aher each work day. Do Eviler Iarespiration des vapeurs do pulvenstlon. No pas prendre
 
not at.dnnkor use tobacco while pray inferno. youx, Ii peau ou ter
workirg with this producloir par yo Eviler Iscontact avec Wes 

aolutioa. Wash htnds and lace before eating, dnnkwg or using viterrmnlt Porter des vilmenls do travail Amanches longues
 
lotoacco Keep out ofreach of children and domestic animals, etUne coupeflure pour ia lite en lfasani des applications au
 
ANTIDOTESTATEMENT deuus oie tte. Changer 0l5viternsirits quotidinneorent So
 

laver cheveux All corps enter ot 1.s fin do 4 loum6a do travail 
en manipulant co produ,, ou des
 

Narcoticsandothersedativesshouldnolbeused. Fuflher,Orugsloe solutions do mllvensation Se laver lea mains *Ibevisage event
 
2-PAM (pyndine-2.aldoxime methiodide) are NOT reconmnendod Gz'odr hors ponie does
 

ATROPINE SULFATE ISHIGHLY EFFECTIVE ASAN ANTIDOTE. Ne pas manger, boie ou turner 

do manger. al bole ou dturner o la 

See NOTE TO PHYSICIAN below. entants etdes animau, domestiques.
 

(7p RHO5NE-POULENC 
Rh6n*-Poulenc Ag Company 

IEVIN Lathe registered tradernarkof Rh6n*-Poulenc for 
P.O.Box 12014,2 T. W. Alexander Drive 

carbaryl Insacliclde,Research Triangle Park, Norlh Carolina 27709 
019W0 RHONE.POULENC AG COMPANYUSA 
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STATEMENT OF PRACTICAL TREATMENT 
GENERAL 


Contact aphysician Immediatelyin allcases of suspected poisoning. 

Transport patient to aphysician or hospital Immediately and SHOW 

A COPY OF THIS LABEL TO THE PHYSICIAN. if poisoning Is
 
suspected inanimals, contact aveterinarian. 

IF SWALLOWED: Call a physician or Poison Control Center 

immediately. Give 1or 2 glasses of water or milk to drink. Do nol 

Induce vomiting, may cause aspiration hazard. GET MEDICAL 

ATTENTION. 


IFIN EYES: Hold eyelids open and flush with asteady,gentle stream 

of water for at least 15 minutes. Get medical attention If irritation
 
persists. 

IFON SKIN: Wash thoroughly with soap and water. 

IF INHALED: Remove to fresh air. Ifnot breathing, give artificial 

respiration. Administer oxygen if necessary. GET MEDICAL AT-

TENTION. 


NOTE TO PHYSICIAN 

Carbaryl is a carbamate Insecticide, which isa cholinestorase 

inhibitor. Overexposure 1othis substance maycause toxlcsignsand
 
symptoms due to stimulation of the cholinorgic nervous system. 

These effects of overexposure are spontaneously and rapidly re-

versible. Gastric lavage may be used i this product has been 

swallowed. Carbaryl poisoning may occurrapidly aflter Ingestion and 

prompt removal of stomach contents is indicated. PRECAUTION: 

To prevent aspiration ofpetroleum distillales, lay palient on side with 

head lower than waist. 

Specific treatment consists of parenteral atropine sulfate. Caution 

should be maintained to prevent overatropinization. Mildcases may 

be given 1 to 2 rmg Intramuscularly every 10 mnutes until full 

atropinizalion has been achieved and repeated therealerwhenever 

symptoms reappear. Severe cases should be given 2 to 4 mg

Intravenouslyevery 10 minutes untilfully atropinized. then Intramus- 

cularlyavery 30 to 60 minutes as needed to maintain the eflect forat 

least 12 hours. Dosages forchildren shoul be appropriately 

reduced Complete recovery from overexposurr is to be expected 

within 24 hours. 

Narcotics and other sedatiems should not be used. Further, drugs like 

2-PAM (pyridine.2-aldoxime methiedide) are NOT recommended. 

To aid In confirantion of a diagnosis, urine samples should be 

obtained within 24 hours ofexposure and linmrediately frozen. d'atropine. En cas d'eltets toxiques mains graves, adrrxnistrer 1A 
Analyses will be arranged by Rh~ne-Poulerc Ag Company. 2mg du sulfate d'alropine par voie ir ra,7,,scula, toutos les10' minutes jusquA ce quo Iopatient sol com..temenl atropinmi.Consultation en therapy can be obtained at all hours by calling the Repeter chaque lois quo les syrnplonos rtapparaissen. DansRhne-Poulanc emergency number 1-800-334-7577. ls ca.s lesplus graves, administrer 2 A 4 mg du sulfate d'atropine 
ENVIRONMENTAL HAZARDS par vole Intraveineuse routes las 10 rmnutes jusqu'A " quele
This poducl isextremely loxic to aquatic and usluariae Invortj- patient soin compl~teren atropinis6, puts rp-)etor par voie
brutes. Do not appiydirectly to waterand watland.s, except underthe Intramusculaire toutes les30 * 60 minutes comme IItaut
forestcanopy. Do not applywhenweathercondtions favordritlt rom L'eropinsation dorl so maintenir pendant .umons 12 heures
the area treated. Do not contarninate water when disposing of Pecluiro lesdoses de manibre appropriec pour los entants On
equipment wash wators. 
BEE CAUT10N: MAY KILL HONEYBEES IN SUBSTANTIAL 
NUMBERS This product is highly toxk: to bees exposed to direct 
treatment on blooming cops or weeds. Do not apply this product or 
allow ftto drft to blooming crops or weeds IKbees are visiing the 
treatment area. Contact your Cooperative Agricuhlural E.xtenlionS:=rvcecryourlocalRhbn..PoulncAgCorpanyrepresentarvetor 
urher Inormatn. 

ANTIDOTE 
LE SULFATE D'ATROPINE EST TRES EFFICACE COMME 
ANTIDOTE. tels opiaces s~datifs que 2-PAM (pyddine-2-aloldomemthiodide) NE SONT PAS RECOMMENDES Voir AVIS AU
 
MEDECIN au-dessous.
 

SOINS DURGENCE 
GENERALIE
 
Appeier un m6docin dans tous les cas d'empoisonnemen
 
soup<onn6. Amener le patient b un mAdecin ou 6un h6pital
 
Imm6dialement at MONTRER CETTE FICHE AU MEDECIN. Si
 
rempoisonnement d'un animal est soupgonn, appeler unvt6rinaire. 

SJ ON A AVALE DU PESTICIDE: donner Aboiru 2A 3 verres
 
d'eau ou do lair. Du fall
du hazard respiraloire, ne pas provnquerlas vomissement APPELER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 
EN CAS DE L.ONTACT AVEC LES YEUX: Tenir les yeus
ouverts at les ba,ner avoc un mince filet d'eau pendant au mins 
15 minutes. App;'lor un rnOdecin silirrftation persiste. 
EN CAS DE CONTACT .VEC LA PEAU: So laver h fond A 
reau el au seven. 

EN CAS D'!NHALAT1ON: Amonorlepatienten dehors des 
zones contarrun~as. Silo patient ne respire pas, administrer la 
respiration artificiello par le bouche Abouche. S'il est ntcessaire, 
desponserde l'oxyg~ne. APPFLER IMMEDIATEMENT UN 
MEDECIN.. 
AVIS AU MEDECIN 
Le Carbaryle est un insecticide rrlhyl carbamate qui est un 
Inhibltaur de (lacdlyl) cholin6slerase. La surexposilon Ace 
produit pout causer des signes e1symptomes toxiques en foncion 
de la stimulation des naris cholin6rgques (parasympalhiques). 
Ces allots du contact sent spontan6ement et rapidement r~vers
bles. Le lavage gastrique pout 6ire utillsA en cas d'ingestion de 
ce produit. L'empoisonnement do Carbaryle pouvant se produire 
rapidemont aprbs ingestion, l'enlivement du contentu de 
restomac est indiqud. 
PRECAUTION, Ain d'ever Iaspiration d. dislilals d[a pImle. 
matire le patient sur le colA avec latWe Aun niveau intbrioure de 
lataille. 
Le tratement sp6cilique du choc choli".rgique est Issulfate 
"atroplno par voie parenlerale. Eviler amnistrer trop de sulfate 

pout corapter sur une gubrison complele dans les 24 heures 
Ne pa.z utiliser lesopiac~s ou less6datlds De plus, teis 
md ,nmrrmentsqua la 
2-PAM (pyrdino.2.aloidome m1hiodide) NE SONT PAS RECOM. 
MENDES.
 

Pour conlirmer los diagnostxues, pralevar un Achantition d unne 
dans las 24 heures aprbs iscontact avac aeproauii at iecongelerImm, dlatem"nt TIAlphoner * Rh~ne-Pouwenc A.9Company 
avant denvoyer lesOchanillons RHONE-POULENC fora le 
ncssaire pout qua l ichantillon soit analysd 
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STORAGE AND DISPOSAL 
STORAGE 
Stars unused SEVIN* brand 4-Oil Carbaryl Insecticide In 
original container only, Incool, dry area out of reach of chll.iren 
and animals. Do not store Inareas where temperatures
frequently exceed 100 F. 

PESTICIDE DISPOSAL 
Do not contaminate water, food or food by storage or disposal. 
Wastes resulting from the use of this product may be disposed 
of n she or at an appved waste disposal facility. 

CONTAINER DISPOSAL 
Decontaminate umpty bulk tanks. For drums: Triple nnse (or 
,.quivalent). Then offer for recycling or recondtioning, or 

puncture and dispose of In a sanitary landfill. or by other 

proceduros appruved by state and local authorities, 

Consut Federal, State or local disposal authorities for ap-

proved altemative p, ocedures.
 

UIITED WARRANTY AND DISCLAIMER 
The manufacturer warrants (a)that this product conforms to thv 
chemical description on the label; (b)that this product is reasonably
fit for the purposes sot lorlh in tho directions for use when ft is used 
In accordance with such directions; and (c) that the directions, 
warnings and other statements on this label are based upon respon
sible experts' evaluation of recaonable tests of effectiveness, of 
lixiciy to laboratory nnimals and to plants, and of residues on food 
crops. and upon reports of field experience. Tests have not been 
made on all varieties or In all states or under all conditions. THE
MANUFACTURER NE ITHER MAKES. NOR 14TENDS. NOR DOES 
IT AUTHORIZE ANY AGENT OR REPRESENTATIVE TO MAKE. 
ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND IT 
EXPRESSLY EXCLUDES AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANTABIL-ITY OR FITNESS FOR A PAR. 
TICULAR PURPOSE. 
THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO. AND THE BUYER 
SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR, ANYANDALL LOSSOR 
DAMAGE WHICH RESULTS FROM THE USE OFTHIS PRODUCT 
IN ANY MANNER WHICH IS INCONSISTENT WITH THE LABEL 
DIRECTIONS, WARNINGS OR CAUTIONS. 
BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY AND MANUFACTURER'S OR 
SELLER'S EXCLUSIVE LIABILITY FOR ANY AND ALL CLAIMS,
LOSSES. DAMAGES. OR INJURIES RESULTING FROMTHE USE 
OR HANDLING OF THIS PRODUCT. WHETHER OR NOT BASED 
IN CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY IN TORT OR 
OTHERWISE, SHALL BE LIMITED. AT THE MANUFACTURER'S 
OPTION. TO REPLACEMENT OF, OR THE REPAYMENT OF THE 
PURCHASE PRICE FOR, THE QUANTITY OF PRODUCT WITH 
RESPECT TO WHICH DAMAGES ARE CLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL MANUFACTURER OR SELLE RBE LIABLE FOR SPECIAL. 
THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT. 

On pout ontenir une consultation ult6riouiv aux coordin6es 
d'urgence (919) 549-2901. 
DANGER POUR L'ENVIFMI.;.NEMENT: Ce prodult est extr6me
ment toxlque pour les Invert6brbs t,quatiques ot eslurariens. 
Eviler I'introductiun du prclull ot ce ses emballages dans les lacs,
los Mdangs, of les cours d'eau. No pas appliquer directement dans 
r'eau sauf dons la protection des bois. No pas appliquer lorseque 

les conditions mtoorologiques risque do rdpandre l'insecticide audolb dos zones de tralement. No pas contaminer I'eau onnottoyant I'equipament ou on so dbarressant des eaux do 
nettoyage.
 
AVIS POUR LES ABEILLES: CE PRODUIT PEUT TUER DES
 

GRANDES OUANTITEES DES ABEILLES. 
Co p~odut est xtr6remnent Ioxique pour les abilles expos~es au 
traitement dirocte sur des cultures ou des mauvaise herbes 
floraisants. No pas appliquor ce produll ou lopermetre do 
r6pandre aux cultures ou mauvalses herbes floraisants lorscque
les abeilles s6jourenl dans la zone do traltement. 

STOCKAGE 
Conserver les quantit6s do tInsecticide non utilisbs dans un
 
endroit bionpropre, sec t ventil6, hors do la pole dosenlants
 
el des animaux. No pas conserver dans les zones ou le
 
ternprature souvent d6passe do 37'C.
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ANNEXE IV 

DEPANNAGF; PROBLEMES DES PULVERISATEURS
 
ET SOLUTIONS EVENTUELLES
 

Le section suivante d~crit certains des probl&mes les plus courants que pr~sente l'utilisation de 
pulv6risateurs portatifs manuels, de puiv6risateurs Acompression, de pulv risateurs Adisque rotatif 

piles et d'atomiseurs. Cette section dfcrit 6galement les dtapes A suivre pour rem~dier au 
probl me. 

DEFAUT 	 REMEDE 

Pulvkrisateurs Portatlifs APiston (simple ou double effet) 

Pas de pulv(risation 	 Wrifiez la buse d'djection et nettoyez ia au besoin. 
Wrifiez que le rservoir est rempli. Wrifiez la pompe, en 
particulier les soupapes de non-retour. Assurez-vous qu'il 
n'y a pas de fuites dans la conduite et les connexions. 

Pas de succion 	 Wrifiez In pompe, en particulier la fermeture de la 
pompe. Vrifiez les soupapes et les points d'attache. 
Wrifiez le filtre du rcipient. 

Fuites de la pompe Wrifiez le piston et les points, remplacez-les s'ils sont uses 
ou abim6s. 

Pulvrisateurs Portatifs ALevier 

Pas de pulv6risation Si vous sentez une r6istance dans I'abaissement du levier 
avec ia soupape d'obturation ouverte, vdrifiez si la buse 
d'djection n'est pas bouch~e; nettoyez-la au besoin. Vr-i
fiez et nettoyez le filtre ou le tamis dans le manche de 
'obturateur. Si on ne sent aucune r6sistance, vdrifiez le 

contenu du r6servoir et remplissez-le au besoin. Assurez
vous que le levier est bien ajust6, de meme que toutes les 
connexions de la pompe. Assurez-vous que lorsqu'on 
actionne le levier, I'arbre ou le m6canisme de connexion 
et le piston ou le diaphragme se d6placement tous en 
m~me temps. Les soupapes de la pompe et I'attache de 
la soupape doivent dtre vdrifi6es. Si ces pieces sont us6es 
ou endommagdes, elles doivent 8tre remplaces. On aura 
soin d'6ter la salet6 et les d6bris. 
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DEFAUT 

Pas de succion 

Pas de pression 

Baisses de pression 

REMEDE 

Assurez-vous qie le rdcipient contient du liquide. Vrifiez 
que les soupapes de succion et de d6versement n'adh rent 
pas. Assurez-vous que les passages du liquide entre le 
r6servoir ct la pompe ne sont pas bouch6s. Si on utilise 
une pompe Apiston, assurez-vous que la fermeture du pis
ton n'est pas trop us6e ou endommag6e, ce qui permet
trait au liquide de passer entre le piston et la paroi du 
cylindre. 

Vrifiez le contenu liquide du r6cipient. Remplissez-le au 
besoin. Apr& avoir actionn6 plusieurs fois le levier, v6ri
fiez si des bulles d'air montent h la surface. En l'occur
rence, cela pourrait indiquer une fuite dans la chambre A 
pression. Si la chambre Apression est viss6e sur le corps 
de la pompe, v6rifiez que le joint n'est pas endommag6. 
Remplacez-le au besoin. Wrifiez les soupapes de succion 
et d'6coulement. Otez la saletd ou les d6bris accumul6s 
sur les disques ou les boulets et les attaches des soupapes. 
Si les disques sont us6s ou endommages ou si le cacut
chouc est d6t6rior6, remplacez-les. Si les soupapes et les 
attaches des boulets sont corrodes ou si les bouluts ne sont 
plus sph6riques, remplacez-les par de nouveaux boulets. 
Si on sent une r6sistance au moment de pomper et que le 
manom tre: n'indique rien, remplacez le manomitre. Si la 
pompe a un diaphragme, vdrifiez qu'il est bien attach6, 
qu'il n'est pas endommag6 ni fendu et que le caoutchouc 
n'est pas poreux. Si une soupape de d6gagement de la 
pression est incorpor6e dans la chambre / pression, v6ri
f.ez qu'elle est bien ajust6e et que les ouvertures entre 
l'entr6e et la sortie de la pompe et le r6cipient du liquide 
ne sont pas obturdes. Wrifiez que le tuyau d'adration du 
couvercle de remplissage n'est pas bouch6, car cela 
cr6crait un v*ie dans ie r6cipient. 

Vrifiez s'il y a des fuites dans la chambre Apression. Les 
bulles d'air qui montent A la surface du liquide sont un 
signe de fuite certain. Vrifiez 1'coulement des soupapes. 
IIse peut que 1'6coulement soit supdrieur Aia capacitd de 
la pompe. 
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DEFAUT 	 REMEDE 

Fuite de liquide sur l'opdrateur 	 Lorsque la pompe est mont6e A la base du pulv~risateur, 
un diaphragme percd ou mal mont6 	provoque des fuites 
du liquide sous pression. Pour une 	pompe h piston, un 
joint de piston usd ou des rayures profondes dans la paroi 
du cylindre permettent 6galement au liquide de s'6chapper 
et de mouiller l'op~rateur. Wrifiez si le r6cipient a des 
fissures ou des attaches qui fuyent. Les reservoirs m6tal
liques peuvent 6tre soud6s ou bras6s. Assurez-vous que 
le couvercle du r6cipient s'ajuste 6troitement. 

Pulv6rlsateurs ACompression 

Pas de pulv~risation 	 Assurez-vous que le recipient contient du liquide. Si le 
manom tre indique une pression et qu'aucune pulv6ri
sation ne se produit Iorsque l'obturateur est ouvert, 
fermez l'obturateur et v6rifiez l'6jecteur. Si ia buse est 
bouch6e, suivez la procedure pr6vue pour le d6gagement 
des 6jecteurs bouch6s. Wrifiez le filtre de l'obturateur. 
Nettoyez-le et remettez-le en place. Vrifiez les connex
ions du conduit et serrez-les. 

Si le manom~tre n'indique aucune pression, assurez-vous 
que le joint entre le corps de la pompe et le r6cipient du 
liquide ne fuit pas. Remplacez ia piece si vous voyez des 
fuites. Otez la pompe du i .cipient et v6rifiez-la en 
donnant quelques coups secs sur le manche de la pompe 
pour tester la soupape. A chaque coup de pression, la 
soupape devrait faire du bruit en laissant 6chapper de I'air. 
Si la rondelle ou le boulet de la soupape fonctionne mal, 
on doit remplacer la pi ce. Si le montage comprend un 
tuyau d'immersion, v6rifiez qu'il n'est pas bouch6 avec des 
debris. 

Fuites de la pompe 	 Apr s que le r&:ipient ait dt6 rempli de liquide de 
puiv6risation jusqu'au niveau voulu, si au premier ou au 
second coup donn6 vers le bas sur le manche de la pompe, 
le liquide remcnte le long de I'arbre et sort du guide, c'est 
un signe qu'il faut v6rifier la soupape. De surcroit, si on 
sent une forte r6sistance au moment d'abaisser le manciie 
de la pompe, la soupape est d6fectueuse et a laiss6 le 
liquide entrer dans le cylindre de la pompe et, comme le 
liquide ne peut pas &tre comprimd, il oppose une 
resistance. 
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DEFALT 	 REMEDE 

Baisse de pression rapide 	 Vifiez que le capuchon de remplissage ou les joints du 
couvercle sont en bon 6tat et que le capuchon est bien 
fermd. Assurez-vous 6galement que ia soupape de s6cur
it est bien ajust6e, qu'elle ne fuit p3s et qu'elle est en 
bon 6tat. Certains pulv6risateurs de compression ont une 
soupape de pression constante; v6rifiez qu'elle est bien 
ajust6e et qu'il n'y a pas de fuites au point d'entr6e du 
r6servoir. Assurez-vous que toutes les connexions du 
reservoir sont serr6es et que tous les joints et toutes les 
rondelles sont en bon 6tat. Assurez-vous que les soudures 
du r6servoir ne fuient pas par pressurisation et immersion 
complete dans 'eau. Les bulles d'air qui montent A la 
surface de l'eau indiqueront ]a pr6sence d'une fuite. Les 
reservoirs qui fuient ne peuvent pas 8tre r6par&s sur le 
terrain. Tous les pulv6risateurs h compression r6par6s
doivent 6tre test6s par pressurisation Aune pression au 
mois double de celle du fonctionnement normal avant de 
pouvoir les utiliser pour des op6rations de pulv6risation. 

Autres defauts Si 'djecteur d(goutte alors que l'obturateur est ferm6, 
'anneau d'6tanch6it6 ou ]'attache de I'obturateur a subi 

des d(gfits. D6montez les pieces et v6rifiez-les. Rem
placez-les avec de nouvelles pieces si elles ne peuvent plus
servir. Avec certains des manom~tres en plastique, l'indi
cateur se desserre sur son pivot. La lecture de pression 
est fauss6e. En tapant le manom tre sur la main, on peut
v(rifier si l'indicateur s'est desserrd. Si tel est le cas, 6tez 
le verre de protection, replacez I'indicateur sur son pivot 
et, en le mettant sur ie zro, enfoncez-le fermement dans 
son support. Replacez le verre et vdrifiez le fonction
nement par rapport Aun autre manom&tre. 

Pulvrisateurs Disque Rotatif 

Pas de pulv~risation 	 IIse peut que le restricteur soit bouch6. Nettoyez-le avec 
du solvant ou un morceau de fil de cuivre tr~s fin ou un 
brin d'herbe. Vrifiez si l'orifice d'adration est bouchd. 
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DEFAUT REMEDE 

Fuites Vrifiez si le rcipient de pulvdrisation est bien ajust6. 

Le disque rotatif ne tourne pas, Vrifiez que les r6cipients contiennent suffisamment de 
tourne de fagon intermittente ou piles. Wrifiez que toutes les piles sont ins6r6es de la 
lentement bonne fagon. Vrifiez les connexions des piles. Vifiez 

l'interrupteur (le cas 6ch6ant). Vrifiez les connexions 
avec le moteur, nettoyez les connexions avec un chiffon 
sec ou du papier de verre et mettez de nouveaux [ls au 
besoin. Wrifiez que les p6les positifs des piles sont mis 
aux endroits correspondants du moteur. Remplacez les 
piles au besoin. Dans les cas oii on utilise un grand 
nombre de pulv6risateurs, il est souhaitable de fournir un 
voltm tre et un tachymrtre (compte-tours) pour v6rifier 
les r6volutions par minute du disque. Vrifiez si le disque 
est bien aiust6 A I'arbre du moteur; il se peut qu'il soit 
trop enfonc et touche ia plaque d'appui. Au besoin, 
remplacez le moteur. 

Moteurs ADeux Temps Utilis6s Pour ies Atomiseurs et 
les Pulvirisateurs de UBV AMoteur 
(De Clayphon et Matthews, 1973) 

Le moteur ne d~marre pas 

D6faut dars le syst~me 
d'alimentation: 

Le robinet ne s'ouvre pas ou est Assurez-vous qu'il y a de carburant dans le r6servoir. 
bouch6 Ouvrez le robinet. Si rien ne coule, enlevez le robinet, 

nettoyez-le et remeittez-le. 

Le tuyau d'adration du filtre du Nettoyez le tuyau d'afration. 

reservoir est bouch6 

Le filtre du carburateur est bouch6 Otez le filtre, nettoyez-le et remettez-le en place. 

Le jet principal du carburateur est Otez, nettoyez et remettez en place. 
bouchd
 

Eau dans la cuve de flottaison du Enlevez et nettoyez. Vrifiez aussi que le carburant du 
carburateur reservoir n'est pas contamind avec de 'eau. 

Aiguille du flotteur emp&che Otez I'aiguille, vdrifiez s'il y a des 6barbures ou des 
'alimentation de carburant aspdrit~s. Nettoyez les aspdritds ou remplacez I'aiguille. 
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DEFAUT 

Trop de carburant dans le moteur 

Ddfaut de syst~me d'allumage: 

Lavance haute-tension de la bougie 
est desserr6e ou ddtachde; 
I'isolation a c616 ou brfild 

Bougie sale, ddp6ts de carbone ou 
d'huile sur reles 6lectrodes 

Les pointes de coupe-contact sont 
sales ou corrod6es 

Echappement bouch6 

Le moteur tourne irrlgulirement 
ou s'arrete 

Salet6 ou debris flottants dans le 
systime d'alimentation 

Jet principal bouch6 

Lavance d'allumage haute-tension 
est desserr6e ou fait des courts-
circuits avec des parties mtalliques 
du moteur 

Le carburant baisse dans le rdser-
voir. Le moteur vibre ou le mouve
ment irrcgulier de l'opdrateur 
d6couvre la sortie et interrompt 
I'arriv6e de carburant. 

REMEDE 

Fermez le robinet de carburant, otez la bougie, ouvrez 
I'obturateur, tirez la corde de ddmarrage Arecul pour faire 
tourner le moteur un certain nombre de fois, nettoyez la 
bougie et remettez en place. 

Attachez fermement l'avance Ala bougie; si elle est trbs 
endommagde, remplacez-la. 

Otez la bougie et nettoyez-la; fixez la distance d'6cla
tement command6e par le fabricant. Si l'isolation en 
porcelaine est abimde, remplacez-la avec la nouvelle 
bougie. 

Nettoyez et ajustez pour corriger '6cart des pointes 
ouvertes. Si le pierrage ne supprime pas la corrosion, 
remplacez les pointes avec un nouveau jeu. 

Otez le tuyau d'6chappement; nettoyez-le en le chauffant 
fortement afin de brOler la calamine ou remplacez-le par 
une nouvelle pi&ce. 

Nettoyez toutes les conduites de carburant, les filtres et la 
cuve du carburateur; vrifiez qu'il n'y a pas d'air dans 
I'arrivee de carburant. 

Enlevez, nettoyez ct replacez. N'utilisez pas de clou, 
d'6pingle ni de fil pour ddboucher. 

VWrfiez que 'avance est finement attachde h la bougie. 
Si I'avance a frottd contre du mtal nu, soit vous couvrez 
le fil nu avec du ruban d'isolation, soit vous remplacez 
I'avance. 

Faites le plein avec un carburant du mdlange appropri6. 
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DEFAUT 

Le moteur n'est pas assez puissant 

Le starter est ferm6 

Manque de carburant 

Filtre h air bouch, avec des d6bris 

Carburateur encrass6 

Joint Ifche ou qui fuit h la bride du 
carburateur pros du cylindre 

Si le cylindre 6met un sifflement 
quand ie moteur tourne, il se peut 
que I'attache de la culasse amovible 
soit us6e ou abim6e. 

Echappement encrass6 

Le motenr a des retours de flamme 

Lallumage accuse un retard 
marqu6 

Des moustaches de carbone com-
blent la distance d'dclatement de la 
bougie 

REMEDE 

Ouvrez le starter. 

Les conduites partiellement bouch6es ou le filtre doivent 
8tre enlev~s et nettoyes. 

Enlevez, nettoyez en lavant dans du p6trole et mettez un 
peu d'huile sur le filtre. Suivez les recommandations du 
fabricant. 

Enlevez du moteur, d6montez soigneusement, netioyez et 
examinez toutes les pi.ces. Toute pi e us6e (soupape 
d'aiguille de flottaison, etc.) doit 6tre remplac6e par une 
piec. neuve. 

Wrifiez 'attache. Remplacez-la si elle est us6e ou abim6e 
et serrez les boulons ou les clous. 

Wrifiez soigneusement au toucher pendant que le moteur 
tourne. Si des gaz s'6chappent, 6tez la culasse, ajustez la 
nouvelle attache, serrez les boulons avec la m6me force. 
Sur un nouvel appareil, il se peut qu'il faille resserrer les 
boulons convenablement sans devoir ajuster une nouvelle 
attache. Si de nouveaux gros d6p6ts de carbone apparais
sent sur la couronne du piston ou la culasse amovible du 
cylindre quand la culasse est 6tde, on devrait les ricler 
soigneusement. On ne doit pas toucher A r'anneau de 
carbone dur qui se trouve dans le cylindre. 

Enlevez I'chappernent, nettoyez les ddp6ts de carbone de 
l'ichappement, si possible; h d6faut remplacez par une 
nouvelle pi .e. 

Ne doit 8tre r6solu que par une personne compdtente 
dans un atelier. La magneto doit 8tre v6rifi6e et rdgle 
selon les specifications du fabricant. 

Enlevez la bougie, nettoyez-Ia, ajustez la distance pour 
corriger l'dcart et replacez la bougie. 
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DEFAUT 

Le moteur chauffe 

Mauvais meIange de carburant et 
d'huile dans le r6servoir 

Mauvaise taille du gicleur principal 

Aflumage trop retard6 

Echappement et silencieux remplis 
de carbone 

REMEDE 

Drainez le r6servoir. Remplissez de carburant meiange 
dans les proportions voulues (voir manuel ou instructions 
sur le reservoir). 
Enlevez ie gicleur et remplacez-le par un gicleur qui 

correspond aux sp6cifications du fabricant. 

A faire verifier et r6gler par une personne comp6tente. 

Enlevez, d6mantelez, nettoyez et remontez. 
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ANNEXE V 

SOINS DE PREMIERS SECOURS 

II existe plusieurs excellentes sources sur ce sujet. Les lecteurs ayant besoin de davantage
d'informatons peuvent se procurer les publications suivantes: 

" Guidelinesfor emergency measures in cases ofpesticide poisoning,49 p. GIFAP. Novembre 
1984. 

* Directivespourles mesures d'urgencedans le cas d'un empoisonnement parun produit
phytosanitaire. 49 p. GIFAP. 1984. 

Des exemplaires de cette brochure et de l'affiche sont disponibles au GIFAP ainsi que dans les
bureaux des associations membres; G[FAP, Avenue Hamoir 12, 1180 Bruxelles, Belgique.
T616phone: (2) 374-59-82 ou 374-59-81. T61ex: 62-120. 

* Recognidon and Management of PesticidePoisonings. Quatriime 6dition, Donald P. Morgan.
207 p. 1989. 

Disponible au: Health Effects Branch, Hazard Evaluation Division, Office of Pesticide Programs,
U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. 20460. Des exemplaires de cette
publication sont parfois disponibles dans les bureaux extdrieurs dc I'USAI'D. 
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