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T. - HISTORIQUE DU PROJET RETAIL

Pour bien comprendre ce que le Projet Retail, dans ses

I'offre du Nigei, il faut souligner ce qu'était I'exploitation

institution de plus de 60 ans (creation en 1932).

phases L eT 2, a Pu aPPorter à

agricole au sein de cette vieille

Dès le départ, les relations office/Exploitants étaient dirigistes et autoritaires : nous étions

dans le système du colonat pur et dur, situation qui a sévi aussi bien durant la colonisation

qu' après I' IndéPendance.

Sans rentrer dans les détails, en gros les exploitants avaient été pour la plupart installés de

force (iusqu,en Ig47) sur des t 
-oes 

qu'ils devaient exploiter sans aucune garantie' Il en

était de même pour leur logement. ôeci creait bien sûr un climat d'insecurité tel que

I'agriculteur n'était pas enclin à s'investir'

I_e coton avait êté,lapremière culture imposée dont la rentabilité était si faible qu'elle fut

abandonnée en rg70 pour être remplacee par la riziculture qui apportait des résultats à

peine meilleurs. La mainmise totaleàe I'o.N. sur le battage et la commercialisation (avec

même une période de police economique) et une dégradation du réseau hydraulique faute

d'entretien, ne pouvaient creer des conditions de développement'

A cela, il faut y rajouter I'insecurité alimentaire, que les exploiants avaient pourtant

espéré éviter .n s,installant sur les casiers de I'office. Les rendements faibles, les

prélèvements du système et un contrôle strict de la commercialisation laissaient bien peu

pour I'autoconsommation et encore moins en revenus.

r,a baisse des rendements apparaissant à partir de la campagne 1978179, qui venait

s'ajouter à toutes les tracasseries et vexatfons subies par le "colon", allait rendre la

situation explosive. I-es autorités du pays étaient obligees d'intervenir : suppression de la

police economique (19g4) apporrant ia iiuerlisation de la commerciatisation du riz (1986)

favorisant le battage ou rê*" le decorticage privé (1988), création des associations

villageoises (infeodees au parti politique) r*rot tu oeputt leur action sur le battage avec le

petit matériel votex de la coopàration Neelandaise. ce mouvement sera amplifié par la
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carence de l,o.N. se débattant avec des problèmes de trésorerie pour la commercialisation

du iz. c,est à cette periode que les bailleurs de fonds interviendront' I-eurs projets

apporteront des changements en profondeur du comportement de I'office vis-à-vis des

riziculteurs qui bénéficieront de reaménagements des casiers leur procurant un outil fiable'

c,est ainsi que les Hollandais, arrivés les premiers (1982), favorisaient un reaménagement

avec une grande participation des rizicùlteurs, alors que le Retait (avec la c'F'D')

choisissait (en 19g6) un type de reaménagement plus sophistiqué favorisant surtout les

infrastnrctures routières (avec latérite) sur tes casiers et entre les villages' l-e'

désenclavement total de ces derniers durant toute I'année a incontestablement favorisé une

dynamique du développement sur re réseau Retail pour la ville de Niono.

Iæ battage retiré à l,office rfulisé avec les batteuses votex, gérés par les A'v'' et le

repiquage prôné par le projet Retail ont été les grands acquis des riziculteurs qui ont vu

immediatement leurs situations financières s'améiiorer. I-e phénomène de démocratisation

au Mali (1991) a permis aux villageois des casiers de I'office de s'enhardir et de

revendiquer. Avec l,appui de Retail, leurs A.v. se sont mieux organisees (renouvellement

des bureaux); ont rearisé des appels d'offre pour les intrants (1988)' se sont

responsabilisés dans l,attribution des terres et la gestion du foncier (1991)' rÂ'

récupération de la redevance pour |eau par le canal des A.v- et la gestion de sa part

entretien par le comité paritai; (1gg0) sont aussi des changements fondamentaux'

si Retail a été l,initiateur de ces importantes réformes, il a oeuvré également dans la

recherche. ce projet a eu en effet une part importante de son budget consacré à la

recherche, non seulement agronomique (variétés 
"ifu*ures), 

mais aussi sur le plan social

(composition de la famillel hors casiers), technique (repiquage, matériel, séchoir pour

maraichage), diversification (maraîchâge' mais)'

Retail s'est également intéressé aux problèmes de la gestion

et de I'entretien des réseaux secondaires et tertiaires'

du capital semencier rizicole
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Il est certain que toutes ces réformes survenues en 10 annfus (6 ans pour Retail) ont

radicalement changé les relations office/Agriculteurs. Le "colon" n'existe plus' Toutefois

si le constat de changements profonds peut être fait, il est necessaire de conforter certains

acquis encore mal aisurés. si dans ce domaine de la riziculture proprement dite et de la

commercialisation, les riziculteurs "possèdent bien leur sujet", du côté des A'v' et du

Comité paritaire des dispositions juriàiques et une formation des responsables sont encore

nécessaires pour rendre solidei et viables ces institutions. ceci est d'autant plus

indispensable qu,elles seront les seules vraies gestionnaires des structures nouvelles

puisque norrul*ment I'office devrait se cantonner à la fourniture de I'eau et

éventuellement au Conseil Rural.
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2 - PRESENCE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
(voir chronogramme i oint)

La phase 2 du projet Retail était la poursuite pure et simple de la phase 1, avec la

reconduction de la même assistance technique, à savoir :

-Chefdeprojel:PatrickSMITH
- Recherche Développement : Jearr-Yves JAMIN

- Formation et Organlsadon Paysanne : Marie-Jo DOUCET

Toutefois, des reajustements furent nécessaires durant cette 2ème phase de Retail, suite à

des départs d'exPerts :

. Jean-yves JAMIN quittait le projet le26 decembre 1990 et n'était remplacé que onze

mois plus tard le ler decembre 1991 par François MOLLE.

. patrick SMITH partait le 5 juillet 1991 et était remplacé 3 mois après par Jean

DISSARD le 15 octobre 1991.

. Madame Marie-jo DoucET victime d'un grave accident de la route était absente 5

mois du 18 février au21 juin 1990'

ces absences cumulées des experts (20 mois) permirent après la fin normale de la

Convention A.T. (Avril lggz) de poursuivre les prestations des trois postes avec une

modulation des temps jusqu'à épuisement des crédits'
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3 . REALISATIONS DU PROJET RETAIL II

Comme precedemment souligné, Retail est intervenu dans de nombreux domaines en

apportant des éléments fondamentaux pour la restructuration, la réorientation de I'Off,rce

du Niger, et la responsabilisation des èxploitants. Pour la période 1990 - 1992, le Projet

Retail II s,est attaché à conforter les premiers acquis de Retail I, notamment le repiquâge,

le choix de variétés performantes anCZ-gO), I'organisation paysanne' la gestion de la

redevance (Comité paritaire) et la diversification des productions (maraîchage).

Chacun des trois experts développait le ou les domaines specifiques :

- gestion de la zone, semences, entretien :

- recherche agronomique :

- Formation et organisation paysanne :

Chef de Projet
Expert Recherche
Expert Sociologue.

31 . GESTION - SEMENCES. ENTRETIEN

311 - Gestion

Dans ce domaine, il peut être souligné la modification profonde du mode de gestion du

projet, par la supprèssion de la iignature du chef de projet, perdant aussi toute

i"rionr.Uilité direcie de la réalisation des dépenses du projet. Ceci allait de pair avec la

decentralisation, apportant plus de responsabilité à la zone. La Zone de Niono à laquelle

était attachee le erojet Retail, se trouvait très sérieusement privilégiee par rapport aux

autres zones de I'Office, ne bénéficiant pas comme elle d'une AT directe, et sans soutien

financier important.

I-e retrait de la signature et le fait de ne plus gérer directement la main-d'oeuvre ont

sérieusement limité les responsabilités du C.P., réduites à un rôle de conseiller auprès des

cadres de la zone. Avec ces derniers il put être établi :

- une participation de chacun des responsables de volet à l'élaboration du budget

et de son suivi,
- une procédure d'engagement et de suivi des dépenses'

- un rùiui informatise Oès realisations du budget et également de l'établissement

des mémoires et de leur rapprochement avec les conventions de la Caisse

Centrale.
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312 - Semences

L,a coopération
I'ensemble des

triennal en R2.

neerlandaise a doté l,Office d,une ferme semencière, qui devait fournir à

riziculteurs leurs besoins de semences sur la base d'un renouvellement

Très vite, les responsables se sont rendus compte des limites d'un tel système qui necessite

de cultiver, récolter, traiter et commercialiser des tonnages importants de semences avec

de sérieux aléas économiques'

L'Office, à travers la ferme, pour se decharger de la lourdeur d'une telle gestion, a confié

la multiplication des R2 à des multiplicateuis semenciers gérés directement par les A'v'

La surveillance technique en était confiee à des agents semenciers dépendant de la ferme

et payés par les A.v. qui devaient recupérer n Ftkg de semences. Ià aussi, le système

avait ses limites. Retail a proposé de simplifier le Jystème de diffusion semencière en

appriquant re système des mini-doses par requel chaque riziculteur devient son propre

multiplicateur dL semence R2. Iâ Rl à multiptier étant iournie par la ferme sous forme de

mini-dosesdelà2kg.

En accord avec la ferme, ce système fut appliqué à I'ensemble des 10 vitlages concernés'

La démonstration ainsi faite et réussie devait être apptiquee à I'ensemble des casiers de

I'O.N.

313 - Entretien

I-es interventions des bailleurs de fonds de I'o.N. visaient en premier lieu les

réaménagements des casiers. En même temps, se posait le problème de leur entretien à

tous leurs niveaux. si on constate un, ,.ènce d'entretien àu niveau du primaire (à la

charge de l,Etat), sur les secondaires et tertiaires, Ies projets peuvent intervenir en

financement et en appui technique'

c,est ainsi que Retail a participe à la creation du Fond service de I'Eau (F's'E')

transformé en redevance oà l'eau dont la collecte des fonds et assuré par les A'v' et le

contrôle de leur utilisation par le Comité Paritaire (riziculteurs et agents de I'O'N')'

I-es masses financières importantes ainsi collectees (2800 FcFA/ha) permettent d'assurer

l,entretien du réseau secondaire dans de bonnes conditions. Toutefois, faut-il que les

equipes d,entretien des zones (service de la gestion de I'eau) s'investissent vraiment dans

leur tâche et que les fonds ne servent pur.u fonctionnement des structures de I'o'N' au-

delà des montants Prévus'
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Retail a appuy ê la zonede Niono pour I'entretien de son réseau secondaire où après 5

années de non entretien périodique, apparaissaient des difficultés sérieuses d'écoulement

de l,eau. une mise à sec des canaux, une forte intervention de main-d'oeuvre avec le

tâcheron et l,appui de pelles mecaniques permettaient de redresser le gabarit et de

retrouver un ecoulement normal'

certe intervention de juin Lggz (rapport du c.p.) a fait la démonstration de l'utilité de

s'attacher à respecter un programme d'entretien pêtiooique. ces travaux ont été gérés par

re comité paritaire. Retail s,est égarement pràccupé _de 
I'entretien du tertiaire, à la

charge des riziculteurs. si l'expérieice de cantonn.g* à la charge des A'v', ûÊ s'est pas

poursuivi dans son idée première (2 manoeuvres permanents gérés par les A'v' pour

entretenir tout le tertiaire du village), les responsables des A.v. ont retenu tout de même

le principe de faire faire cet entrétien par dès tiers et non par le riziculteur riverain du

réseau. Ainsi des contrats ont été passés par des A.V. avec des tâcherons (bien souvent

des Belas) pour un entretien specifique'

I-es riziculteurs constatant la volonté de I'o.N. d'entretenir le secondaire à travers le

comité paritaire et eux-mêmes mieux securisés sur leurs parcelles ne renaclent plus à

s'investir dans I'entretien du tertiaire'

32 - RECHERCHE DEVELOPPEMENT

Retail a été jusqu,en rggz le seul projet de I'o.N. comportant un volet Rerherche,

bénéficiant d'une part importante du financement.

Il est vrai que le choix d,une intensification de la riziculture avec le repiquage sur les

casiers nouvellement réaménagés demandait un suivi de tests permettant d'en analyser les

effets techniques (densité des plants, fumures, amendements, double culture, niveau de la

nappe phreatique, pH, salinité...) et economiqu$ (problème de main-d'oeuvre' typologie

des exploitants, formes de capitaiisation, ,o*Ârrcialisation, diversification des cultures)'

321 - Intensification rizicole

L,intensification rizicole est un phénomène récent à l'office du Niger, qui s'est lfvelope
dans un premier temps sur les tasiers réaménagés de la zone de Niono. I-es riziculteurs

maîtrisant maintenant bien cette pratique, elle s'étend sur les zones non réaménagées en

apportant une augmentation appreciables de la production'

cette intensification conduite par le projet Retail (repiquage, fumures accrues' variétés à

pailte courte, planage) a profondément modifié les dônnees socio-economiques des

exploitants et lei *oOditgs d'e production des paysans (passee de 2 à 5 
'37 

lha) '

Le rapport ci-joint de M. MoLLE "Aspects de l'intensification rizicole" déveloPPe' avec

graphiques à l,appui, ce phénomène rassurant et stabilisateur des producteurs de l'o'N',

permettant la réussite d,autres réformes (commercialisation, foncier, entretien"')'
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322 - Activités rizicoles

Iâ R.D., particulièrement en 1992, r étudié :

. Lfl dégradation du planîEu, constatée

une dérayure importante au centre des

inondé.

Des essais de différents matériels (charrue japonaise) n'ont pas apporté de vraies

réponses au maintien du Planage'

Essai drazolla : la culture de cette algue en association avec le iz diminue

notabrement le développement des adventices et apporte une économie de 80 à 100 kg

d,uree/ha. Seulement cela demande une techniquà-precise et surtout l'élimination des

poissons qui en sont friands'

Tests de décorticage faisait ressortir les pourcentages de decorticage et de brisures

pour 9 variétés de Az. r-a,BG 90-2 obtient les meilleurs résultats (decorticage 70'6 '

brisures 56 %) -

Essais agronomiques : la R.D. pendant la duree du projet s'est livree à toute une

série d'essais ugrono*iques portarrt sur de nombreux sujets :

- recherche de variétés à cycle conespondant aux conditions climatiques des contre-

saisons froides et chaudes,

- réponse à I'azote et au PhosPhore,
- dates de semis/variétés,
- densitélàge des Plants'
- entomologie.

323 - diversification

partant du constat que te Mali assure actuellement près de 85 % de ses besoins en t''z' et

que malheureuse*"nt subsiste l,incertitude du contôle des importations, otr a observé en

tggzune chute du prix du riz (de 145 à 110 F/kg). Avec un tel état de faits, on peut

s,attendre à certaines répercussions sur f intensification et une recherche d'une

diversification par l'exploitant. ceci est déjà observé avec une augmentation du

maraîchage en c^ontre-saiions, dont les revenus monétaires peuvent atteindre 50 % de ceux

du riz dans certaines exploitations'

. Maraîchage :

Dans re domaine du maraîchâBe, il existe ra problématique évidente de l'écoulement

des produits (trop importants àlertaines périoâes) avec une commercialisation difficile

et monopolisee (cas de l'échalote)'

avec le labour du type Fellemberg, laissant

parcelles où généralement le iz repiqué est
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IÂ conservation des produits maraîchers (en particulier échalote et mangue) par

I'emploi de sechoirs solaires pourrait éventuellement apporter une réponse aux

probiè*"r d'écoulement. Seulement les dernières études pratiquees par le

Recherche/Retail laissent apparaître que la rentabilité n'est pas évidente.

il est constaté que I'exploitant maîtrise encore mal le maraîchage: distances de

plantation, variétés, fumure, traitements phytosanitaires. Pour que la diversification,

certainement indispensable, réussisse dans le maraîchage, il faudra poursuivre les

travaux de recherche et développer le conseil rural dans ce domaine.

Ma'rs - blé :

Si le maraîchage est incontestablement la diversification majeure, la Recherche se doit

d'étudier d'autres speculations, dont le mats.

Avant Retail (1gg1), le projet BEAU avait conclu (un peu vite) à ne pas recommander

la culture du mars en contre-saison. Depuis des variétés plus précoces permettent

d'espérer de meilleurs rendements, en maîtrisant le calendrier agricole, I'irrigation, la

fumure et l'état sanitaire. Ce sont beaucoup de paramètres que la Recherche doit

résoudre pour une speculation qui trouverait des débouchés certains.

pour le blé, les résultats decevants ne permettent pas actuellement de recommander

cette speculation.

Les plantes fourragères :

L'augmentation des troupeaux permanents sur les casiers, par la capitalisation des

revenus rizicole, pose le problème crucial de leur alimentation. La Recherche/Retail

poursuit une action sur la production fourragère de contre-saison ou permanente.

Certains des premiers résultats obtenus semblent intéressants (Macroptilium) et les

essais devraient être poursuivis.

324 - Fonctionnement des exploitations

LrintensifTcation avec le repiquage a dû amener des ajustements au niveau de I'emploi de

la main-d'oeuvre sur I'exploitation. Ce surcroît de travail, tout à fait bénéfique a demandé

un appel complémentaire de main-d'oeuvre. Ceci a été résolu d'abord par l'embauche de

toutes les ressources familiales, et accessoirement pour des compléments par du salariat,

avec toujours I'exigence d'un travail bien fait (en particulier densité de repiquage

correcte).

I-a R.D., dès 1989 a voulu connaître la situation des exploitations du Retail et leur

évolution au fil des années. Il a a été ainsi creÉ, une typologie des exploitants servant

d'outil de diagnostic pour toutes les actions menées par le Conseil Rural.
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Globalement Pour les

l'exploitation Pour 83

12

années 1gg1 _ rgg2, il est noté une amélioration de la situation de

To d'entre elles.

r-e revenu des exploitants a incontestablement progressé au cours des 5 dernières années,

laissant un ,,excédent,, monétaire de l'ordre de i,5 mittiard de cFA au niveau de la zone

de Niono.

cet apport de,,richesse,,s'est reporté simultanément sur I'habitat (reparations'

agrandissement, magasins) et l,élevage (croissance de 25 To sur les 2 dernières annfus)'

325 - Réflexion sur les options de réaménagements

chaque bailleur, à travers son projet, a eu des approches différentes des réaménagements'

Deux ecoles se ,,sont affrontds" 
-: 

reaménagr;;t en régie avec une.longue implication

des programmes dans le projet Arpon et un i."*énugmrnt sophistiqué "clef en main" du

Projet Retail.

M. MOLLE a realisé un travail très intéressant comparant 4 reaménagements récents :

Retail II/ satom - Kokny/Arpon - siengo/complant (chine) - Macina/satom'

L'étude conclut à la necessité de reduire le coût des aménagements avec les suggestions

suivantes :

. faire jouer la concuffence de façon plus étendue.

Exemple de satom qui a.onirnti des prix souvent 2 fois moins élevés pour la

réhabilitation du Macina (financement C.E'E') que pour Retail II ;

o agir sur les Points ci-aPrès :

- rimiter au maximum les emprunts tout en assurant une qualité acceptable,

- réduire la dimension des càvaliers iuroseurs, etlou exercer un contrôle plus strict

au moment des travaux. Ia réduction des dimensions des arroseurs en facilitera le

nettoyage par les exploitants, 
_^_-^rr^^ -,,? roo ârqinc ^,errr 

gduit
- positionner les pistes d'accès aux parcelles sur les drains d'arroseur' ce qul fl

lesremblaisdescavaliersdesarroseurs'
- sans diminuer la qualité du réseau pisies qui est unanimement reconnu comme le

meilleur, il peut être recherché de ne pas mettre de façon systématique une piste

principaledechaquecôtédespartiteurscommec'estsouventlecas.
- Accroître la taille des bassins qui dans le cas de zone à faible pente pourrait être de

30 ares.

I
I
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I-e coût des aménagements est détaillé en annexe'

Il se résume comme suit :

llitlions FCFA

Artnagercnts Installation et servlces
Drain prinaire ; parti teurs t drains

Anénagernent tertiaire + planage + diguettes

Pistes, ouvragesr divers

S/tOtlt pour l l35 ha anénagés-oIanés

477,8
842,8

1 . 216,0
1 .003,4

l4
U+

3lr

28

3 . 540,0 r00

Autres coOts Suivi et
Cadastre
Provis ion

contrôles des tnavaux 9,9 U

des parce I Ies
pour révision des Prix

350, 0

5r0
z6g, o

S/ TOTAL
623,0

I0TAL général 4.163,0

3,7 iillions f Cfl/he

ToTAL Pour t ha PIané 3,1 l,lillions F Cf l/na

I-e coût de réhabilitation de 3,7 milrions F CFA/ha ou 3,1 milrions F CFA pour les seuls

aménagements semble nettemÉnt trop élevé par rapport à Retail II, et a fortiori par rapport

aux autres aménagements cités oans le diagnostic. Il est en effet égal à celui de Retail II

alors que ta totaUle du distributeur du Retail a déjà été réhabilitéÊ'

326 - Les problèmes de salinisation et alcalinisation

Iæs phénomènes de satinisation et d'acalinisation sont bien visibles (traces blanches ou

noires) sur les parcelles et en particulier celles de maraîchage. I-eur présence rend

difficile, voire impossible toutes cultures. Aussi certains scénarios "catastrophes" sont

parfois avancés ,,ui |avenir des casiers de l'office. La part des choses doit être faite et la

R.D./Retail a entrepris une campagne de relevés de pH et conductibilité électrique'
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Il apparaît que ces phénomènes sont liés à la remontee de la nappe phreatique' au mode

d,irrigation, à la disiribution de I'eau et de sa gestion. Ainsi en maraîchage un excès d'eau

serait plus néfaste que la salinisation'

La culture intensive avec la double culture maintient la nappe phreatique à un niveau élevé

et fournit donc les remontees capillaires'

33 - FORMATION ET ORGANISATION PAYSANNE (F.O.P.)

ce volet, confîé depuis dès le démarrage du projet Retail à Mme DoucET, Pil son large

champ d,intervention, a apporté les changemenis les plus fondamentaux dans les relations

entre les exploitants et I'office du Niger. I-es bouleversements politiques de 1991 au Mali

ont apporté un souffle de démocratié permettant aux paysans de prendre conscience de

leur importance. Dans ce nouveau contexte, le F.O.p. a pu faire progresser la prise en

main de leur destinee par des "colons" devenant exploitants agricoles à part entière'

331 - Le Conseil Agricole

I-es conseillers interviennent dans de nombreux domaines :

. Domaine technique

conseils pour les pépinières, la fertilisation (avec la R.D.), la production des

semences R2 (mini-doses), suivi d'essais de la R.D', efl particulier pour le

maraîchage.

, Approvisionnement d'intrants et de boeufs de labour et du credit pour les A'v'/T'v'

. Aspect du foncier par le suivi des situations nouvelles provoquées par les évictions, les

nouveles installations, augmentation de surfaces et séparations de familles,

actualisation du cadastre.

332 - Le Gonseil en Elevage

Iæs activités habituelles de prophylaxie et des soins vétérinaires se sont longuement

développees durant les deux dernières années.

11 est à souligner le climat de confiance qui a pu se lier entre les éleveurs et le conseiller'

grâce au sérieux de ce dernier'

parcs de vaicination, parcs améliorés pour la production de fumier (ex' C'M'D'T') ont

été des acquis sérieux pour les exploitants'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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333 - Le Gonseil en Promotion Rurale

Action menée sur la mise en place d'un nouveau suivi comptable des activités A.V./V.T.

I-e Centre de Formation de I'O.N. a été le prestataire des formations des responsables de

bureaux des A.V.

Après mars 199 I , les equipes à la tête des A. V. furent de plus en plus contestées

(émanation de I'ancien Pouvoir) et des remplacements devenaient nécessaires. De

nouvelles élections eurent lieu, même à bulletin secret quand le "consensus" ne put être

trouvé (Ténégué). Les approvisionnement en intrants, equipements agricoles et boeufs de

labour ont été poursuivis par les groupements de T.V. et A.V. ; ceci en remplacement des

actions directes de I'Office.

Cette séparation des fonctions est également realisee pour le credit, où les T.V./A.V. se

portent caution solidaire de leurs membres.

L'information et la formation des exploitants, des responsables T.V./A.V. et des agents

des institutions financières déjà bien entamées, viendront créer un climat d'échange et de

compréhension.

I-es conseillers jouent aussi un rôle appreciable dans I'aide aux decisions dans le domaine

de la commercialisation et de la gestion des dettes (credit et redevance) à réruperer par les

4.V..

De même, les animatrices du volet F.O.P. ont un rôle important. Sur leur initiative se

sont créés des GIE, surtout pour le decorticage du riz.

I-e maraîchage et le repiquage (rémunérés) du riz mobilisent et intéressent les femmes.

L'action très appre*ieæ, de I'agent d'alphabétisation est venue compléter les actions du

F.O.P.

334 - Le foncier

I-e travail comportant un suivi du foncier a mobilisé plusieurs conseillers de la F.O.P.,

membres de la Commissions 3T (Commission Technique de Traduction et de

Transcription des documents officiels sur le foncier)

I-e, suivi du foncier constitue un acquis essentiel des exploitants pouvant participer

directement à la défense et à la gestion du problème foncier. L'attribution des terres, la

délivrance de Permis d'Exploitation Agricole (P.E.A.), 1'éviction, passent obligatoirement

par la Commission C3T.

Dans ce domaine, I'expert F.O.P. de Retail a apporté son appui au nouveau projet du

Macina.
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4. ASPECTS FINANCIERS

4I . LBS COTWENTIONS

Le bailleur de fonds du projet Retail aété la Caisse Centrale de Coopération economigue,

devenue depuis la Caisse Française de Développement.

A la première convention signée par le Gouvernement Matien pour Retail I (anvier 1986)

pour1", pr"rtations de I'Appui Technique, a été adjointe un avenant no I pour Retail II

iaurée 3 ans), avec une convention d'ouverture de credit n" 58 255 00 086 03' signee le

20 mai 1989.

No conventions Destination Montant FCFA Durée

065 OF / Retail I
086 OJ / Retail II

A.T.
Projet / zones

A.T.

476.400.000
s 15.000.000
500. 180.000

1986 - 03/1989
04/1989 - 0311992

pour Retail II, la repartition était la suivante (voir détails joints) :

Convention/A.T. :

Convention/Projet :

Honoraires experts

Voyages et fonctionnement
Achats matériels
Missions d'appui
Formation cadres nationaux

Divers

Mise en valeur
- lnvestissements
- Fonctionnement
Volet institutionnel

(fonct. de la zone)

Appui extérieur
(missions ext., formation)

335.670.000
65.5 10.000
20.000.000
30.000.000
10.000.000
35.000.000

500.180.000

130.000.000
160.000.000
100.000.000

125.000.000

5 15.000.000
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42 - REALISATIONS

421 - Gonvention 086-0J / Projet - Zone

l-e retard de la signature de l'avenant (18 mois), a obligé le groupement BDPA-

''FRECO-CIRAD 
à préfinancer les dépenses des experts. Aussi, les engagements de

dépenses pour l,A.T. èt le frojet lui-méme furent restreints durant les annees 1990 et

1gg1. ce n,est qu,en rgg2 qu'à eu lieu la pleine realisation dans les domaines des

investissements et des appuis extérieurs pour ie projet, avec un budget plus étoffé de

224,6 millions CFA.

I
I
I
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sTTUATION DES DEPENSES

CONVENT ION N "

REALISEES I avec

58 ';255 rlO OB'5 CrJ

cot-nec E I' On dr-t É,udget 1992 )

l1émo i res

t'lont ant s
Convent i

f'Îi se el-1 Va I eur-
Frrnct iont -I t"rvesb i mt s -

L60. ooCI. oo0

VoIet
Insbiturtion'

100. ooo. ooo

Appu I
Extét-ieur

L25. ooo. ooo

O2/6

Réa ITOT AL

515. OOO, OOCI

1 50. oCIo. ooo

2I . 3A6. B6{L 36. Ba9 . 836 9t - 6LA. 985 LToB1"à7
( leeo )

a
9

10
LL
L2
13
LL

L99L:

Cumu I é
9û+9 1

L7 . g9û.9/+t L5. {+75.3{+4

2.730.520
o

388 . L6r]
0

61 . soo
o

2. OL2. L53

6 .9L7 - 697
0

3 -974 - 830
o

7 .276. 3sô
o

5.973,609

25 - uoO
0

r.9D8.250
o
o
0
o

5,065-37CJ
6 .325. 983
3. 689 . 585
3. 485. sCIo
(+.6t6 - l- I L

2. 8A6. 15tr
(L .68'1 . 385

r3. 868 .5A7
6 - 325. 983
9.06L.'125
5 . 485. 300

1L.943.965
2, aa6. 1 50

L2.667 . /+(+7

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ll

t:

1 . e33. 250 2A - 659. AA{+ 58.158.557 11,5
5. L92. 933 22. 372. Lgc,

23. sLA. Lt{+ 65.569 - 720 L49.799.5L2 29, L

Dépen ses
L992

mém. l- 5
tb
r"7
1A
)'9
20
2L
2'2
23
24,
25

23. CI43 - BTtL 37 - AL7. 834

8.6L2-1.25
t. 345. 375

o
5. O70 - 376
'L - 2L8. 435

7t7 -70n
333 - 23CI

ll
3. 989 .230
'i-52L.&L2

o

160. 624
3. 507. O5e

rl
3. 553. O84
2.t69.8L3
9.23{+-7AL
3. 558 - {+I/+

o
3 . 970. 664
b-2t7.g9A

o

0
0
o

L6 - 204
52{+ - Lzg
566. 865
6t. 255

o
7Lt.200

'L .952. 5t>O
o

rl
3. L/+1 - 8O0
a - 615. 520
2. LL7 .775
2. L9{+.22t
2. L71 . 575
3. 480. Loo
5. 816. 500
2. 266 .775
6.573.25D

L0. 685. 408

a.772. 753
a.996.23L
8. 615. 520

1 0. 755 . 435
6. 006. 588

t2 - 69c .929
7 - 43L .999
5.816.500

10. 936 - A73
L7 - 266.3L2
10.645 .608

2/+. At7 - 9t9

47 . A9L.793

82. 1,rJa.2A7

32.27L.537

7t.L],9.371

89. 880 . 629

3 - a2A .2AA

27-Lt$6-3L/+

72. a53 - 646

/+7 . A62.9'23

LLz-bL2-6{+3

'12 - 3A7. 357

Lt7 .97t .579

257-77A-L'zL

257 .229. A79
===z========

'2L,r

sCI, l
CUI'1ULE
9O+91-+92

% réaIis 36, 9 L3,B 27,L 90, 1
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ÛFICE DU NIGER

FROJET RE"fAIL

Mëmo i res

5U I V I DE LA {,ONVTN T I ÛI{ tJ65 OV

Débi T

en FCF'A

:o I d,.n

55"e'76"975.

û1/65

02

û3

ReI iclr-tat torrvent ion

ûbsenvatoine cJu forrcier

Achat Phot ocap i eusie

Comrrlém, obsenvat, du f oncier

SoIde fact- matér^iets; TP
( en paiement dinect )

7-

969.938

007 . sto

i96. r:65

336 , 00CI 37.967.t7/+

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

t{+

05

I I rest era i t à PrésenL er :

Ia mission d'évaluatic'n
(crRso/:amrrul

le bi I Iet avion JAf'1IN

Ie montage matér' TP

assainissemerrt NANGO
( t act . Cerrt re Trav x ' )

3. 322. 650

{+2t - Ll0O

90CI. ÛCIO

1 " DÛCI. LlllÛ 32. 3'2L . {+2&

NB. Les ntémo i res

Les mémo ires

0L , 02, 03

û{+ et Û5

onL eté PaYês

ont eté émis
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pour le projet Retail phase 2, la réalisation des dépenses se présente comme suit :

Ainsi à fin tgg1 (après le mémoire25lPR) le reliquat global est de 257,2 millions FCFA-

Ceci a permis d'étabtir un budget transitoire de 6 mois, reconductible pour éventuellement

un 2ème semestre 1993, dans i'utt nt. de I'arrivée d'une nouvelle A.T., dans le cadre du

Projet Retail III.

422 - Convention A.T. (détail estimatif joint)

Elle couvrait une période allant d'avril 1989 à mars 1992 pour des prestations de 30

mois x 3 experts.

Comme précedemment explicité, la présence de I'A.T. a été sujette à bouleversements ;

en mars LggZ, des reliquais importants (pratiquement 15 mois) permettaient une poursuite

de I'appui de I'A.T.

Avec un lissage des présences decidé au 22 août 1992, une présence discontinue des

experts u p"rrni, la continuité de leur action et leur présence simultanée à la fin du projet'

Années Mise en

investissement

Valeur
fonctionnement

Volet
Irstitutionnel

Appui
extérieur

Total % réalisé

1990
1991

1992

t7.890.941
5.192.933

24.807.9r9

15.475.344
22.372.490
32.271.537

21.384.864
r.993.250
3.828.2W

36.889.836
28.659.884
47.062.923

9r.640.985
58.158.557

ro7.970.579

L7,E

l l,3
20,9

47.89r.793 70.r19.371 27.146.314 1r2.612.643 257.770.12r 50,0

% réalisé
Reliquats

36,8 43,8 27,1 90, I 257 .229.879
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convention 0E6 OJ / Assistance Technique

I
I
I
I
I
I
I

REALISATION

PAR POSTE
(FCFA)

DEVIS CONVENTION

DESIGNATION
COUT TOTAL

(FCFA)

136 347 2AO

111 893 500

84 474 687

332715 367

L3 145 r99

22 016 667

23 689 933

5 727 800
500 000

I 597 480

454 950

13 890 000

t5 942 430

7 469 000

4 32r 550

32 561 056

51 934 400

120 780 000
l13 790 000
101 100 000

335 670 000

15 000 000

22 500 000
24 210 0w

6 300 000

I 500 000

4 000 000

1 000 000
15 000 000

54 510 000

20 000 000

30 000 000

l0 000 000

25 000 000

r0 000 000

90 mois
90 mois

210 jours
3 ans

4 026 000

3 793 000

3 370 000

4 000 000

1 000 000
5 000 000

l. Honoraires mensuels
Chef de Projet
Expert Formation-Vul garisation

Expert Recherche-DéveloPPement

Sous-total I

2. Voyages internationaux (provision)

Trajets * bagages Sous-total?

3. Frais de fonctionnement de l'équipe

a) Fonctionnementvéhicules
b) Fonctionnement groupesélectrogènes

et entretien logement

c) Frais d'hôtel des experts hors zone

d) Edition de raPPort

Sous-total 3

4. Achat matériel

a) ComPléments d'équiPements des

logements
b) Fournitures pedagogiques et document

c) Achats véhicules
Sous-total 4

Missions d' aPPui (Provision)
Sous-total 5

Formation des cadres nationaux

7. Révision des Prix (Provision)
Sous-total 7

8. R&nunération sPéciflrque du

mandataire (Provision)
Sous-total I

TOTAL cEr,EBAt
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423 - Prolongation 1993

compte tenu des difficultés rencontrees par I'office du Niger pour sa restructuration

demandee par ses bailleurs de fonds, les programmes de reaménagements ultérieurs sont

actuellement susPendus.

C,est ainsi que le Retail III ne peut être envisagé dans un avenir proche. Mais pour tenir

compte des engagements antérieurs passés aveclazonede Niono, et en particulier pour la

Recherche, un appui financier transitoire a été mis en place'

Ce budget se résume comme suit :

Conseil Rural 7 '662'470
Recherche Développement 15'710'040

Gestion eau 1'701'000

Services fonctionnels 10'408'330

35.481.840 FCFA

Il est prévu que si la nouvelle A.T. ne peut se mettre en place dès juillet

peu pioUable), une reconduction de la part fonctionnement sera possible'

1993 (ce qui est
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SERVTCE CONSEIL RURAL

f mputt Rulrr i ques

23

F,..rncb icitrnemenL de b rnoisr 1993

Fourn i t unes

22L TRANSPÛRTS

222

223

ENTRET I EN BAT T T4ENT

FOURNITURES BUREAU

Gas oil/2938AT
O,15l^.x 22CIÛkm x 21tl =
Lubnif iant 5% carbLlr*-
Entretien 30% P,A-
Assunance / année
Ess. complém. agents ( 13 )

2O1.x omois x 35O

Particip. êlectricibé

Papetenie
CSCR + Volets

Indemnités monture:
( rosoo x 6mois )

(azso x 6mois)

KOUT T ALA
Centre de gestion
OHVN
Appro . Commer-ci-a I i sat ion

Particirr- téIéPhone
Document at i on

Commission 3T
Frais pédagogiqltes
Pen cl. / PaY sans + CPGTZ
Stagiair-es Kat ibougou

Tests bottelage
Cadast rage mara l ctrage

S/S Total FONCT IONT.

226 PRII4ES-INDE]'4NITE5

22.7 VOYAGES ETUDES

229 D I VERS

2 r1û FORMA T I ON

2{+t ETUDES

25rf T MPREVUS 5% / FoncL

Nbre
t-.__
mo 15

6

2
10

6

7A

6

L2

TOTAL GENERAL 7 - 66-2- L7t

69 . 300

7. too

30 - ûÛCI

BO. ûCIO

99. CIOO

/r9 . 50O

1^5. û00

22. OrJc

T CITAL

2 - 73rJ. 590
4I5. 800

?O -'/çt'J
425 . OfrLl
923. OOO

5{+6, OOt

140. ooo

{+AA. OOO

693. OOO

L98.OCIO
/+95. O0O

600. oo0
300. ûoo

500 - Ûotl

190. ooo
90. DOO

1-O0. oÛ0

1.514. OOO

BOO. DOO

450. oo0
26/+, ûCIO

1. 100. o00
L00. 000

L.000-ooo

7 .297. 590

36(ç. 880



RECHERCHE DEVELOPPEI4ENT

I mput. Rubr i ques

24

it-ortcL ionrrement l:' tnot Y i t99Ô

[:our*ni" tures Nbn e

mois
6

30

6
6

(>

()

6
6

t2
t2

6
36

ÏOTAL

l5il . Ûo0

94. 5D0

7. 000

30 - ûoo
t-CI. û00

30. tlûÛ

150. CIoo

1 50. oo0

1 . 980. 350
567 - ÛÛO

28 . 35CI
825. tlOÛ

35l]. oCIÛ

ztt. ooo

z{+tr. OOO

1B0" Û00
60. iloo

530. ooo
1 80. 00CI
20a. o00
150 . ootl

a20. 000
200. 00lf
1^ OO . OOO
50. CIoO
50 - ÛoCI
20. Ûoo

1-00 " rl0Û
5ûO. OOÛ

5. 1 4t.-735
1.OL5.98O
1.rf15.98O

625 - 29rJ
-7 37 . B8Û
62{+ - 02Û
185, s05

L . 16/+. D8O

6.10CI- oto
1 . 500, 11oo

3CIO. DOÛ
1^ . 0CI0. DCIO

30CI - Ûoo
3 . 00Û. o0Ll

rL.8L9. O85

L6e .

L69.
LOL.
6r-
35,
61.
31.

33û
330
2L5
/r9O
335
835
780
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315 T1ATER. AGRICOLES

3?1 TRANSPORTS

322 EN TRf,T I ËN
BAT T I-1ENTS

FOURN ITURES
BUREAU

3?.3

325 I NTRANTs CULTURES

32:6 I NDET'lN I TES-
PERSONNEL d'APPUI
( t empora i ne )

34ll CONVENT I ON-ETUDEs

Repor^t L1192
Chart-ue " Brabanllette

S/5 TotaI INVESTIST.

Gas oi I /zssnar
(O,L51,x SOOrlkm x21O) =

Lubrif ianJ: 5?./ carbr-tr- '
Ent net i en
(PA'. xcÛ%)
Assurance / année
Ess. complêm- asents (5)
( eot. x 6mois x 35o )

trarticiP'eIectr icité
ParticiP. électr. labo

Papet er i e
Papien Iisting itrfor-m'
Matêniel inform-

Pour esgalS :

Engra i s
Pnoduits Phyto, Herbic'
Sentenceg, Plants
Sacher i e
Son bovins
Entr-et ien rnater-, agric'
Divens

Chet volet recherche
Chef volet Elevage
Asent techniqute (f )

I
I
I
I
I
I
I

Enque t eur s
Gar-d i ens (Z
Secr-ét a i ne
l'lanoeuIVnes

2)

L/2 temps)
6)

CoI laborat ion IER
,Ana I Y ses cles so I s
Pnestatiorrs diversses
l.la i n-d ' oeuvre occas '
f4iss. appui extret-t ( 15 j
( honora i res;*voyase )

S/S ToIaI FONCTTONT.

5?o itFonct,.35û I I'{PREVUS

TOTAL GENERAL L5.7 L0. o39

7 Lt . 95{+
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Fonct iontrernertt i> l'no15 l.':j93

Imput - Libellê fsourn i t ures TO ÏAL

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

53û F ORT,IAT Ï CIN

550 I MPREVUs

Comité Paritaire
( tor-rs Ies mr:mbr'e.s i

Fra i s pédaç''-,iJ i ques
Per diem Favsar-ls
(eOOOx6x10j" l

Â i gutad i ers
Frais pêdagogiques

5%

TOTAL GENERAL

1.U00.r1(]û
1 2û . 00rl

500. ûûo

81^ . ûû0

L.7A1. OOO
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Fonctronrtement t> mois/ l'193

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

622

623

ï mput Rubr- i ques Fourr-n i t ures TOÏAL

6'.;L TRANSPORTS

ENTRETÏEN BAT I T'IENT

FOURN I TURES BUREAU

626

627

b2.9

I NDEMN I TE5 PERSON.

ETUDES

650 TMPREVUS

Gas r:il/tt 2937
O,1-5 x SOOOkm x ?tA =
Gas oil /lt 3054
O, 15 x 22CICIkm x 2L0 =
Lubrifiant 5*./carb.
Ent net i en 2 véh i ct-t I es
(soz P.A. )

,Assurn. 2 véhicutles i an
Ess. complém. agents ( I )
(2O1. x 6 mois x 35û)

(a buneaux )

Panticip. éIectricité

Papeter'ie ( S services)
Document at i on
Fournit. Rêpar- informat
Contr at entretien

Temporaires/s.Ev- (1)

CI4DT . KAYES. KOU.
SONADER

Jounnaux Revutes
Farticip. té1éphone
Gardiens concession / Af
Energie concession / af
l'lissions Récefrf rons

S/S TotaI FONCTIONT.

6

6
9ô . 5rl0

69. 3û0

4A 7 " tloo

'LzA. 000

90. ûoo

6L - LgC.

6. 527 - 9/+t
567. ûOû

/+'L5,8CI0

69. 1"64
L-()5û-CICICI

r.866. OOO
336. OCIO

720. OOO

1 . 390. OO0
540 " OtlO
25t. OOO
400. OCIo
20t. oû0

368 .94rJ
368 .gLA

1 - 600. ooo

1. 338. 6L0
75. OOO

L 80 . Oûll
8t]3. 6 rû
1_ B0 . O00
1CIO. ooo

VOYAGES

D I VERS

6
l^8

6

3|f, û00
66 . 6{+5
30. ooo

9.945. 49rJ

5% /Ë onct - /+62. 84 tl

TOTAL GENERAL 10.408.330
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5 - RETAIL III

Au cours des phases I er 2 du projet Retail, les 213 de la superficie au casier Retail ont

été reaménagéi. Environ 1000 ha rèstent à réhabiliter au cours de la phase 3'

I-e principe de cette réhabilitration est admis par la c.I:D., mais est conditionné par la

mise en place d,un contrat plan établi ent;t'i,tat et I'Office du Niger conformément aux

exigences des bailleurs de ionds. Il est probabre que Retail Iu ne dèmarrera que fin L993

ou débul 1994-

Fin 1992, une mission extérieure composee d'experts du BDPA-SCET AGRI' GIRAD et

IRAM a procedé à l,évaluation de Retail II et à la préparation de Retail III' I-a conclusion

durapportdemissionestreproduiteci-dessous.

,,I-e projet Retail, dans ses phases 1 et 2,.rconstitué un pôle d'innovation unique au sein

de l,office du Niger, qui doit à tout prix être prérr*ê, encouragé, développé dans la

phase Retail III ; il concerne aussi birn les aspects techniques qu'économiques ou

organisationners des systèmes de production des paysans. ce rôle implique que le Projet

occupe au sein de |o-N. un" ptu* particutière, iilustree par la decentralisation de la zone

de Niono, qui en est un aspect'

pour que le projet poursuive son rôle de precurseur, il importe :

1. D,étendre le rôre expérimental au reaménagement lui-même : Retail III doit être

'occasion 
de transformer des étuàes de- erojet concernant essentiellement le

réaménagement physique en études prenant en compte tous les aspects du

développement de ra ,ôn" polarisee .par 

^res 
casiers 1et pas seulement les villages de

'o.N.) 
; cera signifie un" p"rticipatiàn d'agronomes, diéconomistes, de sociologues'

à ces études, et une implication plus forte des paysans dans le processus d'élaboration

des Projets.

2. D'accepter que la Mise en valeur ne soit plus automatiquement couplee avec un projet

de travaux : indépendamment de la realisation ou non des travaux de réhabilitation de

Retail I',, re travail de ra Mise en valeur reste entier pour les zones Retail I et Retail

II, et pour ra zonenon réam énagee; de ra même façoï, dans-la 
-mesure 

où I'objet du

projet se situe au niveau des pays*r,-", non au niveau de I'o'N', il serait dommage

de conditionner le travail avec l"s puyrans à des opérations de rationalisation ne

concernant que la structure de 1'O'N' et non les agriculteurs'

3. De poursuive l,appui aux organisations paysannes susceptibles de se substituer à

'o.N. 
pour gérer certaines fonctions (ou pour les. cogét"tàu". lui) ; le transfert aux

puyr*, de responsabilités croissant", ùprîque d'étudier (par exemple pour Retail III)

les niveaux de gestion les plus adaptés, inoépendamment des niveaux adoptés par

I'O.N.
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4. De tirer les conséquences de I'aspect experimental en matière de Recherche-

Développement : cette fonction doit être beaucoup plus importante dans le Secteur

Sahet qu'ailleurs, compte tenu de I'ampleur des changements initiés et à initier ; il en

est de même pour la fonction Suivi-Evaluation, qui a un rôle capital d'observatoire du

changement à accomPlir.

5. D'en tirer aussi les conséquences au niveau de I'implication de la Recherche dans ces

changements : le Projet soulève bon nombre de problèmes techniques, et a besoin plus

que tout autre secteur de la collaboration de la recherche, en matière de variétés pour

la contre-saison, de double culture, de fertilisation, de carences, d'alcalinisation, de

techniques culturales ou de défense des cultures ; Retail III et la réhabilitation de la

Station du Sahel pourraient être I'occasion d'augmenter la présence de la Recherche

dans ce secteur, et de passer des contrats de plus longue duree avec elle-

6. De ne pas limiter le rôle de la Recherche aux aspects technique et de développer les

travaur à caractère socio-economique en zone O.N., notamment l'étude sur les coûts

de production.

7. De tirer les conséquences de I'aspect experimental en matière de gestion financière.

Du fait de la ,o*pi"*ité des procédures, les difficultés administratives de mobilisation

du budget sont telles qu'elles entraînent parfois un retard regrettable des actions

prévues. "

Propositions pour Retail III

I-e projet Retail III doit conserver et développer le caractère innovateur et precurseur qui

a donné à Retail I et II une place particulière au sein de I'Office du Niger. Parallèlement à

la poursuite des actions entreprises au cours des phases antérieures, Retail III devra

intervenir notamment sur les points suivants :

o Aménagement hydro-agricoles et intensifTcations agricoles

- prise en compte des hors casiers, ce problème étant prioritaire,

- recherche de la réduction des coûts d'aménagement tout en conservant la qualité

acquise,
- amélioration de la gestion et de I'entretien au niveau du réseau tertiaire,

- amélioration de la situation économique des exploitations par une augmentation

des rendements et une valorisation optimum de la production (transformation,

conservation).

. Recherche-DevéloPPement

- poursuite des activités de techniques agronomiques sur I'ensemble des cultures

(nz, maraîchâge, autres cultures) au niveau Recherche et au niveau paysan'

- suivi du phénomène d'alcalinisation des sols,

- redynamisation et extension du suivi-évaluation qui demeure essentiel.
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. Organisations paysannes

- pour l'élevage où la présence d'un zootechnicien - vétérinaire a permis

I'amélioration de l'état sanitaire du cheptel bovin et son accroissement.

. La Recherche-Développement a obtenu un bilan très positif dans les domaines de la
riziculture (variétés, fertilisations) et au maraîchage. Des actions doivent être
poursuivies pour la diversification des cultures autres que maraîchères, le machinisme

agricole et le grave problème de I'alcalinisation des sols.

L'analyse de la typologie des exploitations a montré leur hétérogénéité et la situation

diff,rcile de près de 20 % des exploitations (les plus petites).

. Lasituation des associations villageoises s'est confortee mais reste encore fragile:

- les différentes activités des A.V. leur ont permis d'acquérir une plus grande

autonomie vis-à-vis de I'Office du Niger,

- il existe encore des conflits internes aux A.V., principalement dus aux tâches

lourdes qui leur reviennent désormais : paiement des redevances, remboursement

du credit, problèmes fonciers,

- la mise en place du Programme National de Vulgarisation Agricole (P.N.V.A.) a

reduit I'importance de la "dynamique" due à Retail I et Retail II et a provoqué un

retour aux pratiques anciennes de I'Office du Niger.

Evaluation du coût de Retail Itr (hors reaménagement)

I-e montage de ces interventions est orienté
volets, à financement et gestion séparés.

Cinq volets sont proposés (pour 3 ans) :

vers une disposition d'appui technique par

Coût (millions FCFA)

Centre d'appui aux A.V.
Observatoire du foncier
Recherche-Développemen t
Gestion et entretien
Appui institutionnel àlaZone de Niono

L10,2
85,0

281,2
128,0
80,0

7 44,4

Mise en Valeur ne solt pasIl est également souligné par

automatiquement couplee à un

la Mission d'Evaluation
projet de travaux.

que la
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ANAL YSE

DE L' ORGANTSATION SET4ENCTERE

SUR LEs CASIERS DE L'OFFICE DU NIGER

en par-ticulien sur- Ie Frojet RETAIL

le 2t Décembre 1991

T / INTRODUCTTON

Un des pr-em i ens f act eurs ,C ' augmenE at i on de la pr-oduct i on en
matière de dêveIoppement açlnicoler, est I'apport de semences
améIior-êes conr-espondant bien à I"êcologie ,Ce leurs lieux de
culture.

Traditionnellement, Iê cultivateur conservait ses plus beaux
épis (ou fruits) pour reconduire ses cultures. 11 pensait
donc bien que Ia semence avait de I'importance pour ses réco.L-
tes.

Les semences et plants amél ior-ês penmettent de mettr e à la dispo-
sit ion des agriculbeuns les résultats de Ia rechenche et de Ia
séIection. IIs atrtrontenont donc Ieur- potentiatité cle pr-oduction,
leun adaptat ion au cI imat I cycle rrégétat if ) et même êventuel-
Iement leur nésistance aux maladles et mème aux insectes-

Toute organisation rle mise en valeun agnicole passe obligatoi-
rement par idl gestion du capital semencier. La f ilière semenciène
débute à Ia necherche agronomique (mutitiplications pour'
oF:tenir Ia Ro), passe ensuite à Ia fer'me semerlcière (obtention de
Ia R]" ) pour' anriver à Ia R2 nécessair'e aux champs de rrroduction
des agriculteurs (multiplications génér-alement conriêes à des
paysans semenciers contnactuels) .

2/ LES CONSTATS

Sr-rn le plan semencien, les visites, Ies contacts ont permis dif-
f érents Çonstabs, amenant des remarques sur Ie système siemencien
actuel.

2t Visites sun le tenrain

Lors des mois 'J'Octobre et Novembre, les diffêr^entes bou-
rnêes sLrr les ri-zièresr F€r-mirent des r:bser-vations sur'
1'état des rutures r-êcoltes. eb er-l particulier sur Ia qua-
lité des plants, 5i le niveau de pr'odLrctivibê est indé-

I
I
I
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niable, 1'lromogénéité vaniébal"e est pan contre contestable
: des p I anL s de r^ iz beaucoup p I us grands dépassa i ent dans
l" es cl-ramrrs de BG I

Le pureté vari.etaLe cle la R2 ainsi s;emée est ,Conc insuf-
fisante.

22 La fenme N T EGUË

Cette f erme f or-b bien équipêe,
cation de la RL.
Ses nesponsables se Frlaignalent
I iêes à Ia qual i té des sol s, et
puret ê de la Ro en provenance cle I
l euns crêa i t 'le sér i eu x pnob 1êmes

se consacre à I a mu I t i. rrl i. -

de quelques difficultés
également de Ia mauvaisie
'I-8.R., Iaquelle bien sûr
rJ' éputnat i on .

villases du RETAfL font r-essor-tir-

Le r-rnogramme semencier clu'envisage cle r-éaliser- la fenme sler.a
basé l;ur Ia produrction de Ia Rl, achetée fler Ies AV, qr_ti .Ia
mettnont en muJ,tiplication chez des paysans semenciens. Le
contr-ôIe aux r:hamps (ëpunation) sera fait pan des agent:s
semenciers de la ferme. La r'écolte de R2 ser-a commercialisée
par l'AVr QUi ,Cevna faine appel au credit bancaire. 1..-e

net t oyage de r:es semences sena assuré avec dur rnat ên i e I
strêc i f i ctue , éga I ement géré par I es AV.

Le c';onstat immédiat qui est f ait, est que La f er.me tr-anspo.se
ses pnopnes pnoblèmes de Ia gest ion ( tnès diff ici Ie ) ae Ia
R2 aux AV J

Ces dennières, cJéjà tnès sol"Iicitées poun d'autres actionso
senont-elles à même d'assuren de tetles tâches techniques et
la gest i on '? Accept eront -e I I es de payer LZF - / Ug de R2 pour
Ie pensonnel cJ'encadrement de Ia fenme'? Et comment Ia fenme
p()ur'r-a-b-eIle r-écupéner ces L2F puisqu'eIl-e f'le maîbnisena
pas la commer-cial isab ion de cette R2 ? Et que devienclront
les invendus cle R2 ? car les multiplications ne pour-ront pas
coller aux besoins r-éeIs des agniculteurrs. La ferme a
d'aiJ"l"eurs eIle*même un stock de BûOT. d' invendus 1990-

Comme on I e vo i t ce progr'amnle sou 1ève de nombre,usres
questions, QUi méritent tout de même r-érron.se avant Ies
engagements f inonciers qu' un tet choi x demandena.

2 3 L-ç-_ç_ . . v. i__L-Jp_.s e_-s. . ..._ L.ç_ç ._. 4.V., .

Les visites faites aux 1û
dans 1'ensemble :

que l-a R2 distt-iLruée auparavant par la ferme avait une
puneté insuf t isante,

que les paysans fournis au lendemairr de Ia r-éhabilitation
(fçSe poLJr RetaiI I) n'ont pu encof-e r-enoLtveIler leur"s
Semences et que l-es clemandes et-l R1 .Je 1990 rr'ont r:u êtne
satisfaites,

que .l-es mutltiplicateurs cje R2 :;'eslirnerrt maL payés
BCIF/kg, (:ompte'-tetru cjur tr-avail demandé poLtn 'res sernences,
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<lLie les riziculteuns se "rJéb,i'^i:utilletrt" *euls actuellement
er-l p''r-enanb leutrs semences, dang ce qul'ils iugerrt ètru= ies
nreilleurrs champrs. L'autogamie clu r iz arranç;e bien de tel-j-'*s
pratiqures" mais en pour^sçrivarrt aii-rsi, le cc pibni setnet-lc1er'
f i n i ra par' ste dépr-éc i er' .

lf,u'un appor-t cle Rl serait Ie bien \/enuo r'nais que l^a

nécoLte seraib gardcle l:ran eux (rj6jà fait aL'l Km'2o)'
L.trle AV actuellement cotlcernée par- un rachaL cle R2 tl"a pas

de tr-ésorenie et rr'est pas enthousiaste t}oun demander L.lr-l

pr-êb pepdant rtê temps Ie:: t$ multiplicateun:: z:Ltendent
I'achat de leutr nêcoIte.

II esb clair que les asricuLbeur's clu Retail attendent cles
semences de qualitéo mais dans L.tr .'$ystème plus simple, ntoirrs
cont ra i gnant -

3 / PRCIPOsI TIONS

Les points fonts reletrés dans ces corlstats sont

Ia puretê de ta Ro en provenan(tre t,j€ la r-echer'che ne cor'respotrd
pas au x l-l,Jr-mes

f:,ureté insutffi.sante des semences IR2' voir R3, R4 )

actuteLlement ubilisêes pan les agricutlteuns
c-s dern i ers s;e t nouvent act ue I I ement en dehor-s d' un r-ée 1

pnogramme Semencien et Ie " système D " eSt de ntiSe
Ia maitrise de la rnultiplication de la R2 en milieu paYsan est

coût euse et non f i ab L r:

il existe Lln doute sur Ia capacite des AV a "absorber" cette
multitrrlication semencière : achats (crédit), nettoyage, s3tock,.ag(lu

les agricui"teurns sont con.scient.s cje Ia nécesité de recevoir
,J'utrte fe.me de la R1, à condition .:1u'€tIe :loit d'excellente
qLtalitê'. €t que r:ett€ multiplication leur t-'este.

La rêsolurEion du premien point ,Jépend entièremenb cle L'I-Ë,R-,
qui doit en ef f et r*evoir Ia euât ité cle sies rnult i I icat ions G, et
peut êt re de f a i ne apl}e i à des banclures génét i ques pour necons*
titLrer- leurs génotypes vaniétaux-

Pour- Ies autresi constats Ia r-ëponse rreutt 5e trouver en repensant
tr:taLernerrt Ie système cles rnul b ipI icat icrrrs et cje dif f usion semen-
çières.

La base du r-aisonnemerrt doit se situer .Jarrs ta nécessité cl'éli*
miner Ia cause cles difficultes Lour.joLlt-$ r'encontt-ées dans Ies
f ilièr-es semencières, à savoir 1a muILiË-'Iicatiorr cle la R2 I Lcr

netir-er',Je la ferme s;emencière, sans poLlr auttant en charger L*s;

AV. EIIe doib êtne confiee au pt-incipal intéres;sé: le traYsan'

conf ien une R1 d:-ç--x.ç-e-.1-.-l-e.n!-.e..-.s-ual.i-tÉ --4---I 1.-a.9-ric.ut-*E-p-sj:-.
g-ut-.... .I-€-._n*q mg.].-F-.-i.pj-i.e-n-€... ...P.9kt.n.-.-.-€.-o-l-1.......P.!:.9,P-n 9-..ç.9.np1s..-I

C"es,'b le r>rinciF>e cles f'1INI-DOSES.
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31 - .l-qç.lJini dqg.ep

Traclitionnellemento de par 1e monde, ,J€ tous temps. I'agri*
culteurr. a per-çu qu'iI ebait intér'essant rje consenver lrrrs
plus i:eaux pr*oclt.rits cle sies r'écoltes ou de ses éIt-=Vâ9€s pour-
en faire des siemences oLI cles rerrroducteLtrsi.

Par la distnibrut iorr erl mini-closers, on pl-opo.se au paY slar'l un
sachet de R1 ("Ie plus be1 épis"), qLr'i1 r-emultipliena Llrle
fois pour obtenir- l-es semences R2 de s.ot-t champ de pnoduction
de I'année surivante-

Le prirrcipe es.t clonc cle clis.tnibuen en pet ites quant ités
des semences améI iorées d' excel lente qLtaI ité et tr-ai tées',
r:our- l.rne petite pancelleo Ie champ semencier. Cette
mini-dose ,'Joit avoir Llrl poids te1, QU€ 1a nêc'or be qLl ' er l e
pr-ocluir-a (Oe R2) cor'nespor-tde à 1'ettsemencemetrb d'un hec*
tar-e - On a ainsi selon les. espèces :

mil
sor-gho
maïs
arach i de
ri^z

û, 250ko
û, 25û
tl" , ûoo
5, OOO ( coques )
1 , 2O0 pour- cu It ure en sem i s d i t-ect
D , 5OO rrour I a pr-at i que du net: i quage

Err effet, thêorieuement, pour Ie ri-z, avec Ltn coéfficient
multiplicateur cie l-OO et des rendements de 5.000 kg/ha, on a
besoin :

pour Lrne pôpiniere cJe

hectare de procJuct ion,
d'un petit

soit L.rne mini-dose tje
sécurité).

50O m2 (en R2) destinée à t

Crn c:omprendna aisément que I'ott divise ainsi pÊr 2t à LOCl

les quant i Lés cJe siemences distnibuées. Les économies sont
importantes à tc,us les niveaux : pour Ia fenme semetlcièt^r"
qui a moins à,procjuir-e, peLJr I'organisme cJ'encacjr-ement qui a
moins à acheter-, tnansponter*, stock:er, €t I'a:çlriculteur qui
déboursera nroi.rrs pour I'acquisition de sies semences.

Tecf'rniquemerrt le système e.st simple, à condition que le
cutltivateun ait bien compr-is l-e principe de la r-emultipli-
cation à s;on niveau, avec Les soins p:ar-ticltliens à apporter-
à une semence, Les conseiller-s agr-icoJ-es cjoiverlL appor-ter*
cette inforrnabic:n r:our Ia comprétretrsion ciu pt'irtcipê. Err

tait. l'agr-icutl-heulr^ aipsi qjirectement t-esl,rons.abilisé cjat"ts
s,on syslt,Srne semencier-, cornprend tnèg vite où esL sol']
i nt érêt ,

champ semenc i er de R 1 cle 20 rr.2,
n , 500 l*:e ( pont ée û Û, 60CI P;nr-

I
I

32 Con_f,_.qç_E_ ey.eç. Ig ferme

I1 ct ébê fait part
qu'etvai-t ie I'roieb
semenc i en engagean b

à s;on Dinectettr,
Rebai I rle voii^

autant les AV "

f'l. KE I TA , des cra i nt t'rs
aprrliquer- Ltn sYstème

Le Chet- <Je Fro j et a
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expo5ê Ie ,tystème cles l{ini"-close,s, f equlel r-te demandant (:{ue de
la Fql, ne cfrançler.ait- Err-r r^ierr le ilroçlt-æmrne rJeg mull"tpticætiotrs;
de Ia ferme., Sim111.Iement Ia r:r-ésierltation ,le cette F1^ (de hat-l'*

te (:lltalibô) oiffêr'eraib, puis;qu'.:11-e :t€r-ait inclividulaii:-'êe
1.saclret nrirri*close cJe 1^l<C, j t=L r-'(,:.ï',./errcjue ëtLl comt"t;rnt ô]Llx AV.

En erccc.ir^d AVec 1,e "fef'me, rl r-.'lgt fJl^Oç:,ciSé r-ll.tû (-)<= .!)'Stème :'Crit
cl'alror'ci testê' g\ur' 3 vil-laçles de Retail I'

3;5 Tq.9t" _cle.A in.l t-ti-::.çi.g-ge-p

II gE.i: r:rop6s.ê que Ie :;ysitèrne r:les mini'*dc,'se'5 soit essayé â

Ia rrrochaine çontre*siaison chautde, .sur 3 viIJ-arJes dut Rt*ta:i. l
I

Km 26
Nangc:
SassasocJ j i

Les curfaces c:oncernées
plus de 500 (sxploitantg
sont rnoincJres -

{+ / PROJET DE REAL I SAT I ON

LL Contact s avec 1-ç.S ...y-|"1--,1 n.9.9.4i.S

r\vec L'accclpd de ppincice de 1a fer^rne, La r:remiène impliguée
dans t:€ pror:édé de cliffur::ion semencièr-e, cies réunions cl' in*
formation ont eLl lieu avec des; agr-iculter:rs des 3 villages,
L'acclteiI a été par-tout fnvorable, car poun ces 3 vill"agesl
j-,e problèrne Semencier existe, êt Llne solution est etttendue'
Le système des nrini -ciose:; Ie*; irrtér'esise à condiLion que Ia
Rl^ s.oit cle bonne qual-ité, €t qu'iLs aietrt Vr-.| comrnetrt cel"a Eie

trerssera t-êe I l ement .

I
I
I
I
I

I I e,st cotlvenLl que
poLtr- la t:rochairre
suivanbes:

i-apr-é.serrter^aient :7Û ha- et Lln peLl

, car er-t cet t e pér i ode 1es sLtrf accls

les villagecii:; cjc,rrtleront Ieurs' besioirrs
contre-saison clraurcie, dans les variétes

Clrina
IR l I)
Ab i gange

l:1e!-.9l: i e I s néc9.esa i 19-si

Lel mini*closer se \/oulant irrcli'v,icJualis.:e
sachet plastiqLle micrc:ller-for'é poLlr (ïLle

( en cass cle I ong st ockæge ) et c'lt-t' i l- r-r ' y'

de r;onqjensat i on r:outvant oc{}frsi i orlnÊn
s.em.=nce ai i ns i cot-rdi t- iorrrrer: etrt
insect ici<.Je*'f c,ngicide -

t-lne etiqLrettc' intér'ieutr*e pot-te :

le r-lom de Ia ferme
I n cfimp'agne tle t::r*ocit.tc; i çri t

, es,b Pr-êsentee et'l
la semence t-espir^r:

es t p,uls cJe Phêrromf:ne
,Jes moisi:;sutr-e:;i , 1....4

trai.bêe ævec r_.|t_t

l
I
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Foutr- les CHARGES, on lre connait
f{:nçtionrremetrt cle cette far^me:
plcritation cJe I'exef^cice L')9L
clépassenont largement le:: ''' mi I l

51 An.A_Iye9'..=dÊ t*l- cr *itt.tç.tion

I I f aut b i en sftr cottna i
,et l es ana l yser , ;lvalnt

Seul La conrlaissance
bourclâge et I' équilibne

,/"

F,as encore exactemetrt le coftt tJe

, ùtr abtertcj .Les comptes tJ'ex-
. I I est cer'tairr clLle ces Çharç(::ls
ions.

tr^e ie rtir,reat-t cles clépel-lEies actuelles
cle :le tlr-ononcer vrairnent. Iouttefoit:i,

ion cri-ditrait-e pour Ia rizet-ie (")
cJe r-essoul-ces comtr'lémentair-eg'

des dépenses permettr-a cJ' atta'Lyser le
f inanc iens de Ia fenme semenciène '

rlans Ie mor.)tæç,e .:ctue]-, i I esb à peu i:rès cerbaip que la
fenme n'est F)as viable êcorromiqutemetrt'
Les tZF-/t<g c1e R2 demandês ;àLr AV r.1e sotrt ç1r^is que pour-

coLlvnir les agents semencier's d'encatji emetrt- l-.eur- necoLlvr'**
menb ne sera pa.s aisé et rroit- même al-éatoit-e. II t-este donc
tourt le per.sonlel permanerrt, :;on fotrctiontrement et Ies tr-air
de cuLture.

F,rur- 1" instanb seule la çrente ctirecte tle la R]- ( err

mini*cjose$ ou et1 vr-ac aux AV) .s,era Ltt-te r-ess;oLlrct:' suine-
AUtgmenten 1e tçnrrage cle RL l)OLll' avoir- plus de f-evenug
mais poLlp revendre à qui '? puisque les besoins'globaux sorlt
déjà évalurés à 4Cl T"
produire de Ia R2 pour certaine.s AV encore t']or-l or-gat'l1Siees
poLtr Ieur mu.l-tir:lication de R2 certainement possiible
que I que t emps .

Produir^e du riz cle Product
Ce ser-a i t cert es url ar>Por tI

I
I

I
I
I
I
I

52 Pt:i..nc-ipç. .cl.LUn9. f Ê.nme. -çiemç11.çi9n.q

L,Etat dans Ltr-l sourci dur maintien det niveau des facteutr:; 'Je
pr^ocluction se, doit ,-l'assister- res firières semencièrc's, en

subventionnant d' abord 1a r-eclret-clre agron<:mi':lute' ntais; aussi
en assurant f-',ar s,on aide' ulle bontre qualite cle la R1' Cette
acti'n exisite dejà à travers Ie Service Semencier Natiorral .,

Si c:'est ià ce cler-nier de fourrrir' les /+0 T- cJel R1- rrécessaire':-i
à I,Office du NieJer-, à ce nronrerrt 1a ferme de NIEGUE r-l'a pIr-ts

sa raiE;on d'être.

T,rutefois otl doit estimen ç1s'r-ln ot-ganis'me tel qLJe l'Office
du Niger peuE avoir- ou cogérer son r)ropne sysitème semenciet'"
f,lême ,i Ia pr-ocluct iorr t^izicol^e est ,:let'ertue tobalement
1ibér-alisée, l'off.ice t-afi tant crue .'estionnaire ders

aménagemepts, t-ryclr-auliques., cloib t--lt1 ÈlsS;Llr'el- Ieutt^ rneiJ'l-eur-e
renEabilite- Les giemences, apr'ès I'eau, sorrt Llrl des Tacfeutr-s
qlu cléve.Loppernent riz icole '

Etrcore LJne fois iI faut feir-e r;r-le c?rralyse finatrciet-e
sutffisament f i.rre l':rour savoit- '-rù 5e :;itute -le seuil 'Je

f^enl:abilibé cl'une fer-mes sernertr..:iÈr'e i-'izicOle. tle pt-oduis;at-rt

.itJg tjc- 1a RL. c',.'s,L uJq:nc ,:,Ltr- ce.tte .:-\eLtj-e I-es:ioLlr-ce (et- l-ll"l

'eu 
,Ce Ë,r-ocluctiorr t:,t-clinaireJ clr-r'il fautdt-a '-'tablir- L'lne

prévisiorr ,Je .:.ompte cJ'eXploitation, De.:; r-edutctirfr"lrj' ':je
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chanclesi ser-ont <;er tainement né'ces;:]iares,, et err pfrrticr".rlir,'rr'
clans le r>ei-.conne1. L'adoptic,r; r..1U .:),stôrne r:leg inirri*ciosesi
s,up}rr-ime Ie l:,er-sonnr:1 cj' encadr-enre'rrt .

Lln Ë,artenariat cle L'Ebat, à tr-av€'r-e; 1'Off ice, fivec la t)r*i:.
en clrange cjes sa I a i- r-es cJes penmanent e t cies i rrves.t i sr:enten f:s
lourt:ls, pourrait êtr-e étuidié.

6/ CONCLUSTON

Dmns ci:f docr-tment nous r-los s,ommes r:ermis de souligner boutes les
dif f icurltes que r-epnésnLent 1a rJestir)n et 1e maintien cJ't..tn
celpital $emencier-
f4êrne avec 1a liber'alisation bien errgagée, Les semenÇes dans l-e
contexte .=cturel, ne ç:euvent êbre contiées entièrement aLr .Êecteutr'
r:r-iv,é. le système ne Ê,ouvarrb encùr-e êLt-e viablt-- poL.rr-' ie i-eprerreur
ou à rJes coùts È Ia r,rente totalement inacceribablc-s.
Err s.e l iberant totalernent cle la muI t ipl icat iotr rJe la R2, en I a
confiant aLrx 1:aysians poL.rr Ieutr p'ror)r-e compte, par le gystème rlc.rs

mj.ni.-close:s, il rr=ste bouiour-s Ia rrigci]s;sitê cle pt-ocJuj-t-e cJes RL ,Je
gnancje- quatité,

Le choix cJ'un Service semetlcier- ou d'utte I'enme est à cléfinin poL,tr
cette prodLtcbion, sachant qLre J.eur' action rJevra se baser sl.lr
r-iguteur de çresitiorr et (:tualitê cles p,r.ocluits-

L,:g Cl^ref de Pr-o j r:t Reta i I

J. DÏSSARD
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T4ODE DE I) T STR I BtJT I ON

DE SET,IENCES SELECT I ONNEES

PAR LES MINI-DOSES

Document ( en
Agnicoles et

f .-no-i= f ondamental )

agniculteurs Iettrés.
à I ' usage des Congei I let-s

OU' EST-CE OU' UNE SEI"{ENCE ?

Le cultivateun choisit
dans son chamP de songho ou
les meilleurs éPis
pour en faire de la semence.

Pance qu' i I veut repnodu i r-e
dans sa prochaine récolte
Ies qualitês des belles sraines des épis

Mais les gr aines de ces éPis
ne donnent Pas toujouns
Ia même récolte'
pance que I eurs panent s sortt i ncontrus '
IIs ont été méIangés à d'autnes.
Poun avoin dans les t'éco]t:es :

Ia même vaniété,
une même couleun de gnains,
une pér iode de cul tune collnue ( Ou sem i s
et une bonne nécolte'
emp Loyez des semences selectionnées'

gar^dés.

à la nécolte ) ,

LES SEMENCES SELECTIONNEES

sont des semences de me i I I r:ures qLla I i t és ''

Poun trouver ces semences sélectionnées
Ies chencheurs tnavai I letrt benucout)
et de nombreuses années.
En plus iI faut les multiP'liet-
dans les onganismes agrico Ies ( stat ion , f eînes . '
avant de les distribuer
Tout ceci explique leur coùt pluts éIevê'

5i vou5 emploYez des semerlces séIectionnéeg'
voug serez assurég:

de Ia p.oo.*te et de Ia pureté de vos semences
de leut- pnotect ion par I e " médiÇament "

de l eun dunée de cu I t ur.:
de 

'eur 
couleur et du Çt_ruL -

de riz

Pourquoi ?

I
I
I
I
t
I
I
I
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DISTRIBUTION DES SEMENCES SELECTIONNEES.

Habituellement, elle se fait avec des semences multipliées
chez des agnicu.Iteurs dits semenciers-
Les AV achètent ces semences
aux semencierg.
Mais les AV peuvent difficilement
assuren Ies nesponsabitités
techniques et financiènes de ce système-
EIIes doivent acheten eb sfocker
en attendant les riz iculteuns acheteLlr-s -

Beaucoup de rLziculteuns
pnéfènent multiplier eux-mêmes leurs semences.

La distribut ion de f'lINf -DOSES
offne cette possibilité.

OU' EST-CE OUE LA ITINI-DOSE ?

La mini-doge egt une petite quantité
de semences sêIectionnêes
tnaitêes à la poudne médicament
et mises dans un sachet en plastigue.
Ce sachet est Pencé de Petits trous
poun laissen passen I'air
poun que la semence ne meurt Pag -

Les sachetg ont deux Poids
1 kg (poun 1 na)
2 ke (poun 2 ha)

Dans leg sachetg, iI Y a ausgi
une étlquette clui donne

Ia pnovenance dela semence (fenme semenciène de Niêgu- )

le nom de ea vaniété.
I'année de sa récolte
le t de genmination.

PRINCIPE DE LA T,IINI-DOSE

Si vous achetez une mini-dose,
v<rus avez une petite guantité de semences sélectionnées.
Vous semez cette quantité
dans un petit casier semencier.

Sa nécolte sena Ia semence
de votre grand casier de pr-oduct ion
de l' annëe sui.vante.
Vous devez bien Ia conserver.
Vous êtes ainsi devenus
pnoducteurs de semences
directement poun vous-mêmes !
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COM]'îENT SE SERVIR DE LA MINT-DOSE ?

Votre conseillen agricole vous dira
où vous pouvez acheten Ies mini-doses.
Elles sont vendues au niveau des AV de chaque village.

Vous Ia semez dans un petit casier
déIimité pan une dieuette,
qui est votre champ semencien.
Vous apportez beaucoup de soinsi
à sa culture poun obtenir une bonne r-écolte.
Vous Ia conservez à trant,
dans un I ieu pnopre et sec,
can cette nécolte est votre semence,
la "fiIIe" de semences séIectionnées
poun I'année suivante.

L'année suivante,
Ia semence consenvée
vous senvina poun votne casien de pnoduction.

En même temps, vous pouvez acheten
et semen une nouvelle mini-dose.
EIIe vous assunena Ëoujours
de bonnes semences poun les années suivantes.

REPONSES A OUELOUES OUESTTONS
OUE L,AGRTCULTEUR PEUT SE POSER

POUROUOI LA OUANTITE DISTRIBUEE
EST SI PETITE ?

C'est en semant la Mini-dose,
gue I' agniculteun obtiendr-a
Ies semences de product ion de son champ de I'année
La quantité de semences séIectionnées
contenue dans les sachets des l.1ini-dr:ses
a été prévue pour que Ia récolte conresponde
aux besoins en semences, du casier- de pnoduct ion,
Ainsi Ie sachet de L kg permet de nécr:Iten envinon
qui seront les semences de Ia pépinièr-e
poun repiguer t hectare.

FAUT-IL PRENDRE
CHAOUE ANNEE UNE T'ITNI-DOSE ?

suivante.

50 ki los,

II egt fontement conseillé
de prendne chaque année une ou prusieuns mini-doses
de Ia vaniété c|ue I'on veut produine
pout^ ganden toujours Ia meilleure s;emence
<rui donnera Ia mei I leure nécolte.
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POUROUOT BIEN DELIT"IITER LE

Comme l'indique Ie dessin,
Ie petit casien semencien

PETTT CHA},IP SEMENCIER ?

iI faut bien dëIimiten
semé avec la Mini-dose.

Ss nécoIte
est I a semencb pour I ' année pr-ocha i ne ,
II faut, donc prendre quelques soins
poun éviter leg mélanges vaniétaux,
en annachant les repousses des gnaines
restées dans Ie sol I'année pnécédente.

OUE DOIT-ON FAIRE DE LA RECOLTE
DE LA MTNI-DOSE ?

La nécolte de Ia Mini-dose est de Ia semence,
iI faut donc en prendne bien soin.
Son stockage doit être isolé
pour êviten Eon mélange à d'autnes récoltes.
Il faut éviten aussi les attaques des panasites,
pnévoir Ia poudre nécessaine.
Faine attention aussi que les femmes ''
ne pnennent pas cette semence poun Ia cuisine,

Au moment du semis, il faudra acheter
la poudne nouge poun Ia méIangen aux semences,
poun assunen une bonne levée.

Niono Ie, 25 Mai t992
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Ie Primaire' à Ia charge de I'Etaf
Ie Secondaire géré par^ Ltne structure
à pantir du financement provenant de
le Tertiaire, à Ia ctrarge directe des
contnôIe bechnique de Ia G'E'

I}tautsoulignerquecestroisniveauxd,entretiensontlit*s
entre eux eÈ sur-tout dans le sens cre r'amont vers r'avar- L)'où la

Iourde responsabi l ité de I ' Etat de maintenir banrage et canaL'lx

princlpaux en etato s,ir rzeut clLle re r'izi-culteur- clispose cor'r-ec-

t ement rje I ' eau qu ' i I paye poLlr sa product i on '

51 l,usagen de I,eau réalise très bren ce qu,iI d<rit entretenir à

son niveaut ,,oun disposen au mieux de I' eau et cJe Son évacuat i'orr '
i r croit s, invest ir êgarement à tnavers ses assembrées représenta-

t ives pour géren I' entret ien du secondaire '
par les ne'rrésentants des associations 'd'usagers de Ioeau (qUi

senont appelées à se créer), siègeant au Comité Paritaine, cette

instancedisposeraeneffetdespersonnesdinectementimpliquées
dans ra rêarisation des entretiens conformes au bon fonctionne-
ment du r-éseau hYdrau I i <rue '

L ' ËNTRET I EN des réseau x hvdrau I 1 ques '
fait à tnois niveaux :

l'0ff ice ,Ju Niger- " se

assurant cet entret ien
I a t-edevance eau -

utti Iisateurs' sious Lln

donc de Tinance-

payée Par les
I'ensemble cle

pour la Zone de

deux t YPes de

T / L' ENTRETIEN SECONDAIRE

Est Ie plus important en volume de travaux et
ment .

I I est ent iènement f inancé
utilisateurs : environ
I'Office du Niger ; 268
Niono.

par la redevance eau
L,L milliard Pour
millions (en '1992)

Cetentnetiensecondaireestànêalisersur
tnavaux 

= courant
périodiclt-te

I 1 EP.t-1.et- i en cqurPntl

II consiste principalement à des fravaux cle maintien des

strurctures du rêseau I Pout en arrêten I es dégradat ions '
Ce sont cjes bravaux manuels ou peu mêcanisés n d€ cantonnage

sur' Ies pistes et caval iers poLlr reboucher les ravine'* '

colmaterdesrenandsenformati<rn.éIiminenlavéçrétation
anbust i ve ,
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Lesunitésd'entrebienclesZonesdoiventassurerengran'Ce
pantie cet entretien coutrant, L)es tâchenons peuvent égale-

ment complèLer cette main d'oeutrre'
Le nettoyage et Ie petit entretien des ouvrages en tont é.çla-

I ement Par-t i es .

L2 Ent-ret-i.en ...pçni.gdigLte-

Ilcomprendtouslestravautxànépetitronsvenantsurdes
périodesallantde]omoisêplusieursannêes.
IIs comprennent pour le trIus simple' Ie faucanclage et net-

toyagedesabordsdedistributeursetdnains(zfoisl'anl;
et pounle plus compliqué, Io neprof ilage des cavalier's et Ia

remise à gabanit des canaux ' r^^ ^Â,
Ce sont des travaux exêcuËês pnincipalemenÈ par des englng'

Sauf le faucardage bi-annueL réalisé r>ar du tàcheronnat'

Ces travaux péniodiques' bien connus des responsables des

gervices DAH et GE, doivent être pnogrammés suffisamment à

I,avance,poLlnquelesfournisseursdeprestatic|ns(Centre
des Travaux, entnepreneuns ' tâcl'rerons ) soient saisis par

appels d' Offre, êt que ces derniers puissent prognammer

I'engagement de leuns personnels et matêrieIs '

L,efficacitédecetentretiensecondairedépendpnincipale-
ment d'une bonne programmation' 51 on laisse passer les dt3-

tes normales, Ufi entret ien pêrrodique 5'i6pIe' devient plus

important, €t nécessitera alors des moyens plus cotltteux "

c, est poun cela que les nesponsables de la GE et de l'uE des

zones, doivent êtne des agents Au pnof i I conrespondant à

Ieur tâche ' Ënès compétents et capables d' animer leur

équipe.L,efficacitétlel,entretienpasserafoncémentpar..La
capacitédesh<rmmesquiensontresponsables,

I
I
I
I
I
I
I
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I
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Le distributeur RETATL envahi par les nénuphars



Le distributeur RETATL - hauteur vitte de N/ONO (vue vers amont)
AVANT nettoYage"'
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... et APRES !
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Le distributeur RETAIL AVANT ...

.., Et APRES !
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2/ EXEMPLE D,UN ENTRETIEN PERIODTCUE SUR RETAIL

Le suivi de deux tr anches de travaux péniodiques sur Ie :let::-
teur Sahel, rèatisés aLJ cour's cle cette annêe L992, permet
qLlelques constats devant aboutir à connigen centairrs Iacunc+s
c'lans I ' ent ret i en en gênéra I du r'êseau '

2t NeF,Ë-evage. gu Distribllt-gur- R.et-p1-l :. Nl9no

Le distniburteur principal Retai I n .sun ses deux pnemiens
lrief s était sérieusement envahi ,le trégétat i'cn, clui occasion-
nait une importante perte en charge : nénuphars sur le 2e

bief (cf rrhotos rl et OO) et ajoncso typhas, l-rrenbes f lottat"t-
tes au niveau cte la vitle de Niono (.cf photos 1 et 2).

* Deux ième constat :

ce travail non réalisé en son temps (en saison sèchei ' la
coupune de l'eau allait se taire au début juin, péniode des
pré- inrigat ions. Cgmpte-tenu de I ' impontance de ç:e net-
toyage, Ies pays,ans c:onsultés acceptaient une c'oupure cJ'eÉâu

sur 2 fois 3 jours :

21L c.sne.F-nF s

x Un pnemier constat :

Ie périodicité n' était
poun ce faucardage,
plus important, lequeL
sur Ie réseau.

pas respectêe et ayant tr'op attendu
iI fallait faire appel à un nettovage
at tait demander la fenmeture de I' eau

: 2e et 3e bief
: Branche Niono et Distributeur- Retai I

le clistributeur a Permr-s
rl ' on i ent er' P J. us ef f i c''acer-

8 au IO/06
15 au LB/t6

'2L2 Qbsen.vaË-.ian.$

La fermetur-e tofaLe cle L'eau sur
cjes oh:.senvaticlns intér*essantes et
ment Ies travaulx-

)t Tr oi s i ème constat :

soulignant Ie manque de suivi obsenvê : Le dnain du dêver-
soin N6, nel iant ce dennier au clrain principal GnUber" nc)n

nettoyé, î)'â pu absorber ta quantité d'eau de la vidange du

distributeur-,, c€ ,qui a provoclué rjes innotrdat ions sur leS
parcel Ies voisines.

a/ Enhenbemetrt et déçlra'Jatior^ls rjes nives

Le long de Ia ville de Niono, rive droite, ofl a pu t-eleven
Ies "incorrséquence5" tJu conlpOntement de Ia pûpLlIatir:n q:ita-
cli ne :
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Engorgement des lavoirs modifiant le profil du distributeur (vitte de NIONO)



Lavoirs "pirates" et dépôts de détritus (ville de NIONO)
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Déformation du gabarit (hauteur village N7)
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fr;Lr-etir-éeetses(:ontrefot-tssLlpprimrâs
I argeur au cana I I phot os 1- 3 et L{+ ) '

,lu l{(} ât eité r-epri s et a cjontré p;Iuls rje capæ|-

de ce r:art i t eLlr '

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

lav,:irspirateg(photci5)3oLl1içlnantl,importance.Jela
dégradat ion dur cerval iet^
-,Jépots cl' or-dulres ( photc' o i cneant 'Jes has 'Je clétritus rle

touLes 5ot-tes (boitalaes' t::neL'ls' animaux t:revési" ' ) modif iatrt

le ctabar'i b clu tl;âr-tâ.1 ( photos 'l' et {+ | '
enhet'bement:

toute cette matière ongâl'llque déposée Ie long tJe La r'tilIe a

provoqtléunimportanttléveloppementdesadventicesetparti-
curlièrement tJ'une henbe flottante (nom '?) quti gagnait par

en,croitsramoitiédudistributeLtr-Lestouffesdestyph;:rs
étalent part icut ièrement denses sur Ies bords ( photos LL ) '
peucJenénupharsàIa|.rauteun<JeIaviIIecJeNicrno'I]'ë|l-coll1-
tretrèsimportantsetcol-lvrantlatotalitédelaBt.anche
Niono ( Pnotos O et (10 ) -

b/EntnavesSurIeçfabarittludistrrbuteLl|-
tas d'immondicesn en rive ciroite de la vilIe de Niorro

(dé.ià citésJ
terne,Jéplacéeetaccumulêe"aLlniveauc|es].avoirsoudes

passagesd,animautxnonpr.éVLIS(autNTr)hot<rsTetB].
paSsere.]-IetleSassa-Godji,tlontlesccrntr^eforts].atér.aux

rêduisaient 'eensiblement Ie passage de l'eau Ipht:to 1'3 ) -

mauvalspnofilpourl'embranchement.JupantiteurN6
( Photos g et 1Û cf ' Page suivante ) '

2t3 Tna'r1Eprx

$uite à ces observationso les Lravaux rJe pettovage ( tf its

pér^iodiques) ont pu êtr'e réalisés avec efficacite'

En ef f et, Ooffitrte-tenu de l' importance 'Je I'enl-rerbement ' un

simr:Ie taLtcardage Ë)an Ia coupe des t iges 'J' ajonc:s ou de t7-

phaso n'autrait pas suffi; il fallait Les desssoucher' c:'est

ce qui fub dematrdé aux neutf équipes des tâcherons engag*its

sur-appeld'offre.Chacuneavaitlkmcfes2nivesàneÈ-
t oyer .

Dêtriturs et terr-e ébou.Lée clemanclaient I'intervention cl'une

pelleteuse mécanique Iphoto L2)- on a constaté qLle 'I'e

déssoulchaçte des importantes touffes de byphas rltait rnieux

néaIisé mécaniquement et qu'apr'ès la remi'se el-l eau tes L:'onrls

clu clistriburteur nestaient r:luts nets avec aucLlne repousse'

I
I

La passenelle dut Fl4

nedonnant houte sa

Le bnanchement
cite à la Pnise

I

La pelle ,3 rePr-is le çabar-it nr-r niveau dt-t viIIÊge N7
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Rétrécissement de I'entrée du partiteur N6

rQ
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Distributeur RETATL dans NtoNO - touff es de typhas

Nettoyage à la petleteuse des touffes de typhas
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Passerette de SASAGODJI (N4)

14

Passerelle enlevée ...
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Certaines personnes s alarmaient des conséquence néfastes
que rrourraib avoin Ia vidange Lnop f'apide du distributeur'',
en provoquant des éboulements ou gtissements cJes rives. Le
Distnibur-eun pnincipal f rrt vidé en 1 -iounnée 1L /2 et aLrcurïe
dégnedat i on des bonds ne s ' est pnodu i t e .

Au niveau des nesponsables tJe Ia zone o crr1 s' .+tait posé le
pnoblème de .L'évacutation cle la tenne, €Xtnaite du canaL pan
Ia tre1le, que r:ette der'nièr'e déposait Ie long du caval-ir:rr
côte r.rili-e de Niono. A peine L0 jours après Ies tnavaux,
touts les tas avaient disparur; Ia population avait pnis cette
ter-re três angil-eurse Ë'oLrr ses travaux cle constnuctions.

21{+ CçQ_t s

Ces travautx périocligues, "?vec intenvention d'r-rne rrLJ deux
|relleteuses, senaient à népèter cer-tainement tous Ic+s ,Jet-tx
ans.

Le faucardage avec dessouchage à la main serait annuel

Les deux opénaL ions sont r-evenus à :

L' ensemble de ces travaux
nives), on obtient un pni
népar-t i n :

faucar dage déssouchage
par bâchenonnat
Iocation ,Je deux pelles

L.7t5. Oû0 F
969. ûOO F

2 . 674. C|OO F

ayant portë .sLJr 10
x unitaire global

7tA m ( sur
de 25O F/m,

f auc arcla ge -tJe s soucha ge
intervent ion pe I I eteuses
(sun environ 2.5O0 m]

160 F lm

385 F/n

N. B. :

Deux annêes cle surite ( 199CI et t99L) , en Août et $ep-
tembr-e, Lrne baisse sensibte de I'apç:rcrrrisiotrnement {:}n

eau aLr niveau clu 2e bief de Retait, avait nécessité Ia
mise en place d'un tour d'eau- tJuvrages' -qabarit rJut

clistributeur avaient été mis en r)€rus€ ("). A ce .jour,
malgré Lrne pluviométr ie tr-ès déf icitaire, Iê voLume
cl 'eau clisponible est sutf isant. L'entnetien important
réal isé n'est certarnement pas èbranger ,à cette amêI io-
ration.
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Drain principa, NIONO-GRU eER

Ecoulement difficile de I'oau sur le bord

15

Barrage total "'!
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Drain principal NIONO-GRUBER

Ecoulement difficite de l'eau sur le bord

AVANT nettoYage ...

APRES..,!
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2? Nç-ttovege du rJrain prinçi..p-eÀ N-io.no*Gnçibe'r

Même constat que pc'ur^ 1e distributeur pr incipal : néglisence
dans l,entnetien courrant et pêriodique, Permebtant à 1a vt*-
getationde s'instaLler cl'utne fe,çcln tnês importante' Ia-
queIIe r-étr'écie l'écoulement (photo 15) ou obstrr-te total'":t-

,l ment Ie drain t Photo 16 )

Ainsi, ce qui aurait tr>u

a 6 mclis, est devenu une
et à un mometrt r:ù I e
rep i quage ) donc de

Aprè s ces t ravaul x

niveau de l'eau
I ' or-dre de 30 à
saisissant entre
photos L7 et 18-

êtr-e un petrt travail potrctutel iI Y

interrretrt ion d' urgence conséquÊtltt? '
dra i n se t routve en eau ( Pér i ode de

mauvaises conditions poLlr le fat-l-I
I

cardage.

Le Comitê Par-itaire a géré cette opération cl'envergure pan

Appel d'offre r PoUl- Un fauCardage et rrettoygge <Je l'erlsern-
ble des drains principaux cle Ia zone cle Niono' à un cot'ltt de

100 F.Ie mètre Iinéaire, s,cit un total cle 1'6tfo'ÛCIo F poLlr

les L6 km. ( 2 tâcherons retenus '' '
I I a été demandé aux tâcherons que Ia coutr>e des typhas :iiie

faSse bien en dessouS du niveau de I'eau poLlr favoniser leur-
pourrissement. A r,avenir ir sera nêcessair-e de faire ernt**-

mer les tnavaux pan l'aval et non par I'amont : L'eau ainsi
mai.ntenue à Lln haut triveau a géné un bon faucandage en ava'l''I

I
I
I

on a pLl const at er une ba i sse sens i b I e du

dans Ie ,Jrain principal Niono-GrUber tle

60 cm. Le contnaste d'aspect clu canal est
les sitltations avant eb après netfoyage :

I

Cette eau cle tirainage enfin dôgagêe s'écouIe maJheureusement
dif f ici Iement à par't in du branclrement avec le cJrain

principaf Niono-Retair. A pantir c1e rà re cJrain'l'a pas été

néaménagé, €t de plus au niveau du village Nd'jiIIa' Iâ pafi-

sener re .,ur re dnain ret ient les " sarades f rottantes " crêant
un véritable barrage, Les zones de Niono et de Débc.lugctu

doivent s'entendne poun partagetr Ies frais du nettoyage in-
,Jispensable au niveau de cette passerelle' centainement qLle

Iesvillageoigloueraientleunservicepourassurercetra-
vai1.

3/ CONCLUSIONS

Entnetien" ENïRETTEN est re maltre*m.t cre r-a sauvegarde des

aménagements hydrautliqLres. cela peltt paraltre comme une l'apil-

rissacre. mais re passé cre r'off ice a dêm.ntré qLle ce lt'était
pasLlneévidence'Ce':luianË'celisitéIesmilliards'Je1'ai'le
internationale poun rêaménager Ies pét^imètnes r^izicoles et

r-emettr-e ainsi Lln "outtil" penÏormant'aux agricutlteurs' Avec

l'intensitication et le f-epiqr-raqe" la ribénalisatiotr de la

Çommerciarisat.iorr, ofl constate Lrr-re montée importanfe des l-eve}--

I
I
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nus des rLzlculbeut^s- II r''l

colons", mais aLl contrarre
Iation,

y a plus maLnbenant cle " f ur te cles
L.rne r^echenche clu clt^ort à f instal'-

II e.St certarn (:îUe tJans le.s condrtic'nS anterLegnes d'expIOr-
tation tLe "colonat'), avec des l-evenLls marginaux" la sêtuVttt-

-qarde cles aménagement s ét a i t ma I assurée ' [*e r:ay'san ne 'se sen-
tait t>as vraiment col-lcer-né r)an I'e:ntretien' De son r:Ôtr'i"

l'CIffice du Niger avait Llrre gro5,se part cle pesponsabilite dans
Ia clégnadation du réseau hydraulique en faisant preuve de nir-
gI igence clans L ' enbret ien -

Les pr^ofoncls cl-rangements sLlrvent-ls rJarrs les neLations
off ice / rizicurteurs, avec une r-e.sponsabi t isation croissante rJe

ces dernier-s et ia sêcur'isation foncière. vont mieux lalne
réaliser à ces usagers de I'eau l'impor-tance tle la saLlvegarde
cte " Ieurs" structures hydr-auliqutes'

Les Associations villageoises et Ie Comitê Far-itair^e vont am'*-

nen I'Off ice a rempt ir son rÔ]e de gest ionnaire de I'eau et du

réseau. Il faut en effet que les membnes*paysans du Comit:e
"exigent" I'entretien secondaire à pantin d'ttne r-edevance
qu' ils cogèner'ont r'éellement avec I' Off ice'

Mais les usagers de I ' eau de ctoivent pas non rrlus oubl ier leur
par-t n.,n nêgligeable d'entretien. 5i Ia réalisation en e:Et

parfois difficilen QU€fques initiatives menées par Retail'
font apparaltre des possibilitês d'entretien collectif par
I, emploi du tâchercrnnat par les Associatic)ns villageolses'
It est souhaitable egalement que se metter-rt en place J-es cofn-

munes, afin que L'CIffice ait des intenlocuteurs représentants
Ies populations. tleci est tnès important en particulier pot"lr

1a vil-Ie,Je NIONO, dont Ies habrtants respecÈent pas Le

distributeLtr Ivnaie déchar'ge publique) afors qu'ils se set^verrt
ctesoneau'SansassurerunepantdeSonentretienetsans
compten sur les pnêjudices qu'iIs caLlsent pour 'son br:rrl

fonct ionnement en aval -

Niono le, 2t AoÛt '1992

j et:l-e Clret de Pro

Jean DISSARD
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Lavoir avec plan incliné bétonné â sa base

Lavoir sans plan incliné (trop de marcâesl
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Travail à la faucardeuse de t'lJnité d'Entretien
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Remise à gabarit au niveau d'un lavoir (NIONO)

€E
-L

Plan d'eau entièrement libre au
après I'enlèvement de

niveau de SASAGODJI
la passerelle
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SYNTHESE

Le prêsent rapport luilunt suite à 1a mission d'évaluation du projet

Retait comPrend trois Parties :

.Aménagementshydro-agricolesetlntensificationagricole.

. Recherche et Recherche-Développement'

. 0rganisations paysannes et problème foncier'

chaque partie comporte un diagnost'ic et des propositions'

1 - DIAGNOSTIC

D'une façon gênéra1e 1e

largemeni, Positif' avec

toutes les réalisations est très

aspects négat'if s '
diagnostic de

cependant des

1l- Infrastructure et aménagement hYdraulique

Points Positifs

. Les réaménagements réarisés donnent toute satisfaction aux paysans et

A 1,.ffice au Niger., iurJt bien pout ltt irrigateurs et drains que

Ëout-ià iet.uu 
.de" 

pistes iugê très bon'

.Laconcertationpermanenteaveclespaysansapermi.sdefaire
corresponoié les intrastructures avec i.r- iresideratas des

exPl oi tants '

Points nêgatifs

. Le probl ème des -ho1s-casi 
ers ( 1 ' 600 ha envi ron po-ur Retai 1 Z et

450 ha pou," Retai 1 3)'nlï ;;t- été 
-regr 

ê pour t'''eîseàole du Retai I '

. Les paysans sont insuffisamment informês en temps voulu des critères

de suppression d,un àu--ôiùrieurs- àyctes curturaux permettant la

rêal i sati on des travuui-de réaménageme-nt ; ...i peut reprêsenter des

rêductions de revenus très importantes'
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Le coÛt du réaménagement est nettement Plys ê1 evé sur Retai 1

(3,1 Mitlions r-crnlnâ qùa sur les uuiiàr proiets (environ ? Millions

F cFA/ha), même s.i 1e ,upporl quài iæ/prif du Retai] est supérieure'

ces coûts é.1 evés sont dûi à une concurrence i nsuffi sante entre I es

entreprises i;;; de ta 
-àonsurtation 

des entreprises et u certains

aspects techniques, noiàmmànt 1 es dimensionnements des canaux

terti ai res .

L, entreti en du réseau est très hétérogèn.e , qinêral ement bi en f ai t
(mais souvent avec retarà) sur Ies srà;ar'aàaucteurs, 1es distri-
buteurs et 1es part.iteuri', i r e_st frcqu.*ment i nsuff i sant sur 1e

réseau terti ai re (arros.;;, ri gol es et drai ns correspondants ) où l es

exproitants n. voient pui ià nêËessità d'un entretien très régulier'

l? Intensification agricole

Points Positifs

. Avant res rêaménagements res rendements êtaient inférieurs à ? t/ha'

De 1gg7 à lggl res rendements rizicoles ont progressé de façon

içt:ïil:H:r; : zone de simpre curture: de 4,3 q q,4 t'lha
zone de Ooubt e cul ture : de ? '? à 4 '? t/ha

Riz de contre saison : de ?,8 à 4'0 t/ha

. La progression de ra double curture est sensible depuis 1991' Le

rendement global est passê de.5,0-à-s,i tlna et 1e pourcentage des

rùpàiiiciei'àn-aouole culture de 10 % A ?4 %'

. La production de semences Rz â partir du principe des min'i-doses a

étê' bi en admi se par I es expl oitants '

. L'amélioration du dêcortigage et.l'utilisation de 1a variété BG 90-?

permet d,accroître ,.nriuiàË.nt ra varorisation de la production'

. La progression des cultures maraîchères apparaît comme une donnée

fondamentale du développement alricole â l'office du Niger. Le revenu

net du maraîchage repïdsânte so t" du revenu du riz d'hivernage, les

expl oi tants résidents possèdant tous des parcel l es maral'chères '

. La présence d'un zootechnicien-vétêrinaire s9r le projet a permis Yne

amél i orati on de I ' ét;i sani ta'ire du cheptel bovi n et son accrol s-

sement, notanunent pour les boeufs de labour'
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Points négatifs

. L'intensification entraîne la
démunies, et les difficultés
probl ème.

I3 RECHERCHE DEVELOPPEI'IENT

l3l. Résultats

Le bilan de la

f ragi I i tê dgt expl.oi tati ons l es pl us

de commercr al i sation accroi ssent ce

L' intensification entraîne une

à'autant Plus imPortante q1re le
àti plus btevc : 38 % sur Retail
Le OêvetoPPement de la double
à; atcaliniiation-sodisation des

d' importance.

forte Press'ion sur I e fonci er '
nombre d''exp1o'itants "double-actifs"
1 et 29 % sur Retai 1 2'

cut iùre peut accrot'tre I e phénomène-;.1 t qli Prend de Pl us en Pl us

de I a Recherche

Recherche-Développement Se résume comme suit.

Ri zi cul ture

- Dêterminat.ion de bonnes variétés adaptées aux diffêrentes époques de

culture :

Hivernage : BG go-? (135.j)'-JAYA (130 il'
contre-saison: CHINA (120 j), HngieÂNi er In 1561 (110-120 j).

- Travaux sur 1a fertilisation'
Bons résultats en fumurà-azotee (150 unités azote)

Résultats encore incertàini en fertilisation phosphatée'

peu de résultats en techniques_culturales :

. Rendements équivatenii au.c les diffêrents modes de préparation du

SOI' , -r - )- r- -^^.:^,r^,rêér mâeanin I dg Sa nOn. Essa.is non probants de 1a repiqueuse mécanique en ralsor

fiabilité.
. Bons résultats du semis Direct en pré-germê sous réserve d'un

planage et d'un drainage parfaits'

Aspect phyto-sa_nitaire : un suivi . parti.cu.l ier doit être fait sur

1 'êvoluti,jn OJ iu pi ricul ariose et de certai nes viroses '

- Desherbage chimique : peu de travaux réalisês.

Cultures maraichères

Il existe encore très peu de données de référence, les travaux de base

n'ayant Pas encore étê entrePris'
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Di versi f i cati rln des cul tures ( autres que maral'chères )

En dehors de 'l 'êventualité du Mais (vendu en vert), rien ne peut encore

être proPosé l)ar I a Recherche.

l'lachi ni sme agrri col e

Les essais doivent être poursuivis avec les charrues réversibles, et

entrepri s âVêrl l es bottel euses A pai 1 1e de ri z.

Alcalinisation des sols

Le su.ivi très précis de ce phénomène doit être poursuivi.
A soul i gner quâ 

- . 54 "4 des sol s de Reta'i 1 3 présentent des ri sques

d'alcalinisation.
. L' alcal i ni sati on se manif este en premi er 'li eu sur

les terres hautes où est pratiqué le rePlquage. 
.

. 1 ' al cal i ni sat'ion s' accompagne général ement de

carence en zinc sur les'sots MOURSI et sur les
zones de double culture de riz'

Productions nrarginales

- Fourrages 'irri gués :

(sous réserve d'une

Arbori cul tutre .

Arbres frui ti ers .

essais intêressants avec Macroptilium et Bourgou

hauteur d'eau suffisante pour le bourgou)'

Bon comportement des plantations d'eucalyptus.

Intêrêt des datt'iers mai s i 1 n'exi ste pas de

" réf érence techni que" , I ê GRIDAQ devrai t 'i nterve-
nir en appui pour'mettre sur place un dispositif
de suivi et recherche-

Dans le cas de ces productions marginales se. pose le. problème
; gâlti on de terro'irs'i pàur dêf i ni r - I es condi ti ons d' entreti en

diexpl oitati rln des zones concernées.
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13?. Typoloqie des exploitations

L'analyse de 1a typotogie des exploitations fa'it ressort'ir les points
sui vants :

- En I 990 I esi exp 1o'i tat'ions en si tuati on précai re représentent 30 % de

1'ensemble, celles en difficulté l8 %. Mais cette situation s'est
nettement amél i orée depui s 2 ans, en rai son de I a poursui te de

l'êvolutiorr des rendements et de la progression de la double culture.

- Les exploi':ations dont les responsables sont des double-actifs sont
nombreuses : 38 % sur Retai 1 I et ?9 % sur Retai 1 2.

- Les exploitations ayant â Ieur tête des "non-colons" représentent
17 % de I'ensemble.

Ces exp'loital:ions sont très diffêrentes et nécessitent des approche:. 9e
vulgarisation-conseils adaptées à chaque cas_, ce qui. es! incornpatible
aveë I e pri n<:i pe du Programme Nat'ional de Vul gari sati on Agri col e de I a

Banque mondi itl e.
Parnii I es pe1;'ites expl oi tati ons , certai nes ne parv'iennent pas à assurer
I eur auto-corrsornnati on ; pour rembourser I eurs dettes el I es doi vent en

effet vendre des quantitês de riz d'autant plus importantes que le prix
du riz est moins êlevé.

l4 Les orrlani sati ons paysannes

La création des A.V. et les différentes transformat'ions économiques
survenues depuis t984 ont considérablement améliorê la situation des
paysans.

Les acti vi tê:; des Associ ati ons Vi I I ageoi ses

Le battage reste I ' act'i vi tê économ'ique pri nci pal e des A_. V. et son

coût repiésente I '1" des tonnages battus . I1 rencontre I e probl ème

hàbituei de la maintenance et-du renouvellement des batteuses qui
devrai t être appl ani par 1 a prêsence de I 'Atel i er d'assembl,age en

matéri el arlrico'l e et des arti sans vi I I ageoi s récemment i nstal I és.

L ' approvi s'ionnement en i ntrants a été amél i oré pgr 1 a créati on d' un

groirilement de B A.V. chargé de I'achat des engrais et des boeufs de

I abour.

- Le crédit comprend : 1a récupération de la redevance par les A.V,
I 'obtenti on de prêts i ntrants et de prêts d'êqui pements, I 'attri bu-
tion de prrêts internes consentis par I'A.V. â certains de ses

membres.
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Les crêd.its intrants-équipements se font par la BNDA ou le F.v.D. Ils
reprêsentent une lourde charge pour 1es Ai1 qui.ont du mal à se faire
rembourser 

- p;; 1es expl oi Iants et -q.ui doi vent f ai re f ace aux

dif f .icul tés de vente Ju ri z (et à 1" impossi bi 1 i té de vendre du

paddy).

Les di f f érentr:s acti vi tés économi ques des As soci ati ons vi I lageoi ses

reur ont permis progressivement de'gagner-reuf.autonomie vis à vis de

l,office et d,assurer avec àrricac'itË-ies fonctions amont et aval de la

production. Jusqu'à unq date rêcente ces fonctions permettaient une

relative aisance économiqu..-Malheureusement la situation est en train
de se dégraaËrJ (1e crédi't créant un ri sque grave de rupture) et I es

fonds acCumulés en voie de disparition'

La gestion de l,eau et I'entretien du réseau primaire et secondaire

L,entretien du réseau primaire et secondaire est financê par environ

70 % du montant de Ia redevance. Le comité paritaire de gestion de

l,eau de la zone de Nionà à permis de faire participer les paysans à

l,entretien du rêseau et â l,ritilisation de la redevance.

Mais le comit(i, et donc les paysans, n'ont-pas l.a possibilité de suivre

de ,,f açon transparente,, 1 'ut,i f i sati-on de 1; redevance pour 1a gestion

et l,entretien du rêseau, pôF manque de comptes-synthéti.ques et clairs-
Il en résulte bien sûr une'certa'ine 'inertie'de 1a part des exploitants'

La sécurisatirln foncière

La sécurisation foncière devait se concrétiser pal .l'lqplication du

dêcret de gêr ance des tàrres i.rl guées et p_ar 
-r ' 

àttri buti on du Permi s

d,Exploitation Agricole (p.E.A). A-;;-iour.,'?8 PEA ont étê délivrés' Le

peu de pEA attri bués est dû au tnunqùà oâ dynami sme de 1 ' 0. N. et a

l,attentisme des paysunr- qui loniidèrent que le PEA ne donne qu'une

sécuri sat.ion purtiLii., un. exclusion êtant 
'toujours possib-te.

Sur I e pl an ,iuri di que, i;; piqgl èmes fonci ers bnt pro.gr.essé notanunent

pour res procâdures dont la i-crtexiàn doit être poursuivie pour 1a mise
-au-poi nt hflf i ni ti ve et I ' harmoni sat'ion des textes '

0rganisation et fonctionnement des A'V'

11 existe des conflits à f intérieur des A.V., mais qui.ont souvent une

origine un.iènn. (entre-c1ans, clivages politiques' "')'
En fait res tensions naissent surtoùt parce.que l'0'N. s'est dêchargé

sur l,Av des tâches 1;;;d;; qr,it arivait'difficilement e assurer

lui-même: paiement des redevances, remboursement du crédit, attribution
et êvi ct.ion fonci ère. iouvent l ' une des causes du conf 1 i t est 1 a

mauvaise tenue de 1a.o*Iiâni1ité et la non transparence de la gestion'
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demander si l'A.V. ne devrait pas limiter ses activités en
- I a gesti on des terres au Consei 1 du vi l'l age
- la récupération de la redevance à l'0.N.
- la solidarité pour le crêdit au niveau de peti ts

groupements sol i da'ires.
14ai s i I faut étre' extrêmement prudent avant de proposer un êventuel
écl atement de I 'AV et vo'ir s'i I es sol uti ons al ternati ves sont réel I e-
ment performa,ntes.

Dispositif d' appui aux exploitants

Le pri nci pe erssenti el appl i qué pendant Retai I I êta'it de substi tuer un

disiositii d'appui aux exploitations et aux AV à un type d'e-ncadrement,
ayaht des rapiorts hiérarch'iques, autoritaires ou paternalistes avec

lês paysans, 
'mân'ifestant la coupure entre les cadres qui savent et les

paysans ignorants.

Au cours de Fletail 2, deux changements institutionnels ont eu lieu :

- L'harmonisation sur 1'ensemble de Ia zone d'intervention de I'0ffice
du Niger dt:s systèmes d'appui à la mise en valeur.

- La détentral i iati on des 
' 
zones et 1 'autonomi sat'ion progressi ve de

certa'ines acti vi tés .

A ces changenrents s'est ajoutée Ia mise en place du Progranrme National
de Vul gari sal:'i on Agri col e ( PNVA ) .

Toutes ces modifications ont abouti :

- au retour <les pratiques anciennes de l'0.N.
à la transformation du suivi-évaluat'ion, qui est devenu un outil
mi nimum orienté vers l es carrés de rendement, l a col lecte de

statistiques de base sans chercher e servir de lien entre la R.D. et
l es paysan:; .

à la dissolution dans l"uniformité de l'0ffice" des innovations de

Retai'l I : dêmarche d'appu'i et non d'encadrement, travail d'équiP.'
1 i en êtro'i t entre Recherche-Dêvel oppement, f ormat'ion-organi sati on

paysanne, :;ui vi -éval uat'iol'1. . .
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? PROPOSITIONS

?l . Aménagement hydro-agricole et intensification agricole

2l I . Probl ènre des hors-casi ers

La prise en compte des hors-casiers doit se faire à 3 niveaux:

- Etude de I , 'importance soci o-économi que des hors casi ers sui vant 'les

villages irtéressés.
Etude de l,aspect hydro-agricole : possibilitês d'irrigation à part'ir
du réseau erxistant.

- Etude de l'aspect foncier.

?12. Réhabi I i tati on de Retai I 3

Pour cette rËrhabi I i tat'ion, i I est proposê :

- 1a poursui 1:e de 'la dynam'ique de concertati on avec I es paysans pour

acquéri r l ttur adhês i on dès l e départ -

la recherche de rêduct'ion du coût d'aménagements qui devrait être de

l,ordre de 2,5 Millions F CFA/ha. Cette réduction pourra'it s'obtenir
par une pl ui grande concurrence entre I es entrepr_'i ses et par des

i-Cajustem'errts techni ques, notamment concernant 1 es amênagements

terti a'ires,,

213. Gestiorr et entretien du réseau tertiaire

L' acti on prértue comporte I es ob jecti f s sui vants :

constitutipn de groupements d'irrigants au niveau de 1'arroseur poyr

assurer la gestion de I'arroseui et de_s prises de parcelles, la
programmat'ioÀ des travaux d'entretien et leur exécution.

sensi b'i 1 i sitti on des expl oi tants :

. â la nécgssité de maintenir un planage permettant le maintien d'une
l ame d' eilu correcte,

. aux prob'l èmes d' i ntens i f i cati on agri col e

drai nage .

1iés â f irrigation et au
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214. Intensification Agricole

- Au ni veau de I ' Etat, i 1 est i nd'i spensabl e que soj t
assurêe 1 a protect'ion du riz produi t I ocal ement par I a

i mportati orrs et I e pai ement par I es importateurs
Conjoncturerl I e d' ImPortati on.

Au niveau de l'Qffice du Niger, achat du paddy â

fonction dtl la propreté, de I'homogénêité et du taux
paddy.

Au ni veau rle 1 'expl oi tati on i 1 f aut agi r sur l.t po'ints su'ivants :

. accror'tre les rândements en cherchant à optimiser tous les f acteurs
de produt:ti on

. accroître la valorisation de la production.

215. Production de semences

Général i ser I a producti on de semences RZ avec I e pri nc'ipe des mi ni -

doses, lâ sernenc'e Rl êtant produite par la Ferme semencière de Niéguê.
Cel I elci pour-ra'it en outre 

'produi re une certai ne quanti té de R2 et du

paddy ordi na'ire.

216. Normes d' attri buti on des terres réamênagées

Malgrê les Cemandes des v'i llageo'i s, et e_n raison de 1a -marge -de
manoeuvre réelle des A.V. 'i I eit préfêrable de ne pa! modifier les
normes actuel les d, attribution (l ha/T.H) . Toute modification _ri sgYe:

rai t de provr)quer une remi se en cause de ce qui a étê f ai t sur Retai I l
et 2.

?17 . Transf,rrmati on de I a producti on agri col e

La valorisation optimum de 1a product'ion doit être obtenue :

- pour 1e riz par I'obtention d'un taux de décorticage êlevê,

iotentiellement possible avec la variétê BG 90'?,

pour I es cul tures maraîchères par I 'ut'i 1 i sati on des mei I l eures

variétés a longue conservation ed par la recherche de procêdês de

transformation ou conservat'ion adaptés.

effect'ivement
I imitation des
de I a Taxe

la qualité en
de clivage du
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22 RECHERI]HE-DEVELOPPEMENT

2?1 . Recherr:hes à confier à l'I.E.R (station de Niono)

principales recherches â poursuivre ou débuter doivent concerner
po'ints srri vants :

- Poursui te des essai s vari étaux de ri z, en s'impl e et en
culture i pour cette dernière â la fois pour 1a succession
sèche chau de/hi vernage actuel I ement prat'iquée et pour I a succ
saison sèche froide/hivernage.

- Le su'ivi de 1 'évol uti on des dêgâts dus aux i nsectes et aux mal adi es
(virose en particulier) doit être renforcé.

- L'I.E.R drlit affiner les courbes de réponse â l'azote, pour
diff érente:; vari étés et diff êrents types de sol , ai nsi que pour l es
di ff êrente:s sai sons de cul ture. Pour I a ferti I i sat'ion phosphorée, i I
reste â mieux dêfinir 1a dynamique du phosphore dans les différents
types de sr)l , en fonction du pH et de l'intensitê culturale.

- Le suivi de l'évolution de 1'alcalinisation et de la sodisation en
zone de simple-riziculture, double-riziculture, maraîchage, hors-
casiers es'i, une prioritê. II convient avant tout de mieux comprendre
le phénomène et son évolution. L'expérimentation doit être axée sur
Ia recherche de soIutions "Iégères", rapidement vuIgarisables, mais
aussi 1a rr:cherche de solutions "lourdes" plus viables à moyen terme.

- L'utilisat'ion d'herbicides adéquats doit être tentée en vue
d'introduir^e le semis en prégermé en cas de renchérissement de la
main d'oeu'/re pour le repiquage.

- En matière de marar'chage, les essais de base doivent être entrepris:
variétés, fumures, préparation du sol, défense des cultures, mais
aussi tran:;formation et conservation. 0n s'attachera en particul ier à

trouver de:; techniques adaptées aux zones al cal i ni sées.

- Di versi f i cirti on : tout reste â f ai re pour produi re des rêf érences
adaptées à la zone sur le maîs, le sorgho, le niêbé, etc.

- Arboricultrrre fruitière, êh particulier manguiers et dattiers : tout
reste â 'Fai re. La col I aborat'ion d'i nsti tuts spéci al i sés ( IRFA,
GRIDAO) porrrra'it compléter le trava'i I êventuel de l'I.E.R.

- Toutes ces recherches doi vent être menées avec comme espri t
I ' augmenta'Bi on des rendements, mai s aussi I a I imi tati on des coûts de
production et des risques, la diversificat'ion des systèmes de

cul ture.
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??2. Expérimerntati ons en mi 1 i eu paysan à condui re par I 'équi pe R-D du

Projet

Ces expérimenbations seront conduites
agri cul teurs :

sous forme de tests avec les

. tests variétaux sur le riz : à poursui^vre,.. êf insi stant

aspects ca'lendri ers cul turaux ' taux de décorti cage '
commerçants et des consommateurs sur 1a qualité des grainS'

. al cal .ini sat.ion-sodi sati on : tests d' amendements, tests _de techni qugs

culturales ii définir aue.1'I.E.R, et surtout suivi de 1'êvolution du

pnflnàrnen., rlans toutes I es zones du cas i er et hors -c asi er '

. test du semi s en prégermé et d'herbi c'ides adêquats ; test de non

travai I du :sol .

. maraîchage : un très gros travair reste à faire avec les agriculteurs
pour tester r es vari étcs , 1es techni ques cul tural es , 1a protect'ion

pnvto- tan.it a.ire, I ô conseivati on et 1 a 
' transf ormati on des produi ts '

. les essais sur I a diversification, fourrages, machinismes doivent

être poursuivis.

223. "Observatoire du changement"

cette fonctic,n doit être d'autant plus renforcée eye- 1e dispositif de

suivi-évaluation de l,o.N. est affaibu. L'équipe R-D pourra, dans- la

mesure où cela sera compatiore avec la_poli'tique générale de l'0'N'
contri buer à renf orcer 1 ''équi pe de sui vi -Eval uati on.

. Suivi des llratiques paysannes: analyse des itinêraires techniques'

évolution des caiendiiers, sur riz et Sur maraîchage.

. suivi des coûts de production, en collaboration éventuelle avec

I'I.E.R. pcuF prêciser leur êvolution'

. Analyse de 1a vari abi I i té des rêsul tats techni qu-es : sondages de

rendement r3t Composantes, mi se en rel at'ion avec 
' 

1 es condi ti ons de

cul ture et ùs- letrtni ques- uti I i sées par des sui vi s agronomi ques .

. Suivi de la commercialisation du riz et des produits maral'chers.

. Foncti onnenrent et typol ogi e des expl oi tati on:- agr jcol es., La typol ogi e

existante <levra être actùalisêe en'rone Retail,-et étendue à quelques

vi 1 1 ages dtls autres zones de I ' 0. N '

. L,équi pe R-D dOi t absol ument conserver son rôl e moteur dans I a

capi tal i sati on des aàquii du Projet : synthèses, PFOPosi tions

novatrices, format'ion de jeunes cadres'

sur les
avi s des



I
I 12

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

23 0rgani sitti ons Paysannes

?31 Appui arlx associ ati ons vi I I ageoi ses

La situation actuelle de l'Office et 1es expériences menées déie au

Mali montrent qu'i1 est difficile d'attendre une réelle promotion des

orgunisations paysannes pq1des structures étatiques ou para-étatiques'
dont les intér^bti sont aifférents et même parfois concurrents- Dans ces

conditions, il est proposé 1a création d'un Centre de prestat'ions de

servi ces , gérri par 1 es A. V . vol ontai res '

La di vi s.ion da promoti on des 0rgani sati ons Paysannes au sei n du consei I

rural pourrai b être ma'intenue mâi s rédui te eL iouer un rôl e d' i ntermé-

diaire entre les AV, 1'Office, l'alphabét'i sat'ion et le CAC. Les

caractêri sti q ues de ce centre pourra'i ent être I es sui vantes :

Domai ne d' acti vi tês :

Comptabi I i té
Mise au point d'un véritable système comptable,

Formation des responsables paysans à la tenue des divers documents.

des comptes sous une forme pêdagogique

- A partir des comptabilités, améliorer 1'efficacité et la rentabi'l ité'
D'une manière générale appui e la décision sur 1e choix des

activités, lê cn6ix des invbitissements, 1'utilisation des excédents.

Format'ion des responsables paysans e 1a gest'ion des A.V'

Prestati ons cle servi ces â I a demande

Appui à 1 tr Présentati on

appropriêe aux A.V.

Gesti on

Appui à la négociation avec
d'offres Pour les intrants et

fournisseurs et procêdures des appels
I es boeufs.

Appui â 1,Érlaboration des dossiers de crédit.

Appui e l,élaboration d'un programme d'entretien du réseau et
compréhens'i on du fonds de redevance.

Qrganisatictn de sessions de format'ion (délêguês paysans)'
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0rgani sati on

Statut iurid'ique
Adhês i on

Conseil d'Administration :

associ ati on â but non I ucrat'if
I es AV et autres organi sations paysannes

volontaires ayant payé leur part sociale'

choi s'i par 1 'AG.

Fi nancement

Il est recomm,lndé de prévoir un projet qui fgyrnisse des subventions

dêgressives de fonctionnement, qui 
-assuie I'investissement initial'

1 
, équi pement li6Augôgi que, 'les -prdstat'ions 

excepti onnel l es et I 'assi s-

tance techniqire mâiË qui'aurait pour objectif d'arriver dans un délai
àà + ans à 'l 'truto-financement des prestations courantes'

23? Propositions dans le domaine foncier

Les propos'iti tlns sont I es sui vantes :

Clarificatign juridique concernant le Code Domanial, le Décret de

gêrance et te-statut iuridique des terres confiées en gérance e

I'office du Niger.

- Accélératiorr des procêdures de 1'0ffice et des diffêrentes structures
chargées de la gestion des terres.
Appui à l'Q,ifice et aux paysans en matière foncière'
La Direction de l,gfficd ét son SAGT ayalt actuellement des diffi-
cul tés pou1^ uisurer^ 1 a gesti on couiante- ( cadastra.g.e-, si gnatures . . . )

dans le dom,line du fonciËr, il semble dlfficite qu'i1s puissent avoir
un rôle actif :

. dans 1 a c{)ncepti on d' une pol i ti que fonci ère '. dans I'ob:servation des aiiterendes pratiques foncières à l'0ffice'

. dans I ' .i nf ormati on régul i ère des paysans et des cadres sur I es

problèmes fonciers,
. dans r;âppui- 1r*nation, conseils...) au fonctionnement des

diffêrentàà structures chargées de la gestion foncière.

plusieurs solutions institutionnelles peuvent être envisagêes :

Une structure had hoc, du type mission ou cellule d'appui, rattachée
directement au pDG de l'0ffiàe et travaillant en étroite liaison avec

les diffêrentes structures nationales.

Un élargissement des fonctions des "observatoires fonciers", actuel-
lement prévus, avec un rôle actif dans la conception, l'information
et I'appui .
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Un contra'i entre l'Office et un bureau d'êtudes national, avec un
cah'ier des charges préci s et un mandat I imité dans le temps (3 ans)
pour mener A bien ces d'ifférentes fonctions.

Les deux dernières solut'ions permettent une autonomie d'intervention et
une certai n,s neutral i té par rapport e des i ntérêts éventuel I ement
divergents entre paysans et associations.

233. Arnél i orati on de I a gesti on de I 'eau et de I 'entreti en du rêseau
primaire et secondaire.

L'essenti e'l est d'assurer I a transparence de I a gesti on et d'amél i orer
I e fonct'ionnement du Comi të Pari tai re. Concrètement, I es mesures
sui vantes pourra'ient être pri ses :

- Présentation pédagogique annuelle de I'ensemble de l'utilisation de
la redevance.

- Introduire le chef de service SAF ou SPCG dans le comitê paritaire
pour faire le point périodique de la situation financière.
Calculer la redevance en argent (28.000 F CFA/ha et non 400 kg de
paddy ) .

Récupérer la redevance en argent pour éviter les problèmes difficiles
de stocks invendus des rizeries et donc de difficultés de trésorerie.
Modi f i er éventuel I ement I a composi ti on du Comi té Pari ta'ire (avec 2
délêguês prtur chacun des 4 casiers).

- Amêl i orer 'la programmati on des travaux et I ' i nformat'ion des
villageois pour coller au maximum avec le calendrier agricole.
Amender 1e:s textes iurid'iques pour préciser exactement 1a responsabi-
lité resper:tive de l'0ffice et des paysans.

Amêliorer le fonctionnement de I'unité d'entretien.I
I
I
I
I
I
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3. ORGANISATION DES VOLETS PROPOSES ET COUT ESTII'IATIF

L 'ensembl e des acti ons proposées pourra'i t se regrouper en 5 vol ets :

centre de prestati ons de Servi ces pour I es AV, "observatoi re fonc'ier" ,
Recherche-Développement, appui à la gestion et à l'entretien des
réseaux terti ai res, appu'i i nsti tut'ionnel .

Centre de prestations de services pour les AV

I I serai t an'imê par une équi pe 1êgère de 3 à 5 personnes dont I
Ass'istant Technique pour 1a période de démarrage (? ans), avec passage
I 'année sui vante à des mi ssi ons d'appui .

Observatoire du foncier

Son organ'isation dépendra de la solution retenue qui aurait intérêt à

avoi r une arrtonomi e d' i ntervent'i on. Le rôl e essenti el pourrai t être
confi é à un bureau d'êtude nati onal avec des mi ssi ons d'appui
extéri eures.

Recherche-Dé vel oppement

L'équipe pourrait être composée d'un assistant technique, d'un I.S.A
national , de 5 agents d'enquête et d'expérimentat'ion (niveau ITA et
moniteurs) et de I agents d'exécution.
Pour ces di{'fêrents postes, des personnels compétents, permanents et
temporaires, formés progressivement par 1e Projet, sont en place dans
l'équ'ipe actrelle. Il faut éviter leur dispersion à la fin de Retail 2
(décembre l9tZ). Pour assurer la trans'ition de Retail 2 à Retail 3 un
programme(l) ae trava'i I précis a été défini pour le premier semestre
1993 et i1 est proposé de conserver l'équ'ipe actuelle. Une miss'ion
d'appui dans le courant de ce premier semestre 1993 est prévue pour
ai der cette ,iqui pe à condui re I e programme i ntermédi ai re.

Dans 1a mesure où la Recherche-Développement n'est plus une fonction
"normale" de l'0.N. et de ses zones décentralisêes, il est proposé que
cette êquipe so'it constituêe de façon autonome, et soit placée "à côtê"
de 1a zone cle Niono, avec laquelle elle collaborera êtroitement, tout
en bénêficiant d'une large autonomie de gestion et de décision.

(t) cf. Annexe 6I
I
I
I
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sa zone d,inte,rvention pr.ivilégiée restera le secteur Retail, mais, êr

particulier 
-pou,^ r.:' aspeglt- "ôbr.rvatoire du changement" et

,,expér.imentati* avec res 
-a-fricur teuiii, er 1e. devra aussi s'i ntéresser

a 1'ensemble rle la zone d; Niono i-p'out {jsposer de s'ituations de

références, pour êtudier certains poinft-particutiers' elle sera aussi

amenée a cond ri re des i nvesti gat'i'oni 
-Jarit 

I es autres zones du Kal a

ïnfêr'ieur, €t. plus ,.utàt.nt Ëompte tenu des distances' en collabo-

ration avec les zones du Kouroumari et-àu Macina. En zone Retail' son

champ d,action ne sera pas limité au-tasier irrigué, mais devra aussi

concerner sa ,,zone d,infruence,, extérieure : hôrs-casiers, villages

r.iverai ns oe t a zone sèche, campements de réf ugi és .

comme par 1e passé 1a nàcnerlhe-Dévetoppement devra poursuivre s.n

act'ion de formati on, toiï iu, pf ààé 'pôut des stagi ai res soi t à

liextérieur pCrup certains cadres nationaux.

Appui â la gestion et e l'entretien des réseaux tertiaires

cet appui se,rait réalisé par ynq équipe constituée d'un Assistant

Technique Jun.ior pendant z àns et ae abui agents du niveau conseillers

agri col es . E; innb. 3, des mi ssi ons O;ipôut 
-.soll 

prévues ' Cette équi pe

devrait animer des g.oupà*ents d,irrigili;.t etre en permanence sur 1e

tgrrain. -.rr..- ^-loa mrli, '
une arternatiye pourrait être l'affectation d'un cadre malien en annee

Z pour urrur.r-1;-.e,nptacàment de l'À:i: à; année 3 après une année de

trava'i I commu n.

Appui i nsti tuti onnel

Ir s,agit d,un appui reratif e ra formation à r'étranger du personnel

àt àe ia fourniture d,êquipements divers.

Le tableau ci-joint représente une première estimation au devis corres-

pondant aux volets Précêdents'
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Le projet Retai I , dans ses phases I et ?, a const'itué un pôle
d'i nnovat'ion un'ique au se'in de I '0f f i ce du N'iger, QUi doi t à tout pri x
être préservé, encouragé, dével oppé dans 1 a phase Reta'i I 3 ; 'i I
concerne aussi bien les aspects techniques qu'économiques ou organisa-
t'ionnel s des systèmes de production des paysans. Ce rôle 'impl ique que
le Projet occupe au sein de l'0.N. une place particulière, illustrêe
par la dêcentralisation de la Zone de Niono, gui en est un aspect.

Pour que le projet poursuive son rôle de prêcurseur, il importe:

l. D'étendre le rôle expérimental au rêaménagement lui-même : Retail
III doit être 1'occasion de transformer des êtudes de Projet
concernant essentiel lement le réaménagement phys'ique en études
prenant en compte tous les aspects du dêveloppement de la zone
polarisée par les casiers (et pas seulement les villages de l'0.N.);
cel a si gni fi e une parti ci pati on d'agronomes, d'économi stes, d€
sociologues, A ces études, êt une implication plus forte des paysans
dans I e proces sus d ' él aborat'ion des pro jets .

2. D'accepter que I a Mi se en Val eur ne soi t pl us automat'iquement
couplée avec un projet de travaux: indépendamment de la rêalisation
ou non des travaux de rêhab'ilitation de Retail III, le travail de la
M'i se en Valeur reste entier pour les zones Retail I et Retail II, êt
pour la zone non réamênagée; de la même façon, dans la mesure où
l'objet du Projet se situe au niveau des paysans, et non au niveau
de l'0.N., il serait dommage de conditionner le travail avec les
paysans à des opérations de rationalisation ne concernant que la
structure de l'0.N. et non les agriculteurs.

3. De poursuivre l'appui aux organisations paysannes susceptibles de se
substituer a l'0.N. pour gêrer certaines fonctions (ou pour les
cogêrer avec Iui) ; le transfert aux paysans de responsabilités
croissantes implique d'êtudier (par exemple pour Retail III) les
niveaux de gestion les plus adaptés, indépendamment des niveaux
adoptés par l'0.N.

4. De tirer les consêquences de I'aspect expérimental en matiêre de
Recherche-Développement : cette fonction doit être beaucoup plus
importante dans le Secteur Sahel qu'ai I leurs, compte tenu de
1'ampleur des changements initiês et à initier ; il en est de même

pour 1a fonction Suivi-Evaluation, qui a un rôle capital d'observa-
toire du changement â accomplir.

.

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CONCLUSION
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5. D'en tirer aussi les conséquences au niveau de f implication de la

Recherche dans ces cnange*ènls : re projet soulève bon nombre de

problèmes technique-s, êt';";;;;in piùt qu9- tout, autre secteur de la

collaboration de ra recherche,.n--*ificr. de variêtés pour la

contre-saison, 
-d. 

Jouore-curture, dê fert'ilisation, de carences'

d,al cal i ni sati on, de techniques .ur tural es ou de dêfense des

culrures I Retait III .i-ïâ iêhuuititaiion de la Stat'ion du sahel

pourraient êtr. r,occasion d,augmentei ra prêsence de 1a recherche

dans ce secteur, êt de passer dei contrats âe plus longue durée avec

el 1e.

De ne pas r imi ter 're rôr e de r a Recherche aux aspects techni ques et

de dêvelopper res travaui à caractère socio-économique en zone 0'N',

nàtâ**.nt' i 'étude sur l es coûts de product'ion '

De tirer les conséquences'de 1'aspect gxpgrimental en matière de

gestion rinJncière.'Du iàrt ae ta'compiâlitc des procédures' les

difficurtés administrativâs de mobiiiiàtion du budget sont telles
qu , el r es entrar- nent parf oi s un retard regrettabl e des acti ons

prêvues.

6.

7.


