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SOIVIMAIRE

Tdr de la mission d'appui CIRADÂRAM de novembre 2000

il:iîiji"lusr',Iiii"n actuelle et perspectives cle ta méthode conseil

exploitations agricoles (EA) en zone Office du Niger
de gestion (cdg) aux

- Note nol -. euJques réflexions sur la stratégie à suivre avant de proposer les premiers

produits cdg aux centres Faranfassiso ;

Note No3 : première simulation âe faisabilité d'un dispositif payant de conseil de gestion aux

exploitations agricoles en zone office du Niger

Dispositif mis en place en 2000 et synthèse des activités par site

Nore No4:principaïx choix opérés pÀur la misg au point et test d'un dispositif conseil de

gestion aclapté à la zone de I'Ofhce du Niger, penode avril - octobre 2000

Not. No5 : ,Synthèse des activités cdg avec la commission III de Molodo Bamanan

l.trote No6: Synthèse des activités cdg au Bl
Note No7 : Synthèse des activités cdgau niveau du sroupe de Niono

i\Iodule riziculture
Niote NoB : Présentation du module riziculture
Nore Nog :Conduite de la pépinière de riz en zone oftice du Niger

Ncte N"l0 . Amélioration de la qualité du nz blanc

Note N'l I :Conduite de lariziculture iniguée à Molodo - Bamanan (suivi cte terrain de

l'étude cdg)
lrl,ote Nol2 : Conduite de la riziculture imguée et des cultures pluviales au Bl.
N ore N.l3 . Conduite de la riziculture imguee sur les palcelles des participants au CdG du

I\i, 10 (groupe de Niono)
l\lote N"14 : Exemples de calculs
S'upports . tableaux 00 à I

Module maraîchage
I'iote No l5 : Présentation du module maraîchage

Note N"16: Note technique sur la consen'ation des échalotes/oignons

Note N" l7 . (non disponible, en cours d'élaboration;

lSupports : tableaux M-l à M-5

Module élevage
Note N"18 : Présentation du module l'élevage

Note N"19 : Détermination de l'âge des bovins

Note N"20 : production de la fumure organique destinée aux exploitations agrlcoles de I'office

du Niger
Note N.2l : Stratégie d'entretien et gestion des bæufs de labour en zone OtTce du Niger

Supports :tableau fiche inventaire, tableaux BLI à BL3 et GTBl à GTB5
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URDOC/PCPS
date : l0/l l/00

fichier : phdrnra2

TERMES DE REFERENCE
MISSION D'APPUI CONSEIL DE GESTION

AUPRES DE L'URDOC ET LB PCPS

Consultants : pour le CIRAD, Monsieur Cruy FAURE, Chef du Programme Savanes et

Période :

Objectif :

systèmes irrigués au CIRAD-TERA, Montpellier ;

pour I'IRAM, Monsieur Valentin BEAUVAL, consultant/agriculteur, membre

de l'équipe IRAM.

13 au 24 novembre 2000,

Contribuer à la validation de la méthode de conseil de gestion aux exploitations

agricoles dans la zoné Office du Niger, adoptée par l'équipe URDOC/PCPS.

1. Contexte

Lors du comité de pilotage de I'URDOC de fin avril 2000, sur le PETF-année I de la Phase II

de I'IIRDOC, il a été demandé au CIRAD et à I'IRAM de fournir un soutien qualifié à

I'actir,,ifé "conseildegestion aux exploitations agricoles" (cdg)menée co4jointement.par

I,URDOC et le pCPS. Depuis mai 2000, des produits "cdg" sont en cours d'élaboration et de

test dans trois OP des 3 Centres de Prestations de Serv'ices "Farafansiso" du Kala inferieur.

D'ici fin janvier 2001, les premiers "packages de service" devront être prêts : leur contenu'

leurs supports, leurs modalités d'intioduction, de suivi et d'accompagnement. Il s'agit de

services payants, qui doivent répondre aux besoins des drftërents types d'agriculteurs,

membres d'Op adirérées, et être fournis à travers les Centres. A partir de fevrier 2001, les

premiers trois Centres devront pouvoir intégrer dans leur offie de services ces produits. Les

premiers conseillers, un par chacun des trois centres du Kala inferieur, iront, à partir de cette

date, se déployer comme conseiller, tout en poursuivant leur formation au sein de l'équipe

coqjointe. De même, les agents TIRDOC fourniront un appui en suivi aux conseillers,

pr*ndront en charge la formation de nouveaux conseillers. et continueront à travailler

ensemble sur I'amélioration de la méthode, ses outils, ses supports, etc',

2. Résultats attendus

L'équipe a élaboré un certain nombre d'éléments, sous forme de notes, fiches techniques,

tableaux, qui sont le résultat de réflexion commune et de test sur le terrain. l1 s'agit d'éléments

incomplets, perfectibles, qu'elle souhaite améliorer au fur et à mesure. De nombreuses

questions restent p_osées, elles n'ont pas encore été abordées, o-u seulement de façon

superficielle. Ce qù* t'equipe attend de la mission, c'est de se joindre à cetîe réflexion, dans le

but ae I'approfondir, de l'élargir, dans le but d'une programmation pour 2001 permettant

d'aboutir à des résultats plus pertinents.

3. Sujets à I'ordr9 du jour

L La pertinence des modules élaborés jusqu'ici, et de celles dont l'élaboration est envisagée,

p"r tupport à l'analyse de leur situation par les agriculteurs, I'identification de leurs problèmes

et la recherche de solutions ; suggestions d'améliorations.
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Z. Lamesure dans laquelle le CdG pourrait-il être considéré comme un futur produit des

Centres Farafansiso, tout comme le conseil juridique et le cdg en comptabilité, permettant aux

OP et exploitants qui en font la demande, d'améliorer leurs performances'

3. La méthode de diffi.rsion de la méthode auprès de Centres Farafansiso, et la stratégie à

mettre en place quant aux modalités de prise en charge progressive des coûts du conseil par

les intéreriér, (p=* une publicité trop fort* au début peut susciter une demande excessive à

laquelle on ne fo.r.ru pas répondre ; une information trop succincte peu susciter une demande

ne correspondànt pur à l'ofte, etc. ; la difficulté de revenir sur des taux de participation une

fois fixées).

4.Ladéfinition des conditions d'adhésion au programme, individuelle et directement adressée

au Centre, individuelle en passant par I'OP, OP tout court, etc. (.à mettre en relation avec la

prise en charge).

5. Le problème d'application par les pârticipants des enseignements :

rizicufture pour atpiraUetisés : impact limité dans les cas où le participant est ni chef

d'exploitation, ni principal actif ;

maraîchage pour alphabétisés . champ familial

'associatifl : application sans entTave ;

maraîchage : pour femmes non alphabétisées :

: même remarque ; chamP individuel ou

a priori application sans entrave, mais

limitations imposées par l'oralité ,

Modules production animale et PME de transformation : idern en cas de non alphabétisés'

possibilité d'1i remédier en créant des groupes mixtes, alphabétisés et non alphabétisés' ou en

dévouant un rôle d'enregistrement plus important aux conseillers (implications sur [e coût)

6. L'opportunité de développer d'autres modules cdg 'légers', pouvant atteindre un public

plus large, à I'image du *od.il" "maraîchage pour femmes", êr cours de test' ou de l'
;.upproùe village'. derretoppé par la DRSPR Sikasso, entre 1985 et 1988. Comment situer ie

rôle du "Conseil Rural" de I'ON par rapport à I'ensemble du dispositif CdG ?

7. L,opportunité de développer des modules 'lourds', destinés par exemple aux entreprises

privées voulant s'installer dans les nouveaux aménagements de I'ON.

g Le problème du code d'honneur des conseillers, et de la protection de ta confidentialité des

données recueillies dans le sadre du cdg, notamment quand il s'agit de rédiger des rapports,

des publications, de la constitution d'une base de données.

9. Ladéfinition des rôles du PCPS, de I'URDOC, des Centres, des OP, et des individus dans

la mise en oeuwe du programme à travers les Centres.

10. L'organisation du travail d'un conseiller formé : sa répartition de temps entre prestatiÔns,

information/formation, intermédiation, recherche de clientèle, suivi-évaluation, en relation avec

son coût, efficacité, prix de prestations, etc.

11. La stratégie à suiwe en matière de 'couverture' de la zone ON en fonction des estimations

actuelles et des résultats d'enquêtes statistiques disponibles en 2001 (inventaire EA et OP) :

clientèles potentielles pour les diftrents produits cdg, par Centre ; nombre de conseillers à

former, services de soutient à fournir ; d'ici 2003
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12. La pérennisation du dispositif au-delà de 2003 ; structure de coordination et

"d'alirnentation" des conseillers, statut, cadre institutionnel, dimension, financement.

4. Calendrier

Date
jour

Lieu Heure Activité Accompagnateurs/
voitures

l3
lundi

Bko 15H45 Arrivée . Hôtel Rabelais PK / 405

l4
mardi

Bko

Segou

8H
9H
10H30
r 3H30
l5H
r6H

AFD, tdr mission (RV PRASRAOP ?)

APCAM (MM.S.O.Tall ;N. Timbo)
départ Ségou
déjeuner Auberge
rencontre ON/DADR (M. Fafi.é)

départ pour Niono

PK / 40s

15

mercredi
Niono
BI

N'Déb.

8H
9H- 12t{

r4H30

Accueil URDOC/PCPS. à I'URDOC
Bl. séance cdg
repas au village
Centre Farafansiso N'Débougo

KB. OC. YC - auftes

BT + autres

16

jeudi
N'lol-b
\,lol

9H- 1 2H

i 3H-
t5H
i 5H30

lvlolodo-bamanan séance cdg tH)
repa-c au village
lr,f ol-b. module maraîchage ( F t

Centre Farafansiso Molodo

SB. OBT. AB * auh'es

YC
idern
BT. Y('-l = âutleS

t7
vendredi

Niono 8H- t 2H

l5H

Réunion de travail avec l'équipe cdg
L,'RDOC/PCPS à I'URDOC
pm

tous

18 sam
t9 dim

? sonie temain (au choix)
pm

BT:SS.,\B

20
lundi

8H
r 5H30

BNDA ; FCRMD ; CIDR (frn./crédit)
Centre Farafansiso Niono

BT absent
SS, YC + autres

2l
mardi

Nl0 8H
I 5H30

]ti l0 séance cdg
pm

MK, SS, YC r autres
BT abSent

22

mercredi
Niono 8-l2H

r5-l8H
pm
synthèse rnissign URDOC/PCIPS (au

PCPS)

BT absent

tous

23
jeudi Segou

-8H
l0H
r2H
11H

dépan pour Segou
synthèse mission ON/DADR
déjeuner (Auberge)
départ pour Bko (Hotel Rabellais)

YC. PK

24
vendredi

Bko

Senou

8H
l0H
llH-?
2 1H30

synthèseàI'AFD+APCAM
RV pers. ress. PASRAOP (?)
pm
envol pour l'Europe
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NOTES STRATEGIQUES
Note nol : Situation actuelle et perspectives de la méthode conseil de gestion (cdg) aur
exploitations agricoles (EA) en zone Office du Niger

Note n"2 '. Quelques réflerions sur la strategie à suivre avant de proposer les premiers
produits cdg aux centres Faranfassiso ;

Note No3 : Première simulation de faisabilité d'un dispositif payant de conseil de gestion aux
exploitations agricoles en zone office du Niger
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URDOC
date : 31105/2000
frchier : pkcdgl.\\pd

NOTE NO 1

SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES DE LA METHODE CONSETL DE
GESTION AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES EN ZONE DE

L'OFFICE DU NIGER, MALI

l. Stratégie pour I'an 2000

Lors de la préparation du PETF an 1 de la deuxième phase de I'URDOC, en awil 2000,

I'URDOC et le PCPS ont élaboré leur stratégie jusqu'à la fin 2000, donc sur 8 mois. Cette

discussion a été reprise mi-mai, lors de la mission IRAM de Jean-Bernard SPINAT, et s'est

soldée par une identité de vue entre I'URDOC et lePCPS. La stratégie pour 2000 s'inscrit

bien sûr dans une stratégie à moyen terme, qui est de fournir d'ici 3 ans une approche

complète en conseil de gestion aux exploitatlons agricoles (CdG), dûment testée, adaptée aux

besoins de la zone ON, et reproductible. Ainsi la quatrième année reste disponible pour une

dernière validation "surveillée", concernant justement l'aspect reproductibilité.

Compte tenu des ch-angements en cours dans la zone, on part du principe que les principaux

supports institutionnels du CdGserônt les OP, fedérées dans les 5 Centres Farafansiso (CPS),

même si dans le discours égale importance est accordée au service conseil rural de I'ON,
tutelle institutionnelle de I'URDOC. De même, poùr éviter toute exclusion a priori, égale

opportunité est offerte aux conseillers de zone pour se former dans la méthode.

Dans la même perspective, on part du principe que I'offie en service CdG aux membres des

Centres Farafansiso (des OP) sera assurée par des conseillers professionnels, prestataires de

service, sous contrat avec les Centres et qu'elle sera payante. L'objectif d'un service payant

reste de vigueur, même si une partie subvention s'avère inévitable, Mais nous ne soflrmes pas

encore arrivés là. Pour qu'un Centre Farafansiso puisse opter en faveur d'une telle offre
de service, il faut d'abord qu'on puisse lui montrer de quoi il s'agit, quels en seront les

avantages, les coûts, les implications administratives, etc. Il faudra aussi disposer de

conseillers professionnels formés, et pour pouvoir en former d'autres, il faudra disposer

de formateurs de conseillers.

C'est pourquoi, les objectifs d'ici fin 2000 sont d'avancer le plus loin possible dans :

- la mise au point de ta méthode, par l'élaboration de supports à partir des éléments déjà

disponibles, des expériences menées ailleurs (.Mali-Sud , Burkina), ou nouvellement à mettre

au point ;

- I'introduction du CdG auprès dune première clientèle d'OP assez représentbtive, en

respectant des modalités de participation simulant des conditions d'application future qui nous

semblent les plus réalistes ', -

- ta formation des premiers conseillers professionnels (un conseiller Delta Conseil et deux

conseillers stagiaires identifiés et rémunérés temporairement par le PCPS) - ainsi que deux

conseillers de zone (du service conseil rural) ;

- la formation des futurs formateurs (2 ingénieurs et 4 techniciens de I'URDOC, dont I

ingénieur et 1 technicien spécialisés dans l'élevage).

I
I

I
I

I
I

I
I
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Les futurs conseillers et les futurs formateurs constituent un groupe unique d'animateurs, qui

s'exercent donc en élaborant les supports, en animant les séances CdG à tour de rôle et en

assurant le suivi sur le terrain, sous la conduite du conseiller technique (URDOC/CIRAD).

La période de I mois paraît très courte pour atteindre de tels objectifs, mais, pour rester

crédible. il faut que l'offie en services CdG puisse être lancée par les Centres au plus tard fin

décembre 2000 (une certaine demande s'est déjà manifestée). Par le biais d'un système

d'apprentissage progressif des conseillers, on pense qu'il serait tout à fait possible que les trois

premiers formés puissent se déployer de façon semie-autonome sur le terrain dès début 2001,

pendant une mi-temps. L'autre mi-temps sera consacrée à compléter leur formation au sein de

l'équipe d'animation URDOC IPCPS. Ainsi, I'an 2001 sera une année de transitioru car même

dans l'exercice de leur nouveau métier les premiers conseillers seront appuyés par l'équipe

d'animation, d'où le terme "apprentissage".

2. Stratégie pour 2001 - 2003

A partir de début 2001, on estime que les deux conseillers en formation depuis mai 2000,

pourraient chacun démarrer 2 groupes CdG, selon une offie de service dont les modalités

restent à être déterminées par les.Centres Farafansiso (en fin 2000)
Ainsi, ils seront appuyés dans leurs tâches par leurs collègues formateurs de I'URDOC, avec

qui ils restent en contact étroit au sein du groupe d'animati-sn; dont ils continueront de faire

partie pendant le reste de leurs temps. La poursuite des activités de ce groupe permettra de

compléter les supports, de poursuivre leur test et validation et de former des nouveaux

conseillers stagiaires (au moins 4 en 2001).Le test et validation des supports. ainsi que la

formation de nouveaux conseillers se poursuivra en2002. Cela est nécessaire pour des raisons

techniques (il faudrait au moins deux campagnes agricoles complètes sinon trois pour la

validation ) et pédagogiques, un cycle de formation / apprentissage de deux ans nous senrble

un minimum si on veut parler de conseillers professionnels. En 20021e nombre de nouveaux

conseillers stagiaires pourraient être portés à 8, pour aboutir à un total de :

- 3 conseillers confirmés fin 2001 , et 4 en apprentissage ;

- 7 conseillers confirmés fin 2002, et 9 en apprentissage ;

- 16 conseillers confirmés fin 2003 (fin URDOC-2).

Pour pouvoir rendre durable un tel dispositif, il faudrait déjà réfléchir sur le dispositif d'appui à

mettre en place en soutien d'un tel groupe de conseillers en gestion. A partir de 2002,

I'URDOC et le PCPS pourraient tester un dispositif de formation continue, permettant

d'entretenir et d'élargir les connaissances des conseillers. Ils se déploieront dans un monde qui

change, et comme tout professionnel moderne, ils perdront leur efficacité rapidement, s'ils
n'auraient pas la possibilité de se-ressouicer en amont

3. Quel type de conseil pour quelle clienGle

La très grande majorité des exploitations agricoles dans la zone ON sont des exploitations

familiales (EF), I'introduction d'entreprises agricoles "modernes" est toute récente, et leur

degré de "modernité" reste à détermin er. La dimension démographique et la cohérence sociale

de ces EF sont même étonnantes en comparaison à la vieille terre, et s'explique probablement

par la relative rigidité d'accès au foncier. Des structures villageoises se sont crées à l'image
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des structures existantes dans les villages d'origine, caractérisée par des niveaux très variables

"d'entente sociale", ce qui n'est pas diftrent de la situation dans les vieilles terres. On a

I'impression que I'islam est peut-être plus qu'ailleurs un ciment de société, en absence d'une

histoire lignagère ou clanique commune. Dans nombre de villages on constate un clivage entre

des groupes de familles qui ne s'entendent pas, mais au sein de ces groupes la cohésion est

souvent très forte.
Ces sociétés villageoises, ou leurs segments, assez fortement structurés, sont en même temps

caractérisées par un esprit d'ouverture vers le progrès économique et technique au niveau des

hommes et des femmes, individuellement et en tant que membres de leurs structures familiales,

chacun selon son statut. L'autorité des chefs d'exploitations reste forte, la riziculture se fait

selon tes règles des "champs communs", tandis que le maraîchage et les activités extra-

agricoles permettent à I'individu, homme et femme, d'avoir accès à des revenus individuels.

L'élevage reste un domaine complexe, la part familiale reste dominante, mais I'accumulation

plus individuelle ou au niveau de sous-groupes familiales se fait également, On constate ici des

tendances de spécialisation, par des chefs d'exploitation, dans la production laitière, la

.reproduction ou l'embouche.
Dans ce contexte nous faisons distinction entre 6 types de clientèle potentielle pour le CdG :

- les exploitations familiales (EF) rizicoles, à travers leurs chefs et principaux actifs ;

- les producteurs individuels de produits maraîchers, au sein des EF ;

- des producteurs, chefs d'EF, spéciatisés dans diffFerents types de productions animales ;

- des (.petits) entrepreneurs de transformation de produits agricoles (décorticage de riz) ;

- des GIEF engagés dans le séchage, la conservation et la vente diftrée de produits

maraîchers (échalotes) ;

- des entreprises agricoles (en devenir).

La grande majorité de cetre ctientèle fait partie du premier groupe Même pour la clientèle plus

spécialisée, leur base reste I'EF. C'est pourquoi nous envisa,eeons de construire un outil CdG

à deux niveaux :

1 . Le "tronc cofirmun"' QUi s'adresse aux exploitations familiales rizicoles. de diftrents types.

2. Des modules spécifiques, qui s'adressent à des EF, des producteurs individuels (FVF), ou

des GIE GVF) intéressés dans des activités spécifiques : maraîchage,'production animale,

opérations post-récolte, autres activités technico-économiques ou commerciales liees à

l'agriculture.

Nous envisageons à développer simultanément les deux niveaux, en donnant une petite avance
-au "tronc c-ommun", afin d'assurer d'abord la solidité de l'édifice D'ailleurs pour les deux

niveaux de nombreux éléments (thèmes) existent ou sont à mi-chemin d'élaboration (validation

technico-économique). Il s'agit de les complêter progressivement, d'améliorer leur lisibilité, et

de les présenter sous une forme facilitant leur utilisation dans le cadre du CdG

Cette construction en deux étages permet de répondre également à la question concernant

I'approche groupe versus une approche individuelle. Compte tenu de la prédominance des -

structures familiales et villageoises relativement fortes, I'approche groupe s'impose pour tous

les domaines où on peut la considérer comme la plus efficace, et sans porter atteinte à la

confidentialité. Ainsi, le'tronc commun" est abordé en groupe, ainsi que certaines modules

I
I
I
I
I
t
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spécialisées en fonction de l'intérêt des participants. Elles peuvent aussi mener à la création de

sous-groupes de reflexion. Cela se justifie par :

1. I'intérêt de profiter au maximum de la dynamique de groupe, qui permet de gagner en

compréhension et en profondeur (les participants se complètent et se corrigent) ;

2. la-possibilité d'atteindre les chefs exploitations, analphabètes à 99yo, à travers les jeunes,

dont beaucoup sont alPhabétisés ;

3. la possibilite de l'appropriation du CdG par les intéressés à travers la formation : il ne sert à

rien âe promulguer Oàr conseils si le raisonnement sur lequel ils sont basés n'est pas partagé

par I'intéressé ;

q.bpossibilité de gagner du temps dans I'introduction de nouvelles méthodes de gestion ou

de tectrnologie, g.ac" a I'adhésion par un groupe, et avec le consentement et la participation

périodique des vieux ,

S. ,rn gain très important du rapport coût/conseil du conseiller (efficacité).

Le conseil plus individuel s'impose notamment en cas d'investissements importants, conrme

l,achat d'une décortiqueuse, dlun motoculteur, d'une batteuse, d'une case de séchage, d'un

moulin, d'une presse, d'un camion etc. Ces investissements sont faits soit par un

producteur/entiepreneur en devenir ou déjà établi, soit par un GIE (HÆ)' ou un groupement

(ou AV), Eans lé cas d'yn individu ou d'un GIE, les supports du "tronc cofirmun" pourront en

maintes cas déjà servir pôur situer le (les) producteur(si/entrepreneur(.s) par rapilort à son

(leurs) EF, et constitueront un premier élément du dossier (cet élément peut faire l'objet d'un

enregistrement et une analyse faite soit individuellement soit en petit groupe).

La recherche de données spécifiques (et de références) fera l'objet d'une étude de dossier,

entre le bénéficiaire, I'organisme de financement et le conseiller. Un tel conseil sera

relativement coûteux. Ses frais pourraient être intégrés aux frais de dossier, mais pour f instant

des organismes comme la BNDA refusent leur prise en compte (I'AFD, principal bailleur de la

BNDA pourrait-elle jouer un rôle positif dans ce sens ?).

4. Situation du CdG au 3l mai 2000

En application du principe que le CdG sera desormais une activité des Centres Farafansiso' et

presônté comme uo. upiiorr'en offie de service pour leurs membres, qui sont des oP, les

Centres de la zone de N'Débougou et de Moloào ont été contacté fin awil' pour une première

explication du CdG, son applirution pilote en 2000, et les perspectives de son extension

future. Un certain nombre de critères avaient été définis pour le choix des OP pour une

introduction pilote, Le service "conseil rural de I'ON a été associé à cette démarche. Les

diftrentes Oir répondant à ces critéres ont été contacté, ce qui a abouti au choix suivant-:

- Centre de N'Débougou : OP (AV) du village B-l (Nionbougou) ;
- Centre de Molodo : Op (AV) de la "Commission-3" du village de Molodo b-amanan'

Des réunions d'informations ont été organisées àu niveau de ces structures' ce qui a permis de

démarrer les groupes CdG à la mi-mai. Les séances se tiennent une fois par semaine, pendant

une matinée 1-f neures), tandis qu'une après-midi est généralement réservée pour le suivi. Il

s,aglt d,une Àéqurnre accellerér po.tt gagner du temps avant la période des grands travaux,

qui"o***nce fin juin. Cette dernière est réservée à des rencontres'plus espacés et plus

ponctuels, ainsi qu'à des suivis sur le terrain.

euant à I'ancien group, de la zone de Niono, 15 participants de 4 villages diftrents, il a été
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maintenu mais désormais on y applique les mêmes modalités que pour les deux autres groupes.

Les séances ne se tiennent plus à Niono mais au village N-10, sont plus fréquentes, mais de

plus courte durée. Ainsi on ne paie plus aucun frais des participants,

La participation dans tous les groupes est volontaire, et les participants payent leur propres

fournitures. Pendant cette première année de mise au point, les participants ne contribuent pas

encore financièrement au conseil, mais cela changera dans l'avenir.
Pour I'instant, ces 3 groupes, qui totalisent 60 participants, travaillent sur le'tronc commun".

Les modules spécifiques seront abordées d'abord dans [e domaine de l'élevage, où on compte

travailler avec 5 groupes de 5 éleveurs, selon leur intérêt particulier. Deux de ces groupes

concernent des producteurs de la zone de Niono (N-10). L'autre domaine qui sera abordé à

partir d'octobre 2000 est le maraîchage. Des activités de séchage et de conservation des

échalotes en cours avec 3 GIEF, permettront en fin d'année d'élaborer une module sur ce

sujet,
Avant la fin 2000, les supports du'Ironc commun" seront disponibles, ainsi que les premiers

supports modulaires en matière d'élevage et de maraîchage. D'autres seront en chantier.

L'objectif est de pouvoir présenter la méthode CdG fin 2000 à la clièntèle potentielle, les

Centres Farafansiso, sous une forme suffisamment attrayante qu'ils puissent s'y inscrire.

5. L'évolution vers des services CdG payants

A partir de 2001 les premieis ofres en service CdG, partiellement payant, sortiront en zone

ON, Il s'agira d'une ofte encore en élaboration, pour laquelle on ne pourra pas appliquer le

plein tarif. Il sera également prématuré de choisir entre I'ofte en formation-conseil (tronc

coûlmun et modules spécifiques) et I'offie en conseils technico-économiques plus spécifiques

(investissements d'entreprise/financement). Il faudra d'abord développer ces diftrents
supports, les introduire et attendre la réaction de la clièntèle potentielle.

Notre hypothèse est qu'il y aura un réel besoin au sein des OP pour la formule formation-
conseil. Il sera plus facile de demander à20 personnes une participation de 5000 ou 10000

FCFA / an pour 20 demie journées de formation-conseil, que de facturer des conseils

individuels au prix réel, On pense clu'un conseiller pouffa faire les deux . grâce à la confiance

gagnée par I'approche formation-conseil, il pourrait susciter la demande pour des conseils

spécifiques basés sur une étude de dossier. Il sera également nécessaire de mener une étude de

marché. Combien de conseillers prestataires de service CdG pourraient trouver une

portefeuille bien remplie dans la seule zone ON ?

I
I
I
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URDOC/PCPS
date : 3-l l-00
fichier: cdgpk_2

NOTE N" 2

QUELQUES REFLEXIONS SUR LA STRATEGTE A SUTVRE AVANT DE

PROPOSER LES PREMTERS PRODUITS CDG ATIX CENTRES FARAFANSISO,
par Paul KLEENE' conseiller technique tlRDOC.

l. Terminologie

Pour éviter toute confusion, précisons [a terminologie.

J'ai l'impression qu'en France, les termes vulgarisatiorz ugricole et uppui conseil couvrent des

notions bien différentes. Or, dans le Nord de I'Europe, I'appui conseil fait partie de la

vulgarisation agricole, et y occupe, historiquement, une place de choix. Par exemple, aux
pays-Bas, I'un des métiers des ingénieurs agronomes est celui de "consultaJrt agricole". Ils

siègent, en équipe incluant plusieurs compétences, dans des "cabinets", crées selon un découpage

du pays en cantons. Ils dépendent de structures partenaires Profession-Etat, leur rémunération

est en gtande partie payée par des subventions, le reste étant payé par les clients à travers leurs

contributions aux organisations professionnelles. Comme partout en Eulope, il existe d'autres

conseillers, pâyés directement'par I'agro-business, et assurant un service avant- et-après-vente.

En terrninologie Banque lr,londiale, I'appui conseil est considére comme I'une des approches de

la vulgarisation agricole, qui ne se limite plus à I'unique système formation et visites (T&V).

L'idée d'un service payant, ou partiellement payant a tàit son entrée dans la "pensée de la

Banque". sous influencè notamment de britanniques qui poussent fort à faire opposition à la

"p.nré. unique T&V", en perte de vitesse depuis plusieurs années.l

Mais nous sortmes en zone Office duNiger, ou il existe actuellernent un Service (.lonseil Rural,

avec 5 agents dans chacun des 5 zones, dont un chef. plus 17 animatrices rurales payées par les

Pays-Bas à travers le projet ARPON. Jusqu'ici, hormis une ONG dans la zone de N'Débougou.

il n'existe pas d'autres institutions qui pratiquent la vulgarisation agricole. On comprend donc

que les Centres Farafangiso sont pressés pour introduire une offre de service d-e type cdg, en

faveur de laquelle ils se sont déjà prononcés.

2. Orientation de la démarche URDOC/PCPS en 2000

Les produits cdg que l'équipe URDOC/PCPS est en train d'élaborer et de tester dans trois sites

actuellement, sont axés dabord sur une utilisationfuture dans le cadre d'un offre de service par

les Centres Farafansiso, au niveau des 5 zones.

La sous équipe PGPS est composée d'un conseille r et 2conseillers-stagiaires, tous en formation,

et rémunérés par le PCPS. A partir de février 2001'' il est prévu qu'ils seront déployés, à temps

partiel, cofirme conseillers cdg par les Centres Farafansiso, selon des modalités à définir (contrat

de prestataire). Le re-ste du temps ils le consacreront à la poursuite de leur-formation I'sur le tas",

en participant à l'équipe URDOC PCPS, et pris en charge partiellement par le PCPS. En même

temps d'autres "conseillers-stagtaires" seront intégrés à l'équipe, pour suiwe le même
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cheminement, en 2001 et en 2002.

Les 5 membres de la sous-équipe cdg de I'URDOC sont sensés accompagner ce processus

(temporairement renforcé pu, un ingénieur femme, pour le module maraîchage, depuis mi-

octobre). pour chacun des trois sites, un agent conseil rural de I'oN (de zone différente) a été

désigné pour participer aux séances cdg. Cette participation s'est avérée irrégulière à cause

d,autres occupations des agents, sauf pôur la zone de N'Débougou, oir I'agent a participé à

presque toures les séances. Depuis mi-octobre, deux monitrices de la zone N'Débougou

participent au module "maraîchage", avec le groupe de femmes à B-1, etdeux autres monitrices,

de la zone de Molodo, aux mêàex modules avec les deux groupes de femmes de Molodo-

bamanan.

La question de la place que pouvait occuper le cdg dans le cadre des programmes du Service

Conseil Rural de l'ON en matière cdg, reste posée'

3; La participation des producteurs aux frais du conseil'

En ce qui concerne la participation aux frais du cdg, il s'agit premièrement d'une exigence de

I'AFD, qui fart partie de notre cahier de charges, et qui t-ait I'objet de discussion entre partenaires'

Il existe de bons arguments en faveur de cette partrcipation' 
-

En Afrique sub-saharienne, depuis 15 à 20 ans, c'est principaf*Tgl! la Banque Mondiale qui

finance fa vulgarisation agncolè, certes. en imposant le système T&V. Il s'agtt de financements

par le biais dà crédits accordés aux Etats dans le cadre de PASA. Les Etats étant dé1à tres

endettés, cet automatisrne est en cours d'être mise en cause au niveau de la B.M. elle-même' qr-ri

cherche à se désengager. notamment en mettant les OP sur le devant de la scène.

Ainsi la B.M. envisage de financer le PASRAOP (d'une durée de I I ans), qui est mentionné par

I'AFD comme ,o.rrrè possible de subventions pour le futur cdg (à explorer)'

Dans certaines situations "l'encadrement" est pris en charge par la filière, par exemple dans

certaines zones cotonnières (Mali, Burkina, Cameroun). Il faut dire que ces filières sont

tellement taxées, qu'une petite restitution sous cette forme-me semble tout à fait justifiée'

En zone ON, le Service Conseil Rural est financé sur les crédits B.M. pour la vulgarisation

agricole, à l,exception du volet animation feminine. Sinon, il semble que la redevance d'eau ne

couvre qu,environ 40% des coûts de t'Office, le reste étant couvert par le budget de I'Etat'

Parmi 
_les 

arguments en faveùr d'un service payant, on peut citer :

l. La maîtrise de l'appui-conseil par les producteurs à travers leurs OP et les Centres de Sêrvice,

leur permettant, en entente avec letus partenaires (URDOC/PCPS), un meilleur ajustement entre

leurs besoins, leurs demandes et les offres en services cdg.

- 
2. Une meilleure garantie par rapport à la qualité, et lbfficacité, des produits cdg, par le biais

d,une confiactualisation. Eventuellement cette offre pounait tenir compte (être en complément)

à un service public gratuit offert à travers le Conseil Rural de I'ON-



3. Les produits cdg actuellement en élaboration, sont présentés sous le vocable

"formation-conseil", c.à.d. que ses produits comprennent une partie importante de

formation/information. L'idée de payer pour une formation est déjà assez bien acceptée en zone

ON, on paye aussi pour I'alphabétisation, souvent pour l'école des enfants, etc.

4. Une prise en charge, au moins partielle, du cdg, serait une meilleure garantie pour sa

pérennisation après la fin des financements actuels, à condition bien sfir que I'on trouve les

financements complémentaires.

4.Leproblème du taux de participation financière

Les simulations faites jusqu'ici nous donnent'une couverture du coût du conseiller de I'ordre d'un

tiers à deux tiers (salaires +charges + transport). Ce calcul est basé sur des hypothèses

concernant I'emploi du temps des - conseillers, les distances à parcourir, leur niveau de

rémunération, et une fourchette de taux de participation. Le coût annuel d'un conseiller est

estimé à 2,3 mln FCFfuan. Ce coût n'inclut pas les frais de la structure de coordination,

actuellement assuré par I'URDOC, et les coûts de formation, assurés par le PCPS. Pourtant, sans

cette "alimentation en amont" les conseillers seront vite dépassés par les p-aysans. La réflexion

sur ce sujet devra donc incldre la prise en charge de I'ensemble du coût d'une offre én services

cdg, pérennisée.

5. Offre, demande, besoins

C'est suite à des questions que les producteurs, des agents de I'OfTce et de I'URDOC se posaient

par rapport à la conduite des exploitations, de la riziculture, de l'élevage, du maraîchage. "Les

gens ont des problèmes de gestion, mais n'ont pas d'idées précises sur les solutions, donc ne

peuvent pas exprimés des demandes très précises non plus". Il s'agit, à partir d'une expression

vague des besoins, d'élaborer des outils et de les présenter aux producteurs. Ceci leur permettra

de préciser leur demande.

C'est pourquoi il a fallu travailler d'abord sur desproduits dont nous pensons qu'ils pourraient

répondre à leurs besoins. Encore faut-il distinguer entre besoins "constatés" et besoins

"exprimés".

Disons que I'ensemble des agents URDOC et PCPS, ayant travailtés pendant un nombre

considérable de hommes/années sur ce t-vpe- de questions, disposent d'une assez borme

connaissance {es besoins "constatés", peut-être moins des besoins exprimés (à noter toutefois

l'étude faite par Mlle Mafre-Hélène MAIIX). Il reste donc un travail à faire dans ce domaine

(notamment dans le cadre de nos propositions pour fin 2000 et début 2001 en matière'

d'identificationbt de prospection de clientèle:enquête inventaire des OP, et étude sur leur

fonctionnement).

Toutefois, avec l'experierice de la méthode cdg acquise dans d'autres zones, je pense que nos

premiers produits ne seront pas à coté de la réalité, et pourront répondre déjà à une partie de la

demande. Notre défi pour cette année est d'élaborer une offre de service déjà assez performante,
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testée sur le terrain, que I'on peut proposer en janvier aux Centres Farafansiso. En 2001 ces

produits seront alors testés pour la première fois dans des conditions réelles d'un service conseil'

payant Il faut d'abord amorcer la pompe. Ensuite, il nous restera encore une autre année pour

améliorer, compléter, changer les produits, et une 3ième année pour les consolider en vue de leur

pérennisation.

L'idée est donc de s'y lancer, tout en étant très attentif à la réaction des paysans et leurs OP par

rapport à ces premières introductions. Il sera donc nécessaire de travailler sur la demande, les

besàins "objeôtifs" et exprimés, mais à partir du concret, et à fur et au mesure que cette demande

se développe et s'exprime. Comment allons-nous aborder ces questions?

Certes, nous devrions peut-être changer la présentation du cdg, sur la base d'une meilleure

formulation des interrogations, par exemple :

- comment reduire les coùts de productions ?

- comment maîtnser le calendrier des techniques culturales ?

- comment maîtriser/augmenter les rendements ?

- comment mieux valoriser les investissements ?

De toute façon, la recherche de réponse à ces questions nous obligera à adapter nos analyses

actuelles.

En tiavaillant sur une gamme assez élargie de produits cdg, céla nous permettra de voir comment

les différentes couches de nos clients potentiels y réagissent. Il s'agit donc de déterminer de

quetle façon nous pourrions mieux appréhender la demande des producteurs, afin de pouvoir t'

adapter nos produits.

6, CdG et conseil en crédit

Le cdg pourrait êrre un outil priviligié dans un cadre d'intermédiation entre des clients (GIEH,

GlEF.individus, etc.) et des organismes de financement. Dans ce cas, pourrait-on inclure le

coût du conseit au montant du crédit ? Toutefois. la première réaction de I'AFD, qui est aussi

principal bailleur de fonds de la BNDA, était négative. Dans notre démarche actuelle, nous nous

intéressons d'abord plus aux possibilités d'autofinancement, compte tenu de I'irnportance de

- l'épargne sous forme de troupeaux bovins, souvent peu-productifs. Les risques liées à I'obtention

du crédit intrants (retards, disponibilité incertaine, problèmes de gestion des AV, etc.) rendent

les paysans vulnérables et mettent souvent en cause une bonne conduite de la culture. Toutefois,

dans le cadre des modules prévus, notamment celui pour les PME de transformation, la question

de financement et d'intermédiation me semblent essentiels.

Collion, M-H., and Rondot, P. (1998)
partnerships between agricultural services institutions and producers organisations . myth or reality ?.

Agricultural Research and Extension Network paper NE. 80, ODI, London.

Càrney, D. (1998)
Changing Public and Private Roles in Agricultural Service Provision, ODI / IT Publications,

London pp 83.
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Public sector agricultural extension : is there life after structural adjustment. Natural Ressoources Perspectives,

NE 2. ODI. London.

Scarborough, V., Killough, S., Johnson, D.A. and Farrington'J.(1997)
Farmer-led Erlension : Concepts and Practises. ODI i lT Publications, London pp 2la.

Schwartz, L A (1994)
The role of the private sector in agricultural extension : economic analyses and case studies. A-ericultural

Administration (Research and Extension) Networl paper No 48, ODI. London.
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DISPOSTTTF MIS EN PLACE EN 2OOO ET SYNTHESE DES ACTWITES PAR SITE

Note N"4:Principaux choix operés pour la mise au point et test d'un dispositif conseil de

gestion adapté à la zone de I'Offrce du Niger, periode avril - octobre 2000

Note N"5 : Synthèse des activités cdg avec la commission III de Molodo Bamanan

Note N"6 . Synthèse des activités cdg au Bl

Note N'7 : Synthèse des aclivités cdg au niveau du groupe de Niono
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URDOC/PCPS
date : l0/lll2000
fichier : pkcdg3.wpd

NOTE N" 3
PREVIIERE SIMULATIOI{ DE FAISABILITE D'TIN DISPOSITIF PAYAI\T DE

CONSEIL DE GESTION AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES EN ZONE
OFFICE DT] NIGER

1. Points de départ

A partir de 2001, les premières offres en service conseil de gestion aux exploitations
agricoles (cdg) devront sortir, dans le cadre des services offèrts par les Centres Farafansiso
(Centre) de la zone OfÏîce du Niger à leurs membres. D'ici 2003 un ensemble d'offres en
service cdg sera mis au point et testé, comprenant différentes options, s'adressant à différents
types de producteurs en fonction de leurs besoins. Les services en cdg seront proposés sous
forme de modules de 'fbrmation conseil ", conduits par des corzs eitteis agricoies intervenant
en tant que prestataires de services. Les participants, producteurs agricoles, membres d'Op
adhérées à un Centre, bénéficient d'un ensemble de services faisani partie du module, pour
lequel ils se sont inscrits, et pour lequel ils paient un prix forfaitaire par an.
Actuellement, en novembre 2000, les modules riziculture, maraîchage {pour alphabétisés) et
maraîchage (pour non alphabétisés) ont été élaborés ou en chantier, êt pou;1onf êtr. proposés
en janvier 2001 aux Centres, pour une première introduction à échelle limitée. plusieurs
modules concernant l'élevage sont en préparation, et pourront faire I'objet d'offres de senice
en2002. Des modules destinés aux PME de transformation sont également prévus.
D'ici 2003 les conseillers formés devront pouvoir s'exercer de façàn autonome, tout en étant
relié à une structure légère de coordination, ou ils pourront trouver I'information nécessaire
sur des innovations techniques et méthodologiques, perrnettant d'actualiser leurs services.
Pour être efficace. le conseiller devra gérer son temps, principal élément de son coût, de
façon efficace, tout en fournissant I'ensemble des services prévus par les modules à ses
clients.
Il devra consacrer une partie de son temps à sa propre information et formation, sans
lesquelles ses services risquent de ne plus être demandés.
N'ayant pas d'autres repères disponibles, cette première simulation est basée sur une offre en
service de deux modules, riziculture; et maraîchage pour alphabétisés, dispensés par un
'bonseiller général ist e " riz icul ture/ maraîchage.

2. Base de calculs

2.1 Nfodule riziculture

Type : formaTion-conseil en groupe et individuel (groupe de 15 participants).
Profil du participant : producteur rizicole, chef d'exploitation ou principal actrf, atjtraUetise.
Eléments : - séances en salle (Z}h$,de 3 hrs chacune (60 hrVar/groupe) ;- entetierrs individuels (3 hrs/anlparticipanr) ;

suivi dans les champs (40 hrs/anlgroupe) ;
préparation/restituti on niveau op ( 12 hr s I an/groupe).
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Durée :

Prix forfaitaire .

deux cycles d'un an.
tarifA : 5000 FCFA/an ; B : l0 000 FCFA/an

Le module se réfere à "l'exploitatron familiale rizicole" et comprend differents éléments.
permettant au participant une meilleure maîtrise technico-économique de son exploitation.
Les gains en rentabilité au niveau de I'exploitation que le participant obtiendra grâce à cetteformation conseil dewont largement compenser ses frais, équivalent à I sac d,engrais autarif B, plus son temps. Les heures de prestations fournies sont nettes, non inclues le temps dedéplacement, transport, etc. (voir tableau I ).

2'2 Module maraÎchage (alphabétisés) par culture (echalote, tomate, pomme de terre)

Type : formation-conseil en groupe et individuel (groupe de l5 participants).
Profil du participant : producteur maraîcher, chef d'exploiLtion ou individuel, alphabétisé.
Eléments : séances en salle ( lO/an), de 3 hri chacune (30 hrs/anlgroupl;;

entretiens individuels ( 1,5 hrs/anlparticipant) :
suivi dans les champs (20 hrs/arVgroupe) ,
préparatiorurestitution niveau Op (6 hrs/errlgroupe )Duréç : ' _cycle d'une année par culture

Prix forfaitaire . tanf hypothèse e: z 500 FcFfu'culture : B : 5 000 FCFA/an

['e module peut intéresser notamment les nombreux producreurs individuels (ou en petits
groupes) de la zone. Il permet au participant une meilleure maîtrise technico-économique dela culture et des opérations post récolte et de mise en marché. Les gains en rentabilité que leparticipant obtiendra grâce à cette formation conseil devront largement compenser ses frais.
équivalent à 0,5 sacs d'engrais au tarif B, plus son temps. Les hùres de prestations fournies
sont nettes, non inclues le temps de déplacement, transport. etc (voir tableau 2).
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Tableau I Estimation du temps conseiller pour le module riziculture
par cycle d'une année (total 2 cycles) - groupe de 15 participants

Elément durée
(hrs)

nombre prestation/
an (hrs)

jours ouvrables
(arrondis)

séances en
groupe

1 20 60

entretlens
individuels

0,5

(x l5)
6

(x 15)
45

suivi champs 2 l0 2A

réunions OP 2 6 I2

déplacements I 36 36

preparatlon/
rapport

2 36 72

Total 245 31

Tableau 2 Estimation du temps conseiller pour le module maraîchage (alphabétisés)
par culture, cycle d'un an - groupe de 15 participants

Elément durée
(hrs)

nombre prestation/
an (hrs)

jours ouvra-
bles (arrondis)

séances en
groupe

aJ 10 30

entretiens
individuels

0,5
(x 15)

3

(x ls)
22,5

suivi champs 2 5 l0

réunions OP 2 1J 6

déplacements I l8 l8

préparatior/
rapport

2 2l 42

Total 129,5 t6
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3. Simulation d'un emploi du temps d'un "conseiller généraliste riziculture/maraîchage,,

On suppose qu'un conseiller dispose de 230 journées de travail par an. Il devra suivre une
programmation bien précise de son emploi du temps, qui tient compte :

- des modules demandés et de leur période préferable de dispension :
- de la localisation de ses clients (temps de déplacement) ;
- de la disponibilité de ses clients (periodes de grands travaux, de routes coupées) ;

Ainsi il donnera priorité à la progammation des modules, les périodes "mortes" pouvant être
mises en profit à ses autres activités (formation, base de donné.r, 

"ongé 
annuel, etc.).

une simulation d'emploi du temps a été présentée au tableau 3.
En fonction de I'hypothèse retenue, le coût du conseiller (salaire, charges sociales,
déplacement estimé à2,3 mln FCFA/an) serait couvert de respectivemènt ry% et37o/opar la
contribution des participants.
Le reste devrait donc être couvert par des subventions.

4. Couverture de clientèle

Selon les estimations du tableau 3. un conseiller "couvrira" en 6 ans, 90 participants par le
module riziculture, et 270 panrcipants par au moins un module maraîchage. Au tableau 4 des
taux de couverture ont ete calculés par rapports à des estimations de clientèles potentielles. 11

irnporte donc de disposer d'éléments pour mieux cerner ces estimations

4
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Tableau 3 Simulation d'un emploi du temps d'un "conseiller généraliste
riziculture/maraîchage" - année de croisière

NB:congéannuel 30jrs;weeke,nds(llmois)96jrs;joursferiesg:s/total.l35:+230:365jours

Tableau 4 Simulation de taux de couverture de la clientèle potentielle - période de 6 ans

module jour-
nées/
modul
e

nombr
ede
groupe
s

total
nbre de
journées
ouYra-
bles

nom-
bre de
partici
pants

forfaitl
parti-
cipant
tarif A
FCFA

fodaiU
pârti-
cipant
tarif B
FCFA

recettes
tarif A
FCFA

recettes
tarif B
FCFA

riziculture
cycle I

3l 2 62 30 5000 10 000 r 50000 300000

riziculture
cvcle II

3l 2 62 30 5000 t0 000 I s0000 300000

maraîchage l6 a
J 48 45 2s00 5000 I 12500 250000

s/total 172
(7s%)

10s 412.500
'850.000

taux de
couverture

18"/" 370Â

réunion de
travail

l0

base de
données/rap
ports

28

formation/

information
20

s/total s8
(2s%)

Total 230
(r00%)

Module nombre
de
partici-
pants

nombre
de
conseillers

total
nombre de
participant
s

total nom-
bre d'ex-
ploitations_

clientèle
poten-
tielle

taux de
couver-
ture

riziculture cy_cle-

IetII
90 10 900 t6 000 20 o/o 28%

maraîchage 270 10 2700 s0 000 20 o/o 27%
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cdg if- l

3/l l/00 NOTE NO4

PRINCIPAUX CIIOD( OPERES POUR LA MISE AU POINT ET TEST D'UN DISPOSITIF
CONSEIL DE GESTION ADAPTE A LA ZONE DE L'ON, PERIODE AVRIL - OCTOBRE

2000

I- OBJECTIFS
Les objectifs de I'activité cdg pour I'an 2000 sont :

- la mise au point de la démarche, par l'élaboration de supports à partir des éléments déjà

disponibles, des expériences menées ailleurs (Mali Sud ; Burkina); ou nouvellement à mettre au

point,
-l'introduction du cdg auprès d'une première clientèle d'OP assez représentative, en respectant des

modalités de participation simulant des conditions d'application réalistes;

- la formation des premiers conseillers pr<lfessionnels au nombre de trois, rémunérés

temporairement par le PCPS, ainsi que trois conseillers de zones du service conseil rural de I'ON ;

- la formation des futurs formateurs (2 ingénieurs et 4 techniciens de l'URDOC, dont I ingénieuret
I technicien spécialisés dans l'élevage).

La présente note décrit les differentes activités entreprises dans la periode avril - octobre 2000.

2 - CHOIX DES OP (VILAGES) ET DES PARTICIPANTS AU CDG
Au mois d'avril. lors de la préparation du PETF. des réunions ont été organisées avec les principaux

partenaires de I'URDOC dans le cadre du CdG. la DADR'ON (notamment le service conseil rural),

et le PCPS (et à travers lui, les centres Faranfasiso). Cela a permis de se mettre d'accord sur les

activites à mener jusqu'à la fin 2000, et le choix des 3 zones du Kala inférieur, Niono, N'Débougou
et Molodo. Etant donné que dans I'avenir le cdg fera partie de l'offre de services proposés aux OP,

adhérées au centre Faranfasiso, on a opté pour le choix d'une OP par Centre pour la mise au point

de Ia rnéthode pendant I'année 2000. Par le fait que dans la zone de Niono, un programme cdg a été

introduit depuis 1997, sur une base plus individuelle, I'insertion de ce groupe s'est faite de façon

légèrernent différente. Ainsi pour les zones de N'Debougou et Molodo des critères ont été déf,rnis

pour le choix des OP et au sein de celles-ci des participants pouvant s'inscrire pour le cdg, sur la

base de volontariat.

CRITÈRES POUR LE CHOD( DES OP
* OP membre du centre Faranfasiso.
* OP en " bonne santé ",
* OP volontaire,
* OP ayant un nombre suffisant d'alphabétisés ou scolarisés,
* accessibilité du village_en hivernage,
* disponibilité d'un local pour la formation,,
* pas de village_ modèle (village pilote) ; _

CRITÈRES POUR LE CHOD( DES PARTICIPANTS AU CDG:
-être membre de I'OP ;

-être volontaire ;
-être alphabétisé en bambara ou scolarisé en français ;

-être prêt à s'engager dans la (environ 20 demi-journées/an) ;

-être de préférence d'exploitation ou actif principal ;

-prendre à sa charge I'achat d'un cahier, bic, crayon, gomme et règle.
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ZONE DE N'DEBOUC'OU ET MOLODO:
Pour le choix des OP (villages), une mission composée du responsable CdG de I'URDOC et d'un

conseiller du PCPS a été organisée du 25 au 28 awil 200 dans les deux zones.

La méthodologie adoptée était la suivante :

-présentation de la mission à la direction de l'ON et rencontre avec le sewice conseil rural pour lc

choix des villages potentiels de la zone.

-Séance de travail avec les centres Faranfasiso des différentes zones pour leur présenter le

progr.rmme CdG et le choix des villagesiOP potentiels,
Ces rencontres ont permis une première sélection de 4 OP dans la zone de N'Débougou (AV Bl,
AV 83, AV ND2 et AV Fassoun) et deux de Molodo (AV M2 et Commission III de Molodo
Bamanan). Des entretiens ont été organisés avec les membres du bureau et d'autres adhérents de

ces OP. Entre 15 et 25 personnes ont assisté à ces réunions. Finalement le choix est tombé sur l'AV
du village Bl (Gnombougou), zone de N'Débougou, et lâ commission 3 de Molodo Bamanan, zone

de Molodo, répondant le mieux aux critères retenus.

Z{)NE DE NIONO
L'ancien groupe CdG de la zone de Niono consistait en 15 producteurs venant de 4 villages, qui se

réunissaient en moyenne 6 fois pæ an à Niono, pendant une joumée. L'approche étant différente, il
s'agissait d'abord de restituer aux participants les résultats du suivi d'exploitation effectué avec

leurs concours. Les participants recevaient une indemnité de 150 FCFA"/personne pow participer à

ces rencontres (frais de carburant + repas). Pour rompre avec cette habitude, il leur a été proposé de

suiwe désormais la même approche que celle introduite dans les autres villages'. -

Le village Ténégué, N t0â éti retenuiorirme lieu de rencontre, étant le lieu de résidence de 7

participants. et pas loin de N7 (3 participants), Km39( 3 participants). Les 3 participants de Km 26

(quartier de Niono) pouvant profiter de la voiture de I'URDOC pour leur déplacement sur NlO.

3 CIIOE DES THEMES ET DES MODULES
En première année, à quelques semaines avant le début des travaux pour la simple culture rizicole
dans les casiers, la priorité a eté donnée aux thèmes concernant la riziculture. Elle est pratiquee,

dans la grande majorité des cas, dans Ie cadre de I'exploitation familiale, sous la conduite du chef
de farnille. Les thèmes concernant la riziculture, Fatiquée dans des structures d'exploitation
familiale (EF) sont regroupes dans le < Module riziculture >. Ce module a été élaboré à partir de

données des EF des participants concemant la campagne passée (1999/2000). L'importance des

aspects liés à l'élevage pour la conduite de la riziculture a été bien aperçue, mais n'.ont pu être

abordés que superficiellement, par manque de temps. En effe! les thèmes traités lors des seances

doivent devancer la réalité vécue sur le terrain. Ainsi à partir du mois d'août, des éléments pour le '

< Module maraîchage > ont eté élaborés. Leur introduction s'est faite à partir d'octobre. De
nombreuses < sous exploitations rnaraîchères D existent, géée par des hommes ou dçs femmes au

niveau de petits group€s ou individuellement. Ces pourquoi I'introduction de ce module a permis de

s'intégesser à d'autres types de participants :

-- en élargissant les groupes CdG à d'autres actifs hommes iles EF des participanls ou des tiers (à

B1 et à Molodo-Bamanan):
- en constituant des groupes de participants femmes, autour d'un < Module maraîchage pour non

alphabétises > (un groupe? Bl, deux à Molodo-Bamanan >.

- Le test de ces modùles n'est pas encore achevé compte tenu de l'avancement du calendrier

qrraIfif;ute élevage, il€srencours d'élaboration. Les premiers éléments présentés ici
concernent la gestion des baufs et du troupeau bovin géré au sein des EF rizicoles. Leur
introduction est prévue pour décembre./janvier prochain. Des modules plus spécialisé (lait, viande)

sont prévus pour 2001.
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URDOC/PCPS
SBiîoteS.tlsc
0e/l l/2000

lntroduction :

N() rû, Nos
SYN-THIISE DES A('I I\II IIES CDG AVIIC L,A COMùIISSION III t}E i\,TOLODO-

BAMANAN

l- Caractérisation des participants :
Sur 25 participants inscrits, nous enregistrons aujourd'hui 4 cas d'abandon. Sur les 2 | participanrs
restants, l0 participent régulièrement aux séances d'animation, et l l participent de façon semi-regulière.
Ce qui nous donne en movenne 15 participants par séance. Pour mieux élucider la situation des abandons
et des absences une rencontre a été faite avec les vieux des participants (voir compte rendu desjoumée
du26-27109100).
Les l0 participants réguliers ont un niveau bon à moyen, sont responsables des travauri des champs et
généralement fils de CE impliqués dans la gestion financière de la famille: donnent leur avis sans pour
autant ordonner les dépenses ou percevoir les recettes.(cftableau ( Statut des participants au cdg et leur
niveau d'alphabétisation >).

2- Modules traités et calendrier des séances :
Lès modules cdg traités du I l/0,{/00 au26110100 reposent essentiellement sur :

- La structure des exploitations familiales
- La conduite de la riziculture (prâtiques culturales, calcul de la marge brute, gestion de là production et -

du vivrier)
- La conduite du maraîchage (caractérisation de la sous, exploitation maraîchère, les pratiques culturales)
Les principaux enseignements et résultats obtenus lors des séances et du suivi sur le terrain sont les
suivants : -

Structure des exploitations familiates : '

l.ii main d'oeuvre permarente salariée n'est pas utilisés (utilisation rationnelle de la main d'oeuvre
familiale) la double culture n'a pas été pratiquée au cours de la saison 99i00. les cultures pluviales sont
très peu pratiquées.
Au niveau des animaux de trait, deux problèmes maieurs se posent : le chois des anirnaux en fbnction de
l'âge et de l'âge de la reforme des animaux pour la boucherie. A ce sujet un module special a éte préparé
et animé.

Quant aux matériels agricoles, le constat général est le non renouvellement de l'équipemenl; par contre
une remise en état est assurée en cas d'usure.
La conduite de la rizicultnre :

Ce module traité en différents thèmes a -suscité beaucoup d'intérêÎ, pour les participants. Arnsr les
enseignements tirés nous indiquent :

r Une faible maîtrise de l'inistallation -et de la conduite des pepinières ( forte réductiôn des surfaces de
pepinières par rapport aux surfaces des champs à repiquer, insuffisance dans la préparation du sol et
dans la fertilisation). Pour remédier à ces insufïisances, un thème spécifique sur la pepinière a été
préparé et animé, dont une version en bambara a été aussi produite.

o Au niveau de la conduite des opérations culturales du champ : I'application du DAP
en retard de l5 joun après le repiquage; les doses _de fertilisation sont juste le minimum conseillé par
I'ON;le mauvais planage des chainps. Au sujet du planage, lalRDOC a introduit deux bârres planeuses
(nouveau modèle CAION) pour experimentation.
o Des possibilités d'augmentation de la marge brute au delà de I'utilisation rationnelle de la main

d'oeuwe familiale par I'amélioration de la production (maîtrise des techniques de production).
o Qu'une faible minorité seulement arrive à assurer I'auto suflisance alimentaire de la famille

(exploitations faisant déjà une séparation entre grenier pour la nourriture et pour le stock
commercialisable ).

Il appartient à la majorité des participants de mieux gérer la gestion de stocks car la production couwe
largement les besoins alimentaires de la famille et les charges de production .

Pour pallier aux difficultés que rencontrent les participants à effectuer des opérations de calculs
(addition, soustractions, multiplication, division, règle de trois) un thèrle sÉcifique sur les exemples de 

'

calculs a été traité et a beaucoup aidé à la compréhension des thèmes necessitant des calculs du genre.
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La conduite du maralchage
D'une manière générale la pratique du maraîchage connaît dans ces 2 années un problème d'eau lié aux

fiavaux de réhabilitation des terres. Les surfaces exploitées à I'aide des puisards se limitent seulemenl
aux anciens champ de mil. Le mode d'exploitation le plus répandu est individuel, surtout au niveau des

femmes qui dorninent dans cette activité. La culture dominante est l'échalote.
La pratique de la pépinière rencontre des ditÏcultés (surface réduite, densité de semis élevée).Quant aux
champs de cultures, les écartements restent toujours serrés à I'image de la pepinière. I-es fertilisations
minérales accusent un retard dans I'application (sont généralenent apporté au premier binage de Ia
culture).
Ces modules ont été traités au cours des séances d'animation heb&madaire (voir tableau du déroulement
des seances). De la période du 20/07 au 20/08/00, les séances ont été suspendues en raison de I'intensité
des travaux de repiquage et d'entretien des cultures. Au cours de cette periode, la fréquence des visites de
tenain q'est multipliée. En plus des modules traités, d'autres sujets ont été préparés et seront animés les

prochaines séances. Il s'agit des thèmes suivants:
o Commercialisation et auto consommation du riz et de ses sous produits
o Récolte, transport, conservation et vente des produits maraîchen
o Calcul de la marge brute-o 

Planning et prévision pour la campagne prochaine. 
-

3 Suivis et démonstrâtions sur terrains :

A la demande des participants, les srùr'is et visites de terrain se tiennenl tous les mardi après midi ( I 5h-
t7h ).

I-es suivis ont portés sur la révision de certains modules et sur l'animation des thèmes spécifiques
(conduite de la pépinière du riz et détennination de l'âge des aniinaux de trait).
Ce suivi permet de rapprocher plus le participant afin d'affirmer le tralail.
Quant aux visites de tenains, différents champs ont été visités par des groupes de participanrs afin de
mieux échanger les idées sur les pratiques réalisées.
Les principaux résultats obtenus des visites se résument dans la note << conduite de la riziculture à
Molodo. Bamana commission3

4 Premierr éléments d'appreciation des participants au cdg :

La réaction des participants a été enregistrée à différents niveaux :

Séances dtanimation: Le thème gestion du vivrier a été vivement apprécié par tous les participants et les

vieui car il traite la question lbndarnentale-qui se pose à eux mais aussi à la rnajorité des exploitations de
I'ON : le niveau des productions,l-5 -tdra pennet de couvrir largement les charges de production et assure
I'autosufïsance alimentaire mais chaque année beaucoup de nos exploitations lraversent une période de
soudurealimentaire(Août-Septembre). pourquoi?. -
Visites de terrain : à ce niveau un fort engouement des participants a été enrégistré par rapport à la
maîtnse dé la conduite de la pepinière, la détermination de l'âge des animaux de trait et
I'exÉrimentation des barres planeuses contribuant tous à une augmentation de la production.
- L'aooroche du cds : la méthode participative a beaucoup enchante les participants qui se sentent
beaucoup écouté, s'expriment librement et contribuent à la perfection des outils du cdg.
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I'C'PSiURDOC
z8/09i2t00
Ficher. crvieux

Compte rendu de rencontres al'ec certains Vieux et
certains Participants de Molodo cieJ

Suite à I'irrégularité de la majorité des participants aux séances CDG et aux visites de
terrain,l'équipe cdg a programmé les après midi des journées du 26tf)q et du 27 09 pour rencontrer
les vieux de ces participants.

Objet : faire I'etat des lieux sur la situation des participants irréguliers.

Déroulement des rencontres
Nous avions constaté depuis un certain temps que des participants avaient abandonnés (07) les

séances CDG; et que d'autres se faisaient très rares (07) ..A nos jours seulement l0 participants sur
24 suivent correctement les séances CDG La situation actuelle nous pennet de dégager 3 lots
distincts de participants.
o les réguliers (10)
o Les semis -réguliers [07)
o Les cas d'abandon (07)
Pour palier à cette situation nous avons juSé nécessaire de rencontrer les CE(chef's d'exploitations )

des participants en situation d'abandon le rnardi 26109; ensuite les participants semis -réguliers le
mercredi 27109 pour discuter des contraintes qui se posent en eux et trouver des solutions leurs
permettant d'assi5ter con'ecteflent aur séances.
A la rencontre du mardi 26.09 les vieux conviés ont trouvés bon de f'arre venir fes participants
concernés afin de mieux éclairer la situation :A la lumière des débats il en est ressorti que les

abandons sont dus à un découragernent des participants suite aux difïicultés d'écrire , car non
alphabétisés or"r de niveaur très f-aibles. il leur a donc été rappelé que cela ne doit pas constitué un
handicap majeur pour quelqu'un de bonne volonté . Un panicipant peut trrer des enseignements des

rnodules sans pour autant pouvoir écrire ..

A I'issu de cette rencontre les vieux ont souhaités égalernent que pour ceux là qui étaient conviés le
lcndernain c'est à dire les semis- réguliers ; il serait toujours préférable que leurs CE soient invités
.Ce qui tût f-ait Avec la conltontation il est ressorti que les irregularité étaient dues aux
participants eux même puisque toutes les dispositions avaient éte llrises par les erploitations
respectives pour que les membres désignes puissent prendre part aux séances .

Conclusion
Encore une fois les vieux ont exprirné toute leur confiance au CDG pour la qualité et la nécessité
des modules dispensés; aussi ils ont exhorté les participants à attacher d'avantage la ceinture pour
prendre part aux séances afin que les exploitations puissent mieux en tirer profit.
Ont pns part à ces rencontres pour le compte de :

L'URDOC : I.FANE et S BAH
PCPS : O.R.TRAORE
CENTRE de MOLODO :Nouhoum TANGARA
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Responsabilité dans la gestion du travail
I -- I er responsable
2 : Zèrne responsable
3 :3èrne responsable
0 : aucune responsabilité
liiveau d' alphabétisation :

I : bon niveau
2 : moyen niveau
3 : faible niveau
Responsabilité financiè re:
1 : I er responsable (ordonne les dépenses et perçoit les recettes)
2: participe à la gestion (donne son avis)
0 : aucune responsabilitéI

I
I
I
I
I
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Statut des participants au cclg et niveau clnalphabétisation
Villase : Molodo Commission 3

d'alphabétisation
Niveau de

responsabilité
financière

Position I'amiliale Niveau de
responsabilité de la

ion du travail

Noms - Prénoms

Soumana Adama BOL,TARE

Yava BOUARE
Madou BOUARE

ne BOUARE
Karamoko COLILIBALY
IMambé DIARRA
Bcukadeli BOUARE
Modibo BOUARE
Soumanè tsOUARE

Mamoutou DEMBELE

Adama COULIBALY
Alou DOUCOURE
Solomani TANGARA
Lassina COULTBALY
Modibo TANGARA
Sidi TANGARA
KaTim COULIBALY
Fah TANGNL{
Soumaila BOUARE
Abdoulave TANGARA
Demba BOUARE
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NOTE J\{O6

SYN'THESE DT,S AC'T'I\/IT'ES DII C-ONSEIL DE GESTION ATi BI

l. [ntroduction

Gnombougou (Bl) est I'un des 3 r,illages retenus dans le cadre du conseil de gestion au\
exploitations agricoles au titre de cette prernière année d'activités. Ce village est situé dans la zone
de N'Débougou. L'OP adhérente au programme est I'Association Villageoise (AV) qui est

également membre du Centre Faranfasiso de N'Débougou. Les exploitations inscrites pour la
participation à ce programffre étaient au nombre de 20 au départ.

Le dérnarrage du programme de conseil de gestion aux exploitations agricoles de ce village qui
devrait avoir lieu le fl1A5i2000, a été reporté au 24,05,2000, date effective de lancement. Ce report
a été causé par certaines insuffisances organisationnelles (absence de la plupart des participants.
imprécision sur le lieu de travail...)

Les rencontres se font sous fonnes de séances qui se tiennent en salle autour des thèrnes à présenter.
et de suivis pendant lesquels des visites de terrain sont souvent organisés. Du démarrage à la date
d'aujourd'hui, 16 thèrnes ont été traités pendant l9 séances de travail et 12 suivis. Les différents
thèmes traités sont repartis entre 3 rnodules : Riziculture et cultures pluviales, maraîchage, et
élevage.

Les rencontres se fbnt heMornadairement- tous les mercredi pour les séances, et tous les lundi pour les

suivis. Mais compte tenu de I'intensité des travaux charnpetres, les séances se tenaient par quinzaine au mois
deluillet, et ont été suspendu en abut et pendantla penode du 18 octobre au 18 novembre. -

2. Caractérisation des exploitations

Au cours de la première séance tenue dans ce village. 26 exploitants etaient presents panni lesquels
9 vieux dont quelqr"res conseillers adrninistratif's du village

A Gnombougou. les erploitations familiales sont caractérisées par une grande diversité du point de
vue structure de la farnille et de I'erploitation. ll )'a 4 grandes fàrnilles de plus de 50 habitants qui
fbnt partie du groupe des participants. [-eur superficie exploitee en riz varie de 14,76 à 21,10
hectares. C'est au niveau de ces grandes exploitations que nous avons enregistre le plus de matériel
agricole et d'anitnaux de trait. Elles sont les seules a avoir des troupeaux bovins de plus de 30 têtes
Le groLlpe comporle également 2 petites exploitations de moins de 6 habitants erploitant
respectivement 0.12 et 0,79 hectares de riz en casier.

I Le niveau'd'équipement est bon dans I'eirsemble par rapport aux animaux de trait, aux charrues.

I herses, charrettes etc.

3. Caractérisation des participants :

Les 20 exploitations inscrites ont été représentées c_hacune par un participant, 5 d'entre eux sont
leur propre chef d'exploitation, l0 sont des premiers responsables des travaux et 5 sont des seconds
(cf- tableau). Les participants- ont un nir,eau d'alphabétisation hétérogène mais suffîsant dans
I'ensemble (6 ont un bon niveau,9 sont moyens et seulement 5 sont faibles) (cf tableau). Pour le
module sur le maraîchage (introd-uit en début octobre), le cercle des participants a été élargi avec l2
nouveaux participants hommes et l9 femmes inscrites. Ces dernières ont constitué un groupe à part.
Il s'agit d'autres actifs hommes et femmes appartenant ou non aux exploitations des participants.
Les nouveaux venus des homffles sont à majorité alphabétises. Par contre les femmes sonJ presque
toutes analphabètes.

Sur les 20 participants du départ, l0 sont réguliers aux séances. Pour diverses raisons, 6 sont moins
réguliers, 2 se font rare, et 2 autres ont abandonné (qf. Tableau).

NB : Parni les I2 nouveaur participanls, 2 avaient aclhéré le groupe tle leur propre gré hien uvant
Ie déntarrage clu module sur le maraîchuge,.
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4. Les constats sur les pratiques paysannes

Les thèmes traités ont concerné en premier lieu le module sur la riziculture activité principale, pour
s'étendre ensuite sur l'élevage et le maraîchage. Le module sur les cultures pluviales a été associé à
celui de la riziculture. Le traitement de ces différents thèmes nous a permis de constater les
pratiques paysannes ci-dessous présentées.

Les champs rizicoles sont exploités de façon collective par tous les actifs de la famille sous la
direction d'un chef d'équipe.

En général les superficies rizicoles en casier sont relativement faibles par rapport à la population
totale des exploitations et on rencontre rarement des parcelles de riz en hors casier (2 cas sur 20).
Les casiers ont été réhabilités en 1995196. A la difference du système de découpage des champs
dans la zone de Niono, les bassins ici sont de taille variable.

Du point de vue conduite de la riziculture les exploitants apportent peu de fumure organique dans
leurs champs. Mais les pépinières sont généralement installees dans des anciens emplacements de
cultures maraîchères pour profiter des anières effet de la fumure organique qui avaitété apportée à
ces cultures. Sur les pépinières les opérations de planage- sont pratiquées après labour avec des
planches de menuiseries. Les techniques d'installation de la pepinière sont rnaîtrisées, cependant
leurs superficies ne sont pas mesurées dans beaucoup de cas et souvent les doses de semences ne
sont pas connues. Généralement la pepinière est surestimée selon la devise <qu'il vaut mieux avoir
un restant qu'un manquant >.

- En ce qui conceme les travaux en plein champ, nous avons assisté dans certaines exploitations à la

I 
pratique du puddlage et l'enfouissernent de l'engrais de fond (DAP) avant le repiquagè.

Les champs de cultures pluviales, regroupés dans un seul site (N'Débougou) sont situés à l'Est du
village à 20 km des casiers sur des sols sableux. Le mil est la principale spéculation cultivée en
association avec d'autres cultures tels que le niébe. L'exploitation des ces cultures est secondaire à
la riziculture. Le système d'exploitation est extensif. Il n'y a pratiquement pas de d'apport d'engrais
ni de fumure organique et les travaux d'entretien (sarclage, demariage, buttage) ne sont pas
correctement effectués. Les produits de récolte sont destinés exclusivement à I'autoconsommation.

I Les rendements obtenus sont satisfaisants pour le riz (5 tonnes), mais restent faible pour les cultures
I pluviales (moins d'une tonne).

Après récolte il n'y a pas une gestion planifiéades stocks. Le déstockage se fait du jour au jour pour
diverses raisons (financières ou de consommation). Ces pratiques sont à la base des ruptures de
stock souvent constatées. Il n'y a pratiquement pas de prévision claire de la prochaine cirmpagne. Ils
ne tiennent pas des comptes d'exploitation, donc pas de calcul de marges.

Par ràpport à I'activité d'élevage, les exploiants maîtrrr*ni peu les éIements d'appréciation de la
performance des animaux. Ils ont des insufÏisances par rapport à I'estimation de l'âge des animaux
à l'achat et à la reforme des animaux. Le système de production intensif n'est pas encore entrepris.

Le mode d'exploitation du maraîchage est individuel. L'exploitation maraîchère est basée ,u, dm
pratiques empiriques. Les semences sont généralement auto-produites, la fumure organique est
utilisée mais n'est souvent pas de qualit_é (mal décomposée). La fumure minérale (engrais_) e_st

également utilisé inais souvent mal appliquee. Le post recolte pose des problèmes par rapport a ta
conservation, la transformation, et la valorisation.

I
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Éléments d' appréciation

Compte tenu des limites de leur pratiques ci-dessus présentées, les participants ont marifesté de

l'intérêt à la presentation des differents thèmes

Ils ont reconnu que les thèmes sur le suivi de la riziculture leur permethaient de parfaire les

techniques de production en respectant les doses et les calendriers des différenæs opéræions. La

-ê-e're--qul est valable pooi le. cultures pluviales. L'évaluation des actifs, de la performance

des animaux ât de l'équipemènt les aideront dans la planification des activités et des reformes' Les

thèmes sur les calculJ dès marges inciteront à mieux gérer la main d'cpuvre familiale pour Éduire

les charges de production. tæ ihème de la gestion du viwier qui a éæ le cloue du modulc sur la

rizicultgie et les cultures pluviales a particulièrement intéressé tous. En fait, selon les perticipans'

ce thèrne en dehors de I'autosuffrsance alirnentaire qu'il permet d'assurer, contribue bearrcoup à la

cohésion sociale des exploitations agricoles en instaurant de la transparence dans la gestion du chef

d'exploitation .o*"e à" beaucoup de conflits. Il ouvre également ury po1te de sortie aux

explàitations agricoles dans des iituations d'endetternent dans lesquelles elles s'engageaient

souvent sans le savoir, car surestimant leurs rel'enus.

Le module du maraîchage bien qu'il soit encore à son début, susciæ déjà de I'inrcI€t des participans

par rapport aux techniqries cultuiales surtout de la pepinière, a de la qualité de la fumure organique.

Nous pouvons dire que les participants sont intéressés par le programme sur le conseil de gestion

aux eiploitations agricoles. béià iit 
"om...ncènt 

à bien percevoir et comprendre lzutilité des oltill
qu'on êst entrain dàaborer ensemble. La preule est que certains arrivent à enregistrer et à anÙser
lèur propre situation pour en tirer des enseignements utiles pow leurs prochaines activités-

Les participants pour mieux profiter de cette tbrmation, doivent maîtriser certaine notions de base

telles les méthodes de calcul de surface, de doses, de conversron etc...

Ceci nous a amené à développer des thèmes sur les méthodes de calcul que nous pottrrotls

rencontrer fréquemment dans lè cadre du cdg. Malgré cette formation, des insuflisances persistent,

auxquelles il faut trouver des solutions.

Également il faut reconnaître que l'alphabétisation joue un rôle important dans la réussite de ce

ptigtu-11r". Mais le niveau des participants qu'eux même estimaient souvent bon, n'est pas toujours

suffisant pour bien suiwe la formation.

Donc I'intégration d'un programme complémentaire d'alphabétisation des participants serait

intéressant pour la réussite de ce programme.
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NOTE'7
SYNTHESE DES ACTIVITES DE CONSEIL DE GESTION AUX EXPLOITATIONS

FAMILIALES AU NIVEAU DU GROUPE DE NIONO

Le programme a démarré à partir de I'hivernage 1.997 sur un échantillon de 15 e>rploitants

votàntàres de Ia zone de Nibno repartis dans 4 villages (N10, N7, Km26, Km39). Le suivi

àt"it a$ure par un agent du PCPS et un agent de I'URDOC sous la direction des

responsables des deux Projets.
peÀdant ces 3 ans, deux outils étaient essentiellement utilisés : outil de suivi technico

économique de la riziculture et celui de la trésorerie. Des rencontres mensuelles étaient

oig"nùè;; aàns les différents villages pour discuter des problèmes rencontrés et dont les

paysans bénéficiaient de perdiems.
en'.àtr 2000, des réflexiàns ont été engagées par les deux projets par rapport à la

réinoUofogl", 
"ux 

outils utilisés et aux p:eÀpectives du programme pour leg années à venir'

it 
" 

ete 
"inii 

tiouvé que même si fa métiroAologie adoptée était intéressante, elle présentait

Jes insuffisances et que les outils étaient assez lourds-et ne prenaient pas en compte toutes

les activités de I'e$loitation.
un. eqrip" 

"orpo"é" 
des agents des deux projets 9 été constituée sous la direction de

f assistânï tectrnique de I'URôOC et d'un responsable chargé du CdG du mêrne projet' Cette

_equipe est cnargée d'élaborer des méthodes et outils de gestions pour les EF.

1 CARAèTERISTIQUES DES PARTCIPANTS EF
ésions ont été souhaitées pour compléter

t,etteitit à 25 mais uniquement au N1O. Ainsi en plus des 15 anciens ant a enregistré

l'adhésion de 9 EF ce qui fait au total 24 EF.

A la date d'aujourd'hui 5 sont en situation d'abandon et les 19 autres suivent différemment

les séances (voir tableau ci dessous).

Réguliers Moins régulier lrréqulier Total
10 6 3 19

O t un bon niveau d'alphabétisation, les

niveau moyen. Les statuts familiales (par rapport aux travaux agricoles)
5 autres ont un
se présentent

comme suite :

Stattts Simple
CE

CE directeur de
travaux

Directeur-de
travaux

2 directeurs

Nombre 3 7 6 3

n@loitationneparticipantpasp|einementauxtravauxmaIsassure
la gestion globale de la famille
CE directeur de Ûa\taux : chef d'eploitation'
-Directeur-de travaux : actif qui dirige et participe aux travagx du champ

ACTIVITES MENEES
Depuis mai ,600, un certains nombre d'éléments rèlatifs aux activités de riziculture, de

m"i"i"nàge et d'êlevage sont en cours d'EIÂBORATION conjointement par I'URDOC et le
pCpS. Cis éléments stnt soumis à un test à l'intention des participants au CdG et sont
-aÀétioreg au fur et à mesuie âu cours des discussiohs. lls sont présentés sous forme de

t"UÈ"u vierge reportés sur un tableau noir , e4liqué par un animateur de.l'URDOC ou du

PCPS et dis-cuté ilar l'ensemble des participants (conseillers et paysans). Les differentes

activités ménées se présentent comme suit :
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Du 23 mai dernier à ce jour 5 thèmes
Ces thèmes furent :

- la structure de la famille (nombre total de bouches à nourrir, le total des actifs, la réPartition

de la population en classe d'âge),
- les ânimaux de trait (âges, étâts, années d'utilisation, années de reforme)

- les matériels agricoles (âges, états)
- la conduite technico économique de la riziculture'
- tà gestion de la production lassurer l'autosuffisance alimentaire et gérer le stock restant)'

- la éommercialisàtion et I'auioconsommation du riz et de ses sous produits (en cours

d'élaboration).
De l'analyse des situations de l'échantillon on retient :

. une population totale par e)çloitation variant entre 10 et 28 personnes avec une moyenne

de 15,
o un niveau d'équipement très disparate variant entre o et 3 attelages/eploitation'
r , quelques variaUiiité d'lTK liées aux moyens et aqx stratégies, de chacun (exemple :

',ititisàtion 
de forte ou de faible dose d'éngrais, semis très précoces ou pas ... etc.).

. des surfaces rizicoles très variées de'1,2O à 7 ha et quelques fois peu concordantes à la

population totale,
. une forte utilisation de MO salariée occasio-nnelle,'. 

une production agricole généralement ma1 gérée (gestion désordonnée, autosuffisance

moins privilégiée).

- Module maraîchage
Deux thèmes sont abordés pour I'instant en 2 séances :

Thème 1 portant sur les principales caractéristiques de la sous e>ploitation maraîchère :

celle ci se rapporte à la composition des actifs travaillants dans la dite erploitation' les

cultures, les ti.ramps, les pratiques d'irrigation, les équipements de maraîchage.

Thème 2 sur la conduite technico économique (flux financier) du maraîchage.

On note l'adhésion d'un nouveau participant au groupe.

;:ï;"'rt"t"";ifit'.?"n". d;animation, des supports sous forme de tableau avant servi à

kaiter le thème sont données à chaque participant pour porter les renseignements de la

campàgne passée et celle èn cours. L'objet des visites de terrain est de vérifier le
r"ritir-""gè O"s tableaux et d'aider le participant en cas de dfrfÏcultés. Ces suivis ont lieu 2

fois par sJmaine dans l'ensemble des 3 villages et une moyenne de 2 à 6 e)Qloitations est

touc'hée par jour de Suivi. Ces suivis se font pa1 groupe ou individuellement en famille ou au

lieu de la formation.
+ Wsite de chamPs
Les conseillers Oe iUnOOC et PCPS effectuent également des visites dansles parcelles

paysaRnes avec des groupes_de paysans. Au cours de æs visites, sont débattus les

i""hniqr". culturalesl les'difficultés-rencontrées, les solutions préconisées ou '

envisageables
- Calendrter des activités
Les séances se tiennent soit hebdomadairement

-degré d'occupation des PaYSans.
Le mardi a été retenu comme journée de séance'
Deux suspensions de 30 à 45 jours sont intervenues compte tenu de I'intensité des travaux

r de reoiquaqe et de récolte.

I |lJliiiirii'Ji visites de terrains se poursuivent normalement èt on totalise 21 journées à

ce jour.

I

ont été abordés au cours de 10 séances d'animation.

soit par quinzaine en tenant compte du

I
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3 PREVISIONS JUSQU'AU 31 I11I2OOO

1. - module élevage
. inventaire du chePtel
. boeufs de labour
. troupeau bovin
. production de lait

Poursuife des activités maraîchères
récoltes et vente de Produits
calculs des marges brutes
planning et provision pour la campagne prochaine

î Poursuite des activités iùcoles sur la commercialisation et I'autoconsommation du riz et

de ces sous Produits.

* pME poste récotte iconoerne les petites prestations effectuées à partiides bafteuses, les

décortiqueuses, les moulins, -.. etc.

5 Compte d'exploitqtion général des exploitations familiales'

4 ELEMENTS D'APPRECIATIONS DES PARTICIPANTS
- Faible niveau de maitrise des méthodes de calculs
- une timidité dans le remplissage des fiches,
- une bonne participation aux différents débats,
- les cas U'irégutaiité aux séances concernent les CE directeurs de travaux.

5 APPRECIATIONS DES PARTICIPANTS :

Si dans l,ensembles les paysans ont appréciés les différents modules et thèmes traités, des

r"niion" spéciales sont'donnéesà queiques thèmes : gestion du vivrier-et.du stock restant'

les méthodês de calcul utilisées dàns le cadre du cdg, la détermination de l'âge des bovins

et les débats sur la conduite technico économique de la riziculture'
D'autres part ils trouvent que les supports sont complexes par rapport au niveau d'un grand

hombre de participants etsouhaitent plus de temps de débats'



MODULE RIZICULTURE

I
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MODT]LE RIZICULTTIRE

Note No8 . Présentation du module riziculture

Note No9 : Conduite de la pepinière de riz en zone office du Niger

Note No l0 : Amélioration de l_a qualité du riz blanc

Note N'l I : Conduite de la riziculture imguée à Molodo - Bamanan (suivi de terrain de
l'étude cdg)

Note N"l2 : Conduite de la riziculture imguée et des cultures pluviales au B I

Note No l3 : Conduite de la riziculture imguée sur les parcelles des participants au CdG du
N l0 (groupe de Niono)

Note N'14 : Exemples de calculs

Supports : tableaux 00 à I
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PRESENTATION DTI MODI.JLE DE LA RIZICIILTURE

CARACTÉNTSETION DES EXPLOITATIOII{S AGRICOLES (EA) DES PARTICIPANTS

Arr coNSErL DE GESTION (CdG)
Objet: C,est pour ayoir un* ,onnaissance globale cles exploitations des participants à travers des

renseignements très signi frcatifs.
Support: le tableau 00; il cornprend les variables suivants'

fl ést composé d'un No de cod. CdG, du norn et prénom du participant, son niveau

d'alphabéiisation, nombre de ménages de I'exploitation, nombre de personnes, main d'æuvres

perïnanentes, superficies des champs cultivés, nombre de bæufs de trait, d'ânes' de chanues' de

ir"rr"r, de charr"tt.r. taille du troupeau bovin, autres activités du chef d'exploitation (CE)

STRUCTURE DE LA FAMILLE :

Objet: dégager I'ensemble des forces de travail (actif-s champ et actifs berger )et l'ensemble des

bouches à nourrir (membres de la farnille, manceuvre, personnes confiées etc. ) de I'exploitation.

Un actif agricole est défini comme un homme valide participant à toutes les opérations culturales'

Suivant le degré de participation, le travailleur peut avoir le coefficient 1, 0.5, ou 0.25.

Une exploitat-ion est " un ou plusieurs ménages cultivant ensemble sur au moins unchamp commun

principil auquel sont liés ou non plusieùrs iharnps secondaires d'importance variable selon le C-as. 
-

ayanteux-mêmes leurs centres de décision respectifs. "
L'actif principal est celui qui assure la responsabilité des travaux de la production agricole etlou

animale au sein d'une exploitation.
Un ménage est le groupe cle personnes qui se rompose d'un hotntne marté. d'utte ou plusieurs

fèrnmes, de leurs enfants et d'autres dépendants.

Un village se présente corïlme un ensemble de familles reparti en concessions et en exploitations

occupant un même terroir.
Il ressort de I'analyse une très grande variabilité de la taille des exploitattons. Si d'une part on

rencontre des expioitations de petites tailles ( I -ménage, l0 bouches à nourrir). d'autre part- il existe

des exploitations bien plus grandes (1usqu'à l0 ménages, 78 bouches à nourrir).

Support: le tableau l.

LES ANTMAUX DE TRAIT ET LES IVTATERIELS AGRICOLES :

Obiet. Connaître essentiellement le nombre, l'état de fonctionnement et les possibilités de reforme

Gi animaux ou de matériels a-{ricoles qui assurent le travail de la terre et le transport.

L'analyse montre que, même tl l.r animaux ou les matériels sont suffisants, les possibilités de

reformes ne sont pas pratiquées dans la plupart des cas.

Les aniqaux proviennent géneralement du troupeau familial ou-sont payés sur le marché- Quant

aux matériels agricoles, ils sont payes ave_c les participants locaux (AAMA, CAFON,Artisans).

Support: les tableaux 2 et 3

SUIVI DE LA RIZICULTTIRE, PAR CHAIVIP :

Dans une même exploitation on peut avoir un ou plusieurs champs de riz. Pour connaître le

fonctionnement de la riziculture au sein de I'exploitation, un suivi des pratiques appliquées pour

chaque champ doit être réalisé.

Objet: Eaire là situation de la campagne écoulée et de tirer des enseignements pour la campagne

suivante, à I'aide du tableau 4.

Ce tableau porte sur :

- I'identification du champ,
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- les quelques caractéristiques du champ (types de sol, état de planage. situation d'irrigation et de

drainage),
- les iti"néiaires techniques et les dépenses correspondantes effectuées (en flux tinancier)'

Il s,est avéré au cours de ce suivi qu'il existe en maintes endroits une dégradation du planage'

cela a amené I'URDOC à introduire des barres planeuses au niveau du groupe de Molodo

Bamanan. Il a été aussr constaté une nrauvaise piéparation des pépinières de riz (préparation du lit'

densité de sernis).
A cet effet une note technique relative à la conduite de la pépinière a été_elaborée.

tl- a été noté que la fumure organique est insuflisamment appliquée en plein champ (volr note

< fumure organique > dans le module élevage).

Les obsewalions faites lors des visites de teirain sur les parcelles paysannes se sont soldées par une

note sur les pratiques paysannes en riziculture irriguée.

Si les itinéraires tèchniques sont connus par les paysans, les périodes et les doses des apports

d'engrais restent sous I'influence de la qualité de la gestion'

CALCUL DE LA MARGE BRI.ITE :

Support: le tableau 05.

OUiàt : Connaitre le résultæ économique du champ à fin de_ pouvoir porter une analyse.

1 slagit de soustraire total des dépensàs effectuéei en flux financier de la production totale estimée

en espèces, pour calculer la marge brute.
Cette analyse peut aboutir à :

- la comparalson- des marges brutes des parcelles d'un ou plusieurs indivtdus,

- la réflexion-sui les mesures à prendre pour I'augmentation de la marge brute'

Toute fois cette comparaison est facilitée en ramenant la marge brute à l'ha'

Exernple : La mobiliiation de la main d'æuvre familiale pour certaines opérations { repiquage,

récoltè) en lieu et place des prestataires de service pounait considérablement réduire les dépenses

etiectuées. Ce qui augmenterait la marge brute.

Il est a rappelé qu'à c-e niveau une séanie spéciale sur quelques exemples_ de calculs utilisés en CdG

a ete nécËssaire pour faciliter la compréhension des participants (voir tableau < exemples de

calculs rr ).
GESTION DU VIVRIER:
Malgré les niveaux de rendements élevés obtenus dans les parcelles paysannes (5-6.1/ha)' on

.nr"!irtr" iurqu'à présent des difficultés d'alimentation ten periode de soudure) et I'incapacité pour

beaucoup â'eiploitants à autofinancer les intrants (engrais, semences) pour leur riziculture.

Face à cètte s-itrætion, le programme CdG a vu la nécessité de traiter-le thème " gestion du vivrier "

à l'intention des participants.
Obiet: ce thème propose un cheminement de gestion de la production, présenté en deux parties;

- une partie sur I'autosuflisance alimentaire,
- une partie sur la gestion prévisionnelle du stock restant.

La première partie tràiæ d4ns des sous tableaux la production de céréales entrées dansle magasin

après déduction des frais dè battage efvannage, les besoins de consommation en céréales de la

fàmille, le calcul_du stock restant après prélèvement de la nourriture et des semences.

La gestion prévisionnelle du stock iestant constituant la seconde partie du thème, repose sur le

calcul de certains remboursements à savoir : -- lesèmboursements obligatoires relatifs aux frais de redevances, d'engrais, et des travaux

menés à crédit ;
- les remboursements des dépenses communes (équipement; main d'æuvre salariee etc... ).

La coinaissance-de tous les éléments sliscités peut amener leprôducteur à réfléchir sur les

provisions pour la campagne à venir.
Àu regard âe tous les exemples traités lors des séances, on s'aperçoit qu€ toutes- les exploitations

sont imesure de satisfaire leur autosuffisance alimentaire à partir des champs de riz' Dans

beaucoup de cas, la possibilité d'autofinancement des engrais a été ressortie.

Support: le tableau 6 et 7.

I
I
I
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COMMERCIALISATIOIT ET A1ITOFINA|'{CIENIEN't Dtl RIZ ts'r DE SES SOUS

PRODI.]ITS
Ce thèrne est en cours cl'élaboration. et doit concerner les aspects de decorticage, de destination de

riz blanc et des sous-produits, de situation de couverture alimentaire.
-l'raité 

à l,aide du tableau 8. il sera à l'instar des autres thèmes, animé. débattu et corrigé au f-ur et à

mesure des obsen'ations.
L,es discussions engagées au sujet de ce thèrne ont montré qu'il existe des difficultés de production

de riz blanc de bonne qualité à partir des petites décortiqueuses'

Face à ce problèrne la nore techïique sur I'amélioration de la qualite du riz a été élaborée'
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URDOC/PCPS
Sc'pt/2000
Ficher: pepiriz.drrc

NOTE NO9

CONDTiIT'E DE LA PÉPTXIÈNP DE RIZ
Ei\'i ZONE OFFICE DLi NIGER

I Définition: qu'est ce qu'une pépinière?
C'est le lieu qui sert à élever les jeunes plants pour leurtransplantation ultérieure.

2 Objectifs: pourquoi mettre en place une pépinière de riz?
La pépinière permet:
. d'assurer une bonne gennination des semences afin de garantir le nombre de plants

suffisant au repiquage,
o d'économiser la quantite de semence par rapport au semis direct (60kg contre l2Okgi'ha t.

o de faciliter le desherbage du champ.

3.Périodes doinstallation des pépinières :

o Pendant I'hir.'ernage, les dates de sernis vont du l5 Mai au l5 juillet pour les variétés à
cycle long ou moyen (BG-90-2, Kogoni 9l-1" etc...) et du ler juillet au 31 -iuillet pour les

variétés à c-1,-cle court (china 988. habi-qant. wassa etc...)
Pendant la saison sèche (contre-saison) on sèrne les variétés non photosensible à cvcle court
(china 988, hahiganl, wa_ss_a etg.,)entre le.[er F-évrieret le ler Mars. En cas d'utrlisation des

variétés de- cvcle moyeR non plrctosensible (BG-90-2, Kogoni 9l-1, etc). on préconise Içs

semis au mois de Décernbre .

.1 Choix de I'emplacement de la pépinière: elle doit être situer dans un endrclit lrien plané
(làcilement irrigable et drainable) et si possible au milieu de la parcelle a repiquer p()ur

faciliter le transport rles plants.

r 5 Surface: elle correspond au ll2Oème de la surface à repiquer, soit 500rn: de peprnière pour

I repiquer lha.

6 Quantité tle semence à utiliser: elle r arie de 50 à 60kg de padd,v pour repiquer l ha en

sernis prégerrrre.
Dans le cas du semis direct à sec. o_n preconise 60 à 80kg pour pallier aux risques de pertes.

7 Modes de préparation de la pépinière: on distingue en zone Office duNiger:
. la pépinière sèche.
o la pépinière semi-hurnide.
o la pépinière humide.

7-l Préparation de la pépinière sèche
La preparation porte sur un labour sur sol ressuyé. un premier hersage pour concasser les

grosses mottes de terre, un sernis à la volée des graines sèches, un deuxième hersage pour
recouvrir les sernences et unJ irrigation suivi d'un drainage au bout d' I à 4 jours.
Les autres irrigations se feront à la demande jusqu'à la levée totale.

7-2 Préparation de la pépinièfe humide
La préparation du sol consiste à f'aire un labour, une mise en eau, une mise en boue à I'aide
d'un puddleur ou d'une herse, un planage à la daba ou avec des planches de menuiserie. Un
accent sera mis sur le planage pour éviter les pourritures de graines suite à un mauvais
drainage. La parcelle bien planée est divisée en des planches de 2 à 3m de large par de petites
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rigoles de séparation. Ces rigoles senent de passage pour le semis- la f-ertilisation et

I'entretien, ce qui éviterait au paysan de marcher à I'intérieur de la pépiniere.

Technique de préqgrmination: elle c:onsiste en un trernpage des graines de semence dans

I'eau pendant 24 heures dans un récipient. Le riz trenrpé est nris en incubation dans des sacs

en jutes exposés à I'air libre tout en arrosant au besoin.

[,es graines ainsi prégennées sont sernées dans la troue sans recouvretnent. [.'inigation e't le

drainage se fèront tolrs les .jours jusqu'à la ler,ée définitive. Cependant en cas de fbrte

hurnidité on observera un temps de ressu)'age

NB:
o il faut éviter des sacs trop remplis. ceci provoquerait l'échaudage par insuffisance

d'aération.
. En cas de fbrte fraîcheur, couvrir le sac avec une matière en plastic.
o Vérifier de temps en temps I'intérieur du sac pour que les gérnules ne soient pas trop

longues.
o [Jne surveillance stricte est nécessaire contre les déprédateurs.

7-3 Préparation de la pépinière semi-humide
La pratique consiste à f'aire un labour. un hersage dans l'eau suivi d'un planage. Le sol ainsi
préparé reçoit de la semence sèche ou légerement imbibée d'eau (trernpage durant 2-1 heures

dans I'eau).
Après mise en eau au semis, le drainage est effectué au bout de i à 4 jotrrs. Le reste de

I'irrigation est ef-tectué au besoin jusclu'ii la rnisc en eau deflnitive au\ environs du l5èrne
jour de sernis.

| 7.4 Fertilisation de la pépinière
I La fertilisation de la pépinière est la rnème pour les difïerents nrodcs de préparation dcs

pépinières.
La furnure organique est appliquée au rïolnent de la préparation du sol toujours av'ant lc'

sernis. Elie doit être bien décomposée pour ér'iter I'infèstation par les adventices et les

ruraiadies.
Le phosphate est applrque au semis en ratson de 12.5 kg/500rn'sous tbrrnc de l)AP
Au stade 3 a 4 fèuilles on maintient une lame d'eau et on applique i'uree en ratson de 7.5

kgr500m'.

8 Arrachage des plants: il se fàit manuellement quand les plants ont 2l à 35 jours suivant
leur taille
T\B:
. Les plants trop âges baissent Ie rendement (tàible tallage)
. Lefplants trop jeunes risquent de provoquer des insuffisances au repiquage (l'anachage

est difficile, au repiquage'la cornpaciÉ est généralement élévée).
o t-a pépinière nécessite un bon entretien pour pouvoir repiquer rJes plants jeunes.

I

I
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I
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.1 lrl(litt(t
l'ioitici (lri,/ I -ri1 i

NOTE :{OIO

AN{E|,IORA't.t01\\i DE [,A QITAl,l'tE Dtr RIZ BLAN(]

Par Nlamâdi-N-KEITA

I Quelques notions utilisées

Riz paddy : grain de riz muni de sa balle

Riz blanc ou riz usiné : nz qlli sort d'une decortiqueuse ou d'une rizerie. c'est ce qLle I'on
mange

Riz DP : riz non calibré, sorli des décortiqueuses privées à poste fixe ou rnobiie

RM40 - RM25 : riz calibré. sortie d'une rizerie, qualité de riz - RM40 r'eut dire : riz
rnarchand avec 40oto de brisures

BB : Brisure blanche

BF : Brisure fine

ELB : entier lons blanchi

2) Qualité de riz blanc actuellement rencontrée"sur les marchés

La transfbrmation du paddv en riz blanc etait jusqu'en 1990 assurée par les rizeries
Différentes qualités de riz étaient alors rencontrées sur les rnarchés notamment

de I'O.N
celui de

Bamako (RM25, RM40, BB etc' )

Aujourd'hui. on assiste à une prolitèration de petites décor-tiqueuses privées (DP) après la
libéralisation. Ces modèles de decortiqueuses ne peuvent donner cllre du riz non calibre "riz
DP''

Pour obtenir du riz blalrc de qualite qui procure un bon prir. il est indispensable d'avoir un
paddy de qualité, une bonne decortic'lueuse et une trieuse.

3) Quelques parârnètres caractér'isant la qualité du paddy et du riz blanc

La qualité du riz blanc dépend étroiternent de celle du paddy à décortiquer. l es paramètres
essentiels à contrôler pour le padd-v sont :

la pureté variétale :

la propreté :

I'humidité :

I la maturité au moment de la recolte.

I-a non otrse-rlatiorr de I'un de ccs paranrètres peut corriluire à la pioîuction d'uri riz de qualité
pcu apprt-iciable

Or, les comlnerÇants et les consomlnateurs de riz lrlanc ont de plus en plus des exigences sur:

la couleur ;

la propreté ;

I'homogénéité des grains ,

le taux de brisure (proportion des grains entiers et des grains brisés).

Un irnportant rôle est a jouer tant au niveau de la production que de la transformation pour
satisf'aire ces exigences suscitées.

I

I
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.1. [Iesures à prendre pour I'amélior':rtion de la qualite riu riz
Pour obtenit'urt riz- ilianc de bortire quaiilé. urr certain r.rorirbre dc rlresurcs doivcrtt êtrc nrises
tant au niveau de la production que cie ia transfbnration.

= Au niveau de la production
. ('hot.r tics s(!tnenc(:,t r-'cr'ltfiét',s

L'utilisation des semcnces dites "tout renant" renfèrmant généralcmcnt différentes rariétés
rnélangées, ne conduit pas à la production de paddv ou de grains homogènes. Ce qur erige
I'utilisation des semences certifiées

. Dësherbttge c'orrect :

Leriz marchant doit être exempt de tout corps étranger. La présence des grains d'adventrces
ne facilite pas les travaux de cuisson de la bonne rnénagère et peut considérablernent gêner
le consommateur(cause d'appendicite ).

. L'observation de la mutunlë clu rt:
L'estimation du degré optirnal de maturité se fait par obsen'ation visuelle et dernande une
certaine expérience.

I-e rrz doit être récolté à bon état de maturité. Ce hon état s'observe lorsque :

Les grains des 2,.3 supérieurs de la panicule sont jaunes, durs et craquent sous la dent.

Les grains du lt'3 inférieur de la parricule sont Iégèrement r,efts. durs à lé-sèrerxent pâteux-. 
sur les derniers épillets de la base

Quand la récolte intervient très tôt. on perd du poids à la récolte
beaucoup de grains immatures dits "grains \,erts" qui seront réduits en

I'usinage

En citat de sunnatunté, on enregistre une chute de qualite consécutive à

. Lu réc'oltrt el le .tét'hugt'

Une tbis le riz coupé, les gerbes doirent être disposés sur des chaumes, les panicules isolées
du sol. Le drainage de la parcelle doit s'ef-fectuer 2.jours à une semarne avant le fauchage

Une ou deux lournées de séchage des gerbes sufl-isent pour la eonstitution du gerbier ('n \,ue

du battage. Il a été dérnontré que plus le temps de sélour du riz sur le sol augmente. plus la
qualité de riz entier au décorticage diminue.

_Le soleil provoque le clivage du paddy qui ne s'obsery-e pas à I'oeil (fissure). Le séchage du
paddy doit se faire de maniere progressive

Le padd-v traîné dans la brlue ou dans une larne d'eau. ne peut dontter des grains blancs au
décorticage.

. llultuge - I'arutu14c

Pour garantif d'avantage-_la qualite du padd,v, on pr-endra soin de mener le b4age cur une
bâche atin d'ér'iter les mottes de terre ou I'excès d'humidite du sol.

Le parJdy cassé à la sortie de la batteuse ne donne pu, ,uffisamment cle grains errtiers à la
décorticage. Eviter le battage trop ibrt et réglella machine de manière à obtenir un paddy
entier(non cassé).

et le paddv contient
farine au mofflent de

la brisure du granl

plus propre avant la mise en sac. Si
I'utilisation de cribles {evient une

Un vannage suffisant doit s'opérer pour rendre le paddy
des_ impuretés-demeurent.après une série de v_angages,

nécessité.

o . lv{ise en sûc el (.onservution

Certaines parcelles compte tenue de leur topographie, se prêtent mal au drainage. Le paddy
qui y est recolté est généralement battu dans des conditions très humides.

[Jne attention particulière doit être fàite au taux d'humidité du paddy au moment de
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l'ensachage. Le paddv dont le taur d'ltutttidité dépasse l5 0,6 ne doit pas être stocké Stockt
ce taux excessif,, il sera lc' siège d'oxvdation avec fbnnation de riz. à grain jaune (n.
commercialisable) ou même,l'objet de tènnentation qui le rendra inutilisable pour
consomrnation-

L'humidité peut s'évaluer dans les conditions paysannes en faisant craquer le paddy sans la
dent. Un grain qui s'écrase sans hriser est insufTisamment sec.

[-e stockage doit avoir lieu dans un endroit sec, à I'abri de la pluie et du soleil pour éviter
I'absorption d'eau ou le déséchage ercessif.

:+ Au niveau de Ia transformation:
. . ('hoix tle la tlécortiqueuse

Les décortiqueuses à poste fixe ou rnobile introduites jusqu'ici dans la zone ON après I'arrêt
des rizeries, ne peuvent pas donner du riz calibré. La qualité du riz dépend de la qualité du
paddy et de celle de la décortiqueuse. Les types de décortiqueuses éleôtriques sont les plus
appréciées. Dans la plupart des cas, elles dépendent de groupes électrogènes, en I'absence de
tbumiture d'électricité régulière par Ia centrale de Nono.

. .l,e décrtrticuge :
La réalisation d'un bon décorlicage repose sur le contrôle du taux d'humidité r1u paddl,et le
réglage de la machine.

il s'agira ici, d'une question de specialiste ou d'expérience.
Théoriquement- un taur d'hurnidité compris entre l2 et l4 0,6, donne le rneilleur rendemenr
en riz blanc (quanrire et qualité)
Les grains trop secs doivent être rapidement rnis à I'ombre et protégés (bâches. hangar.. )

Les grains trtouillés dorvent être sechés au soleil en attendant l'usinage.
J

5. Activités envisageaLrles par l'tiRDOC pour I'amélioration
de la qualité du riz

. A ('.ottrl lerme .

Appuyer les producteurs dans l'arnélioration des opérations post-recolte.
Ceci reposerait sur la mise en place des tesTs en milieu contrôlé etrou paysan pour étudier les
périodes de récolte, les temps de séchage,

Orienter les producteurs vers le choix des décortiqueuses de types améliores
( électriques ).
A ces types de décortiqueuses, pourraient être
vanneuses rnumi de cribles : les trieuses. ,

Suivrs en collaboration avec le CAFON
cours.

o A A,{o1;sn et long terme '.

- Appuyer les OP bien
expérimental.

associés d'autres matériels tels que : les

la mise au point et le test de trieuses €n

organisées à I'installation de mini-rizeries dans un cadre
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PCPS/URDOC
CR.Sckou

-j0 OcT 2000

tlo'I-E i\" I I
COI\DUI'TE DE I-A RIZICTJI,TTIRE IRRIGTiEE A MOLODO I

(stilvl DE TIIRRAIN DE L'ETtiDE CdG)

l.Conduite de la pépinière : Les types de pépinières utilisés sont : sèche et semi humide.

o Période d'installâtion . d'une manière générale, les semis ont été etIèctués du I 0 juin au I 5 juillet
2000. Comparativement aux autres années, les semis ont été fàits en retard. Ce retard s'explique par
le retard de la fourniture d'eau par I'office du Niger

. Emplacement: pour le choix du site de la pepinière, deux facteurs sont généralement pris en
. compte : l'état d'irrigation (entré et sortie d'eau) et la nature du sol. Les parties bas-fonds sont à

éviter à cause de la stagnation de I'eau. Quand au sol, la préférence est accordée au type argileux
car le type sableux présente des problèmes d'enherbement et des difficultés d'anachage (tassement
du sdl).

o- Préparation du lit de semis: Les opérations de préparation du sol rencontrée sont les suivàntes: le
labour, le hersage, le cornpartimentage et le planage.

De laçon générale la majorité des labours est effectuée à la fellemberg dans le même sens tous les ans.
Cette pratique contribue largemçnl à la degradation du niveau de planage des sols

Quant au hersage, il est pratiqué dans l'eau pour faciliter la rnise en boue.

o Le compartimentage:est moins pratiqué. Seulement une fàible minorite le fàit sornrnairement c'est
à dire divise la pépinière en gros bassins

o Le planage: dans la majorité des cas est mauvais. Quelques participants le font de façon passable.

Le manque de planage rend difticile la mise en eau définitive de la pepinière au bon moment et aussi
retarde la fertilisation à l'urée. Ces difïérents facteurs conduisent à un retard dans la croissance des
plants. Aussi pour repiquer les panies bas-fond du ôharnp, l'âge optimal est dépassé.

r Doses : la dose de semis est plus ou moins rnaîtrisée par plus de la rnoitié des participants. Seule
une minorité rencontre des difficultés {rapport entre la quantité de semences et la surface de-la
pepinière et aussi Ie rapport entre la surface de lapepinière et la surface du charnp).

Les variétés emblavées ont été les suivantes : Kosoni 91 connue sous le nom de Gambiaka sourouni

I par les paysans, BG - 90-2, IR 32.000 et Adini I I fpour les parties bas-fond).
I

. Fertitisation: Les fertilisations organiques et minérales présentent des insuffisances par rapport au\

I doses et période d'application. Les peiioaes d'apport sônt méconnues des participaàts, mais qùant
I aux doses pratiquées, les limites sont liees à la disponibilité des fumures.

o Age des plants: Les plants sont repiqÉs entre 30 à 35 jours par une faible minorité. Cependant la
majorité des panicipants repique des plants âgés dépassant les 35 jours. [æs plants vieillissent en
pépinière avant d'avoir la taille opti-male pqur le repiquage (mauvqise conduiæ de la pepinËre).

. Dégâts: des dégâts de rats ont été obsen'és sur qrclques pepinières avant la mise en eau définitive
de I'irrigation de soutient.

Globalement nous retiendrons que la pratique de la pepinière présente beaucoup d'insuffisances. Aussi
pour une amélioration du niveau lechnique des participants , i[ est indispensable :

- d'animer un module : mise en place et conduite de la pépinière,

I
I
I
I
t
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- d'élaborer une note sur la pépinière en bambara et de la nrettre à la disposition des panicipants.

- d'efTèctuer un suivi rapproché en période d'installatron des pépinièrcs

2. Conduite du champ

. Le labour : il est pratiqué de la même manière que celui de la pepinière.

I-es animaux utilisés pour la traction présentent un mauvais embompoint (animaux maigres. faibles à
la traction). Ils sont rnoins complémentés en Sriode des tra\Jaux (reçoivent la même ration alimentaire
de la periode morte en période des travaui).

o fæ hersage: est aussi pratiqué de la même manière qu'à la préparation de la pepinière. ll en esr de
même pour celui des planages pratiqué à I'aide de la daba.

Pour pallier à la fbrte dégradation du niveau de planage du parcellaire. deux bares planeuses ( t_vpe
CAFON D ont été introduites par l'équipe CdG pour experimentation.

. Le compartimentage: est beaucoup pratiqué par les panicipants pour maîtriser
Les parcelles sont béaucoup découpées en de nombreux bassins de tailles

I'eau d'irrigation.
irrégulieres ( forte

dénivellation du terrain).

. Repiquage: l'arracha-qe et
lous les participants

le transport des plants rtrnt etJ'ectués par les melnbres de la fàmille chez

'fous les champs risites présentent un bon repiquage ( bonne densité des plants;.

l-e repiquage est etfectué en grande partie par des prestateurs de senice (groupe de repiquage
constitué par des tètnmes et des entànts du viltage.l. Cependanl une fàible proportion des surfàces est
repiquée par la main d'oeuvre familiale chez quelques participants.

L'écarternent pratiqué au repiquage varie de 15 à 20 on environ avec la variété kogoni et 20cm x
l0cm a'ec ia BG 90-?. [-e nombre dc plants par poquÈr r,arie de 2 à 3 dans la. nrajorité des cas.

Le bon repiquage des parcelles semhlerait être lié à la bonne performance des groupes de trarail
villageois, à la bonne supervision des traraur par les participants et au\ bons rapports sociaur de
cohabitation dans le même village.

. Entretien

Fertilisation: le DAP est utilisé par tous les participants en fertilisation de fond. Il est épanilu à la dose
de 2 sacs par Ha ( 100 kg.hr) 3 jours à 7 jours après le repiquage chez beaucoup de participants.

Quand à l'urée, il est utilisé 
"n-"oun"iru." 

à la dose de 4 sacs./ha (200kgha) Cette dose est appliquée
en 2 fractions :- une première fraction (!00 kg,4ra) 15 à 20 jours apres le DAP et une 2èine fraction
( 100 kg/ha) à I'initiation paniculaire.

Désherbase: il est effectué manuellement p4r les membres de la famille chez les garticipants.

3 [Ia_lâdies et dégâts

Une carence en zinc a été observée chez
de zinc par l'équipe du CdG a permi de
sujet.

un partipant sur une surfhce de 2,50 ha. Un apport de sulfate
corriger le sol sur 700 m2. Les observations continuent à ce
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4 Conclusion et suggestions

A l'issue de ces premières visites de terrain du 5/07 au 12i09r200. nous pûuvons retenir
essentiellement oue .

. le calendrier des cultures dans sa globalité a accusé un retard dans son dérnarrage (fourniture d'eau
en retard par I'ON comparativement âux autres années.

La rnajorité des participants rencontre des difTcultés dans la conduite des péprnières, dans Ia
préparation des sols de repiquage (dégradation du planage par le labour. labour moins porfbnd lié à
la faible fbrce dc traction des animaux et le manque de matéreil de planage du sol),

le repiquage se ibit bien chez tous les participants

la main d'oeuvre fumiliale participe pleinernent aux travaur relatifi
plants, le labour- hersage, Ie nettoyage et I'entretien des champs
production.

LIn suivi zootechnique serait indispensable pour I'amélioration de
labour.

à I'arrachage et le transport des
pour diminuer les charges de

la performance des boeuti de

Certains conscii-\ ont connus des applications courant cette campagne parmi lesquels
l'échelonne_tnent des dates d'installation des pépinieres. le respect du planage. la prise des notes sLlr

di fferentes opérations.



I
I

URDOC/PCPS
KB\I.{otel2.rtf
09/l l/2000

NOTE NO12

CONDUITE DE LA RIZICULTURE IRRIGI.IÉE ET DES CULTURES

PLI]VIALESAtTB|NISTTESDETERRAII.{).
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Suivi de |r riziculture :

Les séances de visites de terrain au B1 ont eu |ieu le 03 ; 04 ; 05 :|0;24 l07 let|6 108|2000surles

champs de riz. Elles ont pour objets de :

- Se familiariser avec les participants tant au niveau de la famille qu'au champ afin deffacer les

reticences I

- Maintenir le contact pennanent entre l'équipe et le groupe 
'

- Connaître la situation geographique des champs, l'évolution, le fonctionnement des exploitations

agricoles et le statut des participants.

Iæs constcts sur les opérations culturrles :

l- Pépinière :

1-I Péfiode d'installatlan : L'installation des pepinières commencée au mois de mai, a continué jusqu'au

mois de juillet ; la plupart étant fait au mois de juin'

1-2 Etnplacenenl: Dans les champs de grande superficie' il existe plusieurs emplacements de pepinières

pour diminuer les distances a putt*t- oo moment du transport des plantes. Par contre certains ont

iendance à regtouper leurs pepinières pour mieux contrôler I'inigation et le drainaç.

t-3 Préparnion dn lit de semis: Les lils de semis sont hersés après labour, puis très bien planés-avec des

planches. Ils ne sont pas compartimentés.

l-4 Doses: Les doses de semence, pour le repiquage d'un hectare, oscillent entre 50 et 80 kg selon la

qualité (cenification) ou la provenance de la semence'

Les variétés les plus utilisées sont : la Gambiaga et quelques fois la BG. Le Syberang est utilisé pour les

bas fonds, I'IER 32.000 pour la production dè sémence destinée aux champs de double culture de la

contre saison. Nous avons egalement rencontré souvent des pepinières de variétés comme Kogoni 9l-l'
BG 90-2, Syberang MR-27, I-;1.A 398, IR 28f l8-138-2-3 et Lezone, destinées à la production semencière'

I-5 Superficie: Généralement la pepinière installee pour le repiquage d'un hectare est inférieure ou

égales i 5ô0 m"- Mais il est à noter que de nombreux producteurs ne connaissent pas avec exactitude les

surfaces de leurs pepinières, car ils les mesurent rarement'

I-6 Fertilhatiorr .' La pratlque de la fumure organique est faible. Mais souvenl, le riz bénéficie des

arrières effets de la fumure oiganique appliqués ààes cultures maraîchères, qui avaient été insAllees dans

les rizières, pendant contre sa'ison froide precédente-

Les doses de fumure minérale sont diffrcilement quantifiables, puisque les superficies sont méconnues

dans la plus part des cas. La dose'recommandée pour une pepinière de 500 m'? est :

DAP : l?-5 kg " et

Urée :7,5 kg

L'époque d'épandage est '. + àL 7 jours après le semis pour le DAP et

I'arrachage.

L7. Ag3 des ptants; l'âge des plants oscille entre 25 et 40 jours'

1.8. Dégâts: On observe quelques cas très minimes de dégât dus aux rongeurs sur les pepinières Aucun

cas de matadies phyopathologiques na éte signalé à notre passage'

D'une manière genérale les pepinières prés€ntent un bon aspect de germination, de levée et de

montaison.

I'urée à une semaine avant
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2. Préparation du sol :

2.1. Ltbour.. le labour en Fellembag €st surtout prâtiqué de façon superficielle avec des bceufs qui ont

une capacité variant de 5 à Tjours par hectare pour un attelage.

2.2 Hetsage : se fait à I'hectare par jour et en un seul passage de la herse.

Le puddlage est rarcment pratiqué (2 cas sur tous les participants).

Le problème de planage ne se pose pas pour le moment puisque les parcell€s sont réaménagées sauf chez

quelques-uns où la dénivellation du champ varie d'une extrémité à une autre.

2.3. Naoyage,. il est manuel et son intensité croit avec I'abondance des pluies et la mauvaise qualité du

labour. La plupart des champs étant labourés avant les grandes pluies, ils n'ont pas occasionné beaucoup

de temps de nettoyage.

2.4,Renîorcenent dæ dtguenæ: fl consiste à boucher les trous occasionnés par des rongeurs et à
renforcer les parties cassées ou trop basses de la diguette.

3. Repiquage :

3.1. L,anachage et le trurrsport.. les plants sont arrachés à l'âge de 25 à 40 jours. L'arrachage et le
transport sont exécutés manuellement dans la majeur partie des cas par la main d'cuvre familiale.

3.2, Le repiquagè: est manuel et est exécuté par des group€s de femmes ei de jeunes sous forme de

prestation. La densité er la cdmpacité de semis est appréciable à la vue dans la plupart des cas. Dans

certains cas la distance entre les poquets est espacée. On obsewe une faible compacité du Syberang chez

d'autres. Le repiquage se fair à 17.500 F,/ha.

4. Entretien :

4.1. Fertitisation.. le DAP est épandu tout juste après le repiquage (1 à 3 jours) à une dose de 100 à 150

kg rTa dans la majorité des cas. Certains l'épandent après le labour puis pratiquent la mise en boue
( puddlage ) avant de repiquer. Dans ce cas le puddlage écarte le <danger de brûlure des pieds et des

mains r par l'engrais.

La première tiaction de I'urée est épandu à 15 à 22 jours après le DAP à une dose de 100 kg /ha.

L'opération d'épandage de la deuxième fraction urée n'a pas été réellement observee. '

4.2. Désherbage: Il est effectué généralement une semaine après l'épandage de la première fraction
d urée. Il se fait aussi souvent sous forme de prestation avec des gtoupes dejeunes.

5. Maladies et dégâb :

' 
Nous n'avons pas obsewé de cas de viroses ni de carênce. Quelques rares fois les attaques des rongeurs

sont remarquées. Nous n'avons fes remarqué aussi des dégâts des insectes.

Suivi des champr de mil :

Les {9/07 ; 04/08 ; e1231081 2000 ont eu lieu des seances de.visites de terrains à N'Débougou sur les

. 
champs de mil.

Présentation du villege : N'Débougou est un village situé à I'Est et à 22km de Bl. [e lieu est un ancien
pâturage des troupea.ux. Pour la première fois en 1966 Moussa Coulibaly a constaté que c'est un endroit
très propice à la production du mil. C'est ainsi qu'il a suggeré la nouvelle aux membres du village qui
l'ont acceptee du coup. A la cérémonie d'inauguration un mouton blanc a é1é égorge. Dès lon ce principe

est devenu une habitude annuelle. Dans les années 1989-90 un puits collectif a été creusé por l'4.V.
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Les constâts sur les oPérations :

Le nettoyage : il est limité seulement à la coupe des arbustes et des épineuses et leurs transports hors de

la surface à exploiter.

Le labour : il est effectué en billons avec des chamres mono-socs. La capacité des baufs de labour varie

entre 0,35 à 0,50 ha par Jour et par unité d'attelage c'est à dire une chamre + une paire de bæufs de

labour, car le sol est léger (sol sableux).

Le semis : est pratiqué sur des brillons, le même jour que le labour (sauf en cas de pluie)' Nous avons

assisté aussi au semis à sec. Dans ce dernier cas le ressemis est fréquent et le sarclage est précoce.

Au oours de la première visite (du 1947-2000), nous avons observé le début des labours et des semis'

Lors de la seconde (du 04/08ii000), nous avons constaté le ressemis et le début du sarclage sur les

parcelles semées à sec et la continuité du labour. Au coun de la demière visite les plants étaient très bien

visibles sur les billons. Les écartements sont 0,90 à I m entre les pôquets et 0,80 m entre les lignes.

Les cultures sont constituées de mil et de niébé en associatipn chez presque tout le monde' Il y a aussi des

pastèques, de la canne à sucre locale, I'arachide. du Vandzou, le maïs. Mais toutes ces spéculations ne

,ont p"r 
"n 

association. Les dernières citées sont installées en assolement dans le même champ'

Il y en a qui mélangent la semence lvec d1 l'engrais ( lkg de DAP le plus souvent)'

Le sarclage : Il est effectué à la chairue. La tenè est prise des 2 côtés du billon et renversée dani'le

sillon.

Le sommet des billons, là ou se trouvent les plants de mil, n'est pas sarclé à la daba. Seuls les ârbustes

sont coupés à la houe. Cependant un des participants a bien sarclé même le sommet des billons.

Le demariage - repiquage : cette opération n'est pas beaucoup pratiquée, mais les participants préfèrent

surtout le ressemis.

NB : Toutes les opérations sont effectuées par la main d'æuvre familiale. Et il n'y a d'apport de fumure

organique.



Participants
Issa Bagayogo
Batjini CoulibalY
Drissa Bouaré
Modibo Diarra
Modibo Dembélé

URDOC :

K. BengalY
PCPS . O. Coumaré

O N.B.Diana

03 juillet 2000

Sidi Yaya Traoré
Aly Coulibaly
Narnakoro Coulibalv
Mahama Sofia

URDOC . l. Fané

K. Bengaly
PCPS

O N:

05 juillet 2000

Sinaly Sanogo

Bamoro CoulibalY
Abdoul AzizCoulibalY
Tafara Diarra

URDOC K. Bengaly

PCPS : O. Coumaré
O. N. : B. Diarra

l0 juillet 2000

Moussa Dembéle
Yacouba Dembélé
Zafe Diarra

URDOC : K. BengalY

PCPS . O Coumaré
O N. . B. Diarra

24 juillet 2000

Oumar Diarra
Aldjouma Traoré
Mahamane Tangara

Aramane Coulibal

URDOC : I. Fané

PCPS : O. Coumaré

O B. Traoré
O. N: B. Diana

l6 Août 2000
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[,iste de présence au suivi de la riziculture des participants et de l'équipe cdg selon les dates'

Liste de présence au suivi des cultures plu"iâles d€s patticipan

Les dates Equipe cdg Les partt!!p4!!q__
Le 19 l uillet 2000

Le 04 Aôut 2000

URDOC I. .Fané

S Bâh. K.Bengaly
H. Kassambara
PCPS . S Soumaoro

O. Coumaré,
O.B. Traoré
ON

Sidi Ya1'a Traoré

Oumar Diarra
lssa Bagavogo
Les vieux
Lassana Coulibalv
Motié Traoré

URDOC : S. Bâh
M. Keïta
H. Kassambara
PCPS : O. B. Traoré

ON

Modibo Dembélé
Oumar Diarra
Modibo Diarra
SnaTy Sanogo

Issa Bagayogo
Les vieur
-Lassana CoulibalY Pdt Av
Samba CoulibalY Gest terre

Motié Traoré

Le 23 Aôut 2000 URDOC : I. Fané

K. Bengaly
PCPS : O. C-oumaré-

O. N: B. Diana

Sidi Yaya Traoré
Oumar Diarra
Aly Coulibaly
Modibo Dembélé
Vieux
Motié Traoré
Oumar Traoré.
Lassana Coulibaly
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NOTE NO 13

Conduite de la riziculture irriguée sur les parcelles
des participants au CdG du Groupe de Niono

A I'issu des visites effectuées sur les parcelles paysannes. on retient quelques

informations :

1. Sur les pépinières
. Périodes d'installation :

Les pépinières ont été installées entre mi Mai et mi - juillet. Les dates de semis ont été en

général échelonnées (décalées) d'une semaine au sein d'une même exploitation pour mieux
maîtdser I'organisation du travail afin d'éviter le vieillissement des plants au repiquage.

. Emplacement :

Pour faciliter le transport et la distribution des plants sur les parcelles, les pépinières ont

été installées dans différents endroits du champ en tenant compte de la facilité d'inigation
et de drainage, de I'impoftanca des zurfaces à repiquer. Au Km 39, les pépinières des -

parcelles de double culture ont été implantées dans les champs d'hivemage pour éviter les

dégâts dss xnimaux.

. Doses et variétés :

Les quantités de semelces utilisées pour le repiquage d'un hectare sont presque-identiques
(un sac de 75-80 kg). Elles sont semées zur des surfaces variables (500 à 1000 m"). Les

reliquats des plants sont donnés en cadeau à des voisins. ou sont utilisés dans des parcelles

des amis qui leur sont confiées.

La variété Kogoni-g1-l ou Gambiaka-Suruni est la plus cultivée. D'autres telles que BG-
90-2, Seberang MR 77, Wassa occupent de faibles superficies (0. l0 à lha) chez sertains
exploitants.

. Préparation du lit de semis :

Si les pépinières sont soigneusement préparées au Km26 et Km39, elles connaissent des

insuffisances au NlO par rapport au plan4ge.

. Fertilisation:
En général les pépinières sont peu ou pas foumies en fumure organique. Les engrais
minéraux (DAP et Urée ) sont appliqués entre une à deux semaines après le semis en

raison de 20 à 25 kg le mélange par 1000 if environ.

o Âg. des plants : les plants sont arrachés à 30 - 40 jours d'âge environ.

2. Les travaux de préparation du sol :
o Le labour : les chamtes de tlpe Rumpstat dénommé <<Peter-charb sont les plus
utilisé_es. Une insuffisance d'équipements (boeufs de labour) a été constatée chez les
participants du t{m26. L'un d'entre eux; totalement démuni, prête une partie de sa main
d'oeuvre à un voisin contre le labour hersage de ses champs.

. Le hersage : il est effectué dans I'eau à I'aide des herses type ARPON en genéqal.

I
I
I
I
I
I
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. Le puddlage : cette opération n'a pas été pratiqué: l.t travaux de hersage ont suffit

poul ta mise Jn boue des parcelles. Dè ptus lè matériel de travail pour cette opération

manque dans ces exPloitations.

. Nettoyage : L'état de propreté des parcelles au moment du labour -hersage a permis

aux agdr.rlt..r6 de se passer de cette opération de nettovage- Un seul cas (chez Dagnon) a

été enregistré.
. Le planage :

Le planag. -uo.,el à I'aide des houes a été effectué par tous les paysans. Il a surtout

concemé les parties les plus dégradées du champ et les bordures. La bane planeuse n'a été

utilisée q,r. pu, quatre (+) participants (tous de N10) bien que apprécié <<bon)) par tout le

monde. Une totaie dégiadâtion du planage a été notée chezla famille Dagnon du km26

où il existe une mauvrlr. otgunisation du travail (faible mobilisation de la main d'oeuwe

familiale).
o Âg. des plants
Les plant, oot été dans la plupart des cas, repiqués à 30-40 jours d'âge. Pour beaucoup

d'agiiculteurs interrogés, i'arrachage précoce (25 jours d'âge), provoquerait u4e

insuffisance de plantùu repiquagellesplants se coupe à l'arrashage et il y a souvent de

forte compacité).

3. Les opérations de repiquage :

. Le transport-et la distribujion des plants:

Les plants Oè ri, arrachés manuellement sont transpottés à l'aide des récipients (bassines)

sur les différents bassins du champ où ils sont éparpillés dans une fine lame d'eau. Le

tïanspon est quelque fois assuré à l'rid" des herses tir'és par des boeufs. Cette opération

est entièrement menée par la main d'oeuvre familiale.

. Le Repiquage proprement dit :

Dans chacune dér prtielles visitées, cette opération a été effectuée par la main d'oeuvre

extérieure (salairef porrt la totalité ou une partie du champs. Les groupes de femmes

constituent I'essentiel de cette main d'oeuvre. Les prix pratiqués sont de l5 000 à 20 000

Fcfa/ha selon le village et le type de main d'oeuvre.

Les densités de repiquage sont variables d'un repiqueur à un autre et sont réalisées en

fonction du choix des paysans propriétaires de champ. Les écartements de 20 à25 cm

entre les poquets sont les plus fiéquents, avec des compacités de I à 3 plants par poquet.

Ces densitésrestent jusqu'iei dans le cadre des normes de la recherche.

4, Entretien des cultures
. Fertilisation :

1s DAIr (1& a6 -0) et le sukube (16 -24- 12- n-s) furent les principaux engrais de fond

utilisés. Ils ont été apportés de 3 à 4jours après le repiquage jusqu'à 7 - l0 jours zuivant

leur disponibilité aux doses de 2 à 3 sacs par hectale.

Quelque fois, un-sac d'urée ç46% est mélangé à deux sacs de DAP
- L-'uréà est apportée en couverture et en deux fractions. Les doses généralement appliquées

ont été deZ à i *p*au 1"'apport 20 à 30 jours après repiquage et de 2 sacs-par hectare au

second apport ù z}jours du premier environ soit 200 à 250 kg par hectare.



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

Pcps/urdoc 3

explt/200O/visit
09trU2000
Les engrais organiques ont été appoftés dans la plupart des cas zur les cultures

rnaraîch[r", géoéralement effectuées dans les chanrps de riz en contre saison et dont le iz
bénéficie des arrières effets.
. Désherbage
Aucun désheriage chimique n'a été constaté. Cette opération a déman'é immédiatement

après le repiquage effectif àes champs et a d'abord intéressé les premiers repiquages du

champ (respect de I'ordre du repiquage).
. lrrigation
Dans la quasi totalité des parcelles visitées, une légère lame d'eau a été maintenue juste

après le repiquage, cela pour'éviter I'attaque des rats et la poussée rapide des mauvaises

hèrbes. Cettepratique n'était pas la volonté (choix) de certains qui voudraient un

assèchement pendant une semaine au moins

5 Maladies et dégâts
o Maladie :
Trois (3) cas de maladie ont été observés au km26 et au Nl0 zur BG-90-2, kogoni 9l-l et

IR320000.
Les zurfaces concemées par cette maladie (virose) sont les suivantes :

chezB - Dagnon : 1.50 de BG-90-2 et 0.10 ha de Wassa

chez S. Traoré : O,5 ha de BG-90-2

chezD SOGOBA : 3 ha de kogoni 9l - 1

Cette maladie se caractérise par des tâches isolées dans le champ.

. Autres dégâts :

Des dégâts de rats ont été em'egistrés aussi bien dans les pépinières que dans les parcelles

repiquées.

Mamadi N KEITA
Satigui SOUMAORO
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pcps/tlrdoc
09l1 1/2000

-late. doc
NOTE N' 14

nxE LE,C@

Z-fOaOkènè jateminè Cogo/determination de la superficie

- foro sigi cogo/positionnement des champs :

I 00m

100 m

1- f"tunkan cogoyâ/Additions des chiffi'es decimaux d'actifs. d'hectares, " etc'

Misali Lruxemple I : du baara fangâ/somme d'actifs de la famille :

0,75+0,25 +0,5* l:2,50
misali Z6,*e^ptez.. foro kènè jatelestimation de ta superficie du champ :

- ka Sanga basan hakè ma/en fonction du nombre de bassin :

0,10 + 0.30 + 0.25 + 0.50 : taari l,l5

- ka sanga foro hakè ffiâ/en fonction du nombre de champs :

13.23 + lj5 + 0,96 + 0,25 + 0,50 : taari 16,69
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pcps/urdo c 2

09/ I l/2r.r00
jate. doc

_ I: i : iiî:: : 
s'li:::t 

: ::.YT:î11i' 2 o o. _

FORO I bassan- l0 : 0,10 ha x l0 : l00m x l00m: l0 000 m2: I ha

FORO 2 bassan 4 : 0.25 x 4 : I ha

FORO 3 bassan 5 : 0.13 + 0,Li + 0,20 - 0,20 + 0,30: I ha

l

0.l0

) J 4 5 6 7 8 I l0

FORO I

50m

50m

FORO 2

FORO 3

Kènè scrc coso : determination de la sunerficie -
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pcps/urdoc
0e/r l/2000
jate. doc

20 m x 50m : 1000 m2:0,10 ha : 1000/10000

3 IIAI(E SOROCOGO TAARTLA/C*CULS DES DOSES. RENDEMENTS.

i\lARGES BRUTES. etc PAR RAPPORT A L'HECTARE

I
I
I
I
I
I

FEI\{W
/onstcnATIoNS

HAKE (IflLO, TON[)
Quantités (kilo, tonneso Francs)

KENE
HAKE
Superficie

HAKE
TAARILA
quantités/ha

I FARAFIN NOGO
Fumure organique

\t

wotoro gne )
gnè l/ : kilo 200
gnè 5 : kilo 200 x 5 : kilo 1000

:1gnni I

Wotoro gnè 10 ? kilo joli ?

taari I

taari 0,75

taari 2,26

1000/l : 1000

1000/0,75 :
T J JJ.J

100012.26 = 390,2

2 SlseME]'rcES Borèl borèl:kilo75

borè 3 : 3 x kilo 75 :kilo 225

borè 5,1 :5 r kilo 75 : kilo 412'5
Borè hakè ?

taari I

taari 3,25

taari 6,20

taari 3,7 5

75ll :75

22513.25 : 69.23

412,5t6,20: 66,53

kilo 60 taadla

3 SEGENI
FIMA"'DAP borè 2:7 x kilo 50: kilo 100

borè hakè ?

borè 4:4 x kilo 50: kilo 200

boré I

taari 1

taari 3,50

taad 2,15

taari 1,63

l00i l: 100

kilo 200

200,2.15 : 93

50/1.63 : 30

4 SEGENI
JEMA/UREE

borè 4:4 x kilo 50: kilo 200

borè 6:'6 x kilo 50: kilo 300

borè 13 : 13 x kilo 50: kilo 650

taari I

taari 1.84

taari 4.05

2t0ll:200

300/ 1.84:I63

650/4.05 = 160,4

5 MALOKAMA
SOROLEN/
PRODUCTION EN zuZ
PADDY

borè 65 borè I : kilo 75

borè 65 : 65 x kilo 75 : kilo
48? 5

: tonni4 kilo 875

borè 120 :120 x 75 : kilo 9ÔOO

tonni 9

bore 490 :kilo75x490:kilo3 67 50

taari I

taari 2,23

6,30

487511:4875

900012.23 : 4035

367i016,30 : 5833
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6- MUSAKAW/
DEPENSES EFFECTUEES

d43600

d 123120

d 205 360

taari I

taari 2,23

6,30

d43600/t
:d 43600
d 12342012,23
: d 55345
d 205 360/6.30

7 MALO SORO
\tARILA/valeur
production

Kilo I : d20
borè 65 :kilo 487 5 x 20 : d97 500

borè120: kilo9000 x 20:d180000

borè 490 :kil o367 50x20:d73 5000

taaril

taari 2.23

taari 6,30

975001 l: d97500

180 000/2,23
: d80717

735000/6.30
: dl 16666

8 TONO
BAKT]RUBA
MARGE BRUTE

d d97 500 - d43600 : d53900

taari 2,23

taari 6.30

_r)

_rl

taari I

taari 2.23

taari 6.30

53900/l : d53900

-rl

:n
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MODULE MARAICHAGE

Note N" 1 5 : Présentation du module maraîchage

- 
Note Nol6. Note technique sur la conservation des échalotes/oignons

Note Nol7 (non disponible, en cours d'élaboration)
Supports : tableaux M-l à M-5
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NOTE NO 15

PRESENTATION DU MODULE MARAICHAGE

I Introduction

Le maraîchage longtemps pratiqué comme culture de case sur les terres marginales et les zones

d,extensions des villages est devenue une activité assez importante en zone Office du Niger' ll

occupe aujourd,hui le lemc rang après la riziculture. Cette expansion rapide de I'activité maraîchère

durant ces dernières années est liée :

A I'attribution de soles specifrques au maraîchage et l'admission de la pratique de cette activité

dans les casiers en rotation avec le riz-

A la mise en place d'infrastructures routières reliant les centres de production et les centres

urbains d'écoulement du produit (route Niono-Ségou).

A la maîtrise des techniques de production (augmentation des rendements).

et se traduit par

Une augmentation rapide des surfaces emblavée (de I 700 ha en 1995/96 à près de 4 000 ha en

2000), et de la production.

Z Pratiques et imporfance du maraîchage dans les exploitations

A la différence de la riziculture qui est pratiqué collectivement pour

I'exploitation maraîchère se fait sous diverses formes.

Elle se fait de façon collective, par tous les membres de la famille sous la responsabilfté du CE

(207o environ des EF) ou par des groupements ; et de façon individuelle par les dépendants (ieunes

èt femmes) des exploitations. Oonc dans la majorité des cas on peut trouver de nombreux sous

exploitations maraîchères dans une même exploitation familiale'

Vu la diversité des modes d exploitation, les pratiques (techniques de culture, de tranlformation, de

conservation, de mise en marché) varient beaucoup.

Dans la presque totalité des cas, le maraîchage est pratiqué à I'aide dune.iTgl,lon gravitaire.

Cependant sui quelqræs terres marginales et auiabords des falas, il est pratique à I'aide de puisards'

La diversité des types de sols en zone O N, permet I'exploitation d'une gamme variée de cultures.

Les principales cultures pratiquees sont l'échalote, la tomate, I'ail et la patate. L'echalote est la

culture dominante et occupe près de 90% des surfaces maraîchères'

L'activité maraîchàe génère d'importants revequs pour les producteurs qulest estimé à 20 -milliards 
--

de francs Cfa-dont pres q9 tZ milliards pour l'echalote en 1999/2000. læs exploitations y tirent- 37

7o de letrs revenus. Le maraîchage est ègalement- la principale source de revei'u des dépendants'

Les revenus tirés du maraîchagenorit utilisés par les producteurs à lous les niveaux, corfrme -la

riziculture (achat d'-pngrais, frais de repiquage et d'entretien du riz..')J'éteVage (achat a entetien

- d,animaux de trait 9; de cheptel),- lès 
-activités 

seciocultuelles (mariages, 'habillernent' Sanæ,

fetes...), l'éqùipement t"f,"ttcttà, nraæriels agricoles, moto...) ou rcpargne. Cette

importance'du ma.aicirage fait qfele est 
-actuellernent 

incontorrnable dans la gestion des

exiloitations agricoles OJfON. Cèpendant, les product€urs rencontre d'énormes difficultes dans

I'exercice de cette activilé.

I'ensemble de la famille.

I
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3 Diflicultés et limites des pntiques paysannes

Les contraintes des maraîchers dans leurs activités sont d'ordre technique de production et de

valorisation des produits.

En effet, les producteurs maraîchers, faute d'avoir reçu le même encadrement qu'en riziculture, et à

""u." 
d", iéféren"", techniques inaccessibles ou insuffrsantes (surtout pour la principale

s*cuution, l'echalote), utilisent des méthodes empiriques pour la productiorL la conservation' et la

transformation des pioduits. Ces pratiques comportent beaucoup d'insuffisances--et limitent la

valorisation des prod'uits. De plus, É preique monôculture de l'échalote pose aujourdhui un sérieux

p.oUte." de valàrisation de ù produètion récolte groupée à la même periode, offte superieure à la

demande sur les marchés locaux, étroitesse des marchés.

La rotation du riz avec les cultures maraîchères pose le plus souvent un problème de calendrier

G"rt"ir.. cultures sont installées en retard à cause de la non Écolte des champs de riz lié aussi à la

date de foumiture d'eau au début de la campagne rizicole par I'O'N)'

Quant à la conduite des cultures en pepinière et en plein champ, certaines difficultés demeures:

- Dans l,évaluation des superficies des pépinières en fonction de la surface du champ.

- Dans l'évaluation des quantités de semences pour une surface donnée'

- Dans le mode d'implantaion de la pépinière et du champ.

- Dans la pratique de la fertilisation et de l'irrigation de la culture'

- Dans la conservation et la transforrnation des produits récoltés.

Dans le souci de trouver des solutions à ces problèmes, t'équipe cdg et les participants ont élaboré

des outils prodiguant le maximum de conseils aux productrices et producteurs maraîchers'

alphabetisés ou non alphabetisés.

4 Le conseil de gestion pour une amélioration du maraîchage.

Le conseil de gestion, pour aider les agriculteurs à mieux produire (quantitativement et

qualitativement) èt mieux ïaloriser leur production afin d'augmenter et diversifier les sources de

revenus des exploitations, a lenu compte du maraîchage

C,est dans ce cadre qu'un module a eté conçu pour cete activité. Ce module est àivise çn deux sous-

modules :

- Un sous module comportant des tableaux-à remplir destinees à des exploitations familiales, de-

petits groupes et dés individuels dont les participants sont mixtes (alphabetises et non

alphabaisés)

- Un sous m[dule destiré à des groupes et individuels non alphabétisés et ne-comportant pa! de-

fiches à remplir

Le premier est structuFe autour d'un certain nombre de thèmes. Ces thèrnes vont de b èonriaissance
-deiexploitations et des sous exploitations, au calcûl des marges bruæs et la planification de la

campagne proc!6iqe, en gassant par {'inventaire et la conduite techniqge des cultures. exploitees,

t'gvatuation des récolæs à leur répartition sel'on les destinations, -et la commercialisation des

produits.

Le développement de chacun de ces thèmes permet de faire ressortir les pratiqres paysannes, les

insuffrsances et les limites de ces pratiques et les améliorations possibles qu'on peut apport€r.

I
I
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Le support de ce module est constitué de 5 tableaux (voir annexes). Les groupes cibles sont des

hommes majorilairement alphabétisés.

L'analyse des enregistrements de ces tableaux permet de tirer des enseignements pouvant aider les

exploilations à orienter les décisions à prendre pour améliorer leur situation'

concemant le second sous module, une modification a eté apportée par rapport aux supports utilisés

avec les alphabétisés pour éviter I'utilisation d'écritures. Ainsi on s'est limité à un choix de thèmes,

à savoir:

o Conduite de la pepinière

o Conduite de la culture

o Récolte, séchage, triage

o Conservation, transformation

o Vente

Ces différents thèmes sont animés sous forme de discussions entre les participants pour identifrer

les difficultés au niveau des pratiques paysannes et proposer des solutions d'amélioration. Les

solutions ainsi trouvees serviront à la mise au point d'outils pour prodiguer des conseils nécessaires

à améliorer les pratiquesdçs uns et d€s autres.

Pour mieux parfaire I'arumation des thèmes, il est nécessaire d'utiliser des supports en

Diapos et en dessins pouvant aider la compréhension (à prévoir).

L'ensemble de ce module sur le mar. aîchage doit pouvoir aider les participants à améliorer la

production et la productivité par I'utilisation des intrants et des techniques adoplées., De nouvelles

iechnologies et Jtratégies pourraient être ainsi introduites pour améliorer la qualité des produits et

leur valorisation. Le développement de ce module peut inciter au sein des $oupes cibles un début

d'organisation des producteurs et de la filière.

Notons que les producteurs participent activement à la mise au point des outils proposés par l'équipe

à travers les observations sur le contenu et la présentation.

5 Les supports

$.1 Principales ceractéristiques de la sous exploitation maraîchère

Ce -thème permet d'identifier_ le statut de la sous exploitatior maraîchère:

- Familiale, gestion du travail et du revenu pa{e CE au compte de la famille.

- Individuelle : gestion personneile du revenu par lq produiteur du champ

:- Sous-groupe de la famille : gestion du travail etdu tevenu au compte du groupe.

- GIEF/G_IE : gestion du travail et dl revenu par le groupe

ll permet aussl d'évaluef h force de travail de la sous exploitation par lei nombre d'actifs,

d'inventorier le foncier par culfiue en precisant le type de.sol,-le precédent cultural;le-statut fbncier,

la nature de I'inigation, de l'équipement et de la fumure organique apporæe (voir tableau M-l).

Ces éléments, caractérisant la sous exploitation, sont des facteurs pouvant influencer le rendernent

d'une culture à la hausse ou à la baisse.

l.
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I
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5-2 Pratiques culturales : intrants, dépenses, conseils.

A I'aide du tableau M-2 on peut visualiser les pratiques culturales du paysan en indiquant pour les

intrants : les doses, les coûts et périodes des apports tout en tirant les enseignements nécessaires

pour l'amélioration de la nouvelle campagne.

Les enseignements sont tirés en comparant differentes pratiques paysannes et aussi en se référant

sur les nonîes techniques conseillées par la recherche.

5-3 Récolte, transport, transformation, conservation, et vente-(cf. tableau M-3)

La récolte est une opération pouvant largement affecter la qualité du produit. Elle ne doit jamais

intervenir avant la maturité physiologique si non cela peut causer la dégradation rapide du produit,

qui présentera un éclat moins brillant, moins apprécié par les consommateurs.

Les conditions du transport peuvent causer la dégradation du produrt si elles sont mauvaises

(blessures). Quant à la transformation et à la conservation, elles font partie des stratégies de

valorisation des produits sur le marché.

La transformation longtemps pratiquée sous la forme traditionnelle présente assez d'insuffrsances

sur le plan hygiéniquè 1p.èr.ttc" de co.ps étrangers dans le produit), nutritionnel (les pertes des

éléments nutritlfs au cours du pilage des bulbes dans le mortier) et de conservation (présence de

moisissures liées à la teneur élevée de I'eau après séchage).

pour palier à ces insuffisances des tests sont en cours d'exécution aveè dgs séchoirs améliorés pour

améliorer le séchage. Les résultats de ces travaux, si concluants serviront à alimenter le cdg avec

des nouveaux supports.

La conservation a déjà fait l'objet de recherches ayant aboutis à la mise au point d'un protolvpe de

case de conservation améliorée qui est en cours de vulgarisation (voir fiches techniques).

5-4 Calcul de la marge brute

A I'aide du tableau M-4 on fait le récapitulatif des dépenses effectuées pour la culture. La marge

brute étant le résultat-des ventes moins les dépenses permet au producteur de décider du choix de

ces cultures.

5-5 Planning et prévisions pour la campagne prochaine

La programmation destravaux et la prévision des charges de production de la nouvelle campagne

rotti faites à I'aide du tableau M-5.Elles permettent de faire une comparaison avec les réalisations de

la campagne écoulée pour s'auto-criti-quer.



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

r :rl1\/-)r..lil t\t'
(,'t\_1 ,t/r ,l'rr _r")

Cinrj ii7,'i ! lriilir
i'ichi,:i cde c:i.it

H{i.i.f: \r iri
Noie tettrnique sur lA cr;nse!'\'ation rJes ee halotes/oignilirs

ltedg dç. L_,lilser\.

l Objectif:
. augnrÈnier le rcvenu des nraraîcliers cn réduisant considérablement les irertes par pounilures et

cn étalant suffisarnrnent la période de comrnercialisation des éclulotes et oignons.
. permettre la consewation des échaloteVorgnçrns dans de bonnes conditions. notamment celle des

sernences.

2 Casc:
MSdèb: 1r pe en banco avec toiturc cn tcrrasse.
ehqrÀ dU.ute: bien dégagé. disrant d'au uroins 5m de tout obstacle en tout sens.
Dimension: longueur variable. largeur rnaximum 4m, hauteur 2,50m.
Maiériaur utilises: (voir tableau coût de construction de la case).
Plan d'ensemble: I'intérieur drune case de 5m x 4m présente:

- une allée çentrale de lrn assurant la circulation à l'intérieur de la case,
- 2 compartiments de 3 rangés de claies en 3 étages (au total I8 claies d'oignon). La distance

entre les claies est de 50 cm.
- - 4 piliers de soutien du toit et servant de support aux.elaies,

- le nombre de trous d'aération est variable, en moyenne 20. Les trous d'aération sont
fermés par la toile grillagée pour éviter les dégâts des insectes. Les tuyaux ou gouttières d'aération
sont inclinés vers le bas pour éviter l'infiltration des eaux de pluies à I'intérieur de la case. I.e
diamètre des tuyaux est de 25 cm.

- .l tènêtres métalliques à ouverture tixe bien orienté ou brique en claustra.
Entretien: il doit être annuel pour maintenir la toiture en bon état.

3 Consen'ation
Capacité de conservation: 3.500 kg pour le Violet de galmi et 4.500 kg pour les échalotes.
Conditions de conservation:
. uti lisation de faible dose d'urée,
. arrêt de I'irrigation l0-l5jours avant récolte.
o récolte du produit à la maturité complète,
. triage rigoureux en éliminant tous les bulbes ay'ant fleuris, les bulbes blessés et mal formés avant

conservation et triage régulier au besoins au cours de la conservation,
o les bulbes à calibre moyen ( I 00 g pour les oignons et I 0 g pour les échalotes ) se conservent -

mieux. Il est recommandé les écartements de 15 cm x 20 cm ou l0 cm x 20 cm dans la parcelte
de culture, _. couper les feuilles le plus loin possible ttu collet (2-3 cm environ),

. I'abrii doit être désinfecté au préalabte avec un produit non tôxique comme le Propoxur 1à la
dose de 200 g/l) ou le Dursban (le-chlorgriphos Ethyle à la dose de 500 g/l d'eaù), bien aérer et
bien vefltiler avant le steckage du produit. L'utilisation du DDT est p_rohibé,

o éviter d'intrbiluire dans la case des substances fermentées (bière, sôumbala).
Durée de conservation: elle variê largement en fonction des objëctifs de I à 7 m_ois _
(commercialisation eu obtentioli des semences maraîchères).
Perte de consewation: elles sont liées à la dessiccation et à la pourriture du produit. Elles
représentent globalement l0 à 407o pour 5 mois de conservation (le maximum de perte est
enregistrées au seul mois d'Août ou la lempérature et I'humidité de I'air y sont très élevees). Elles
dépassent rarement les 20% pour les 3 premiers mois de conservation.
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o Coùt des rnatériaux disponibles au village (bois traverse- perchette, banco, briques,bois support

des claies ):80.3-50F CFA
o Coût des rnatériaux non disponibles au village (tuyaux en tôle,porte ordinaire- porte grillagée,

grillage moustiquaire, pointes, sirble, fenêtre, ciment) :83'200F CFA

. Coût de ta main d'oeur're:60.000F CFA

. Coùt unitaire de la conservation
- du r iolet de gahni :l3F CFA
- de I 

-échalote: 
10F CFA

Durée de vie de la case. 5 ans

Annuité d-'amortissement : 44.J l0F CFA

Variatio' mensuelle 6es taux de perle en fonction des modes de conservation et variation des taux de perte en

fonction des modes de conservation

L'évolution mensuelle des Perles
moyennes selon les modes de

conservation
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Figure 2

Montant (F CFAPrix unitaire (F CFA)ntité

BoisTraverse l4
Bois Perchette i 1.200

Tuyaux en tôle l;O 1S f'euilles de tôle)

Briques I I .500

Banco | 30 charretées

Porte ordinaire I I

Porte grillagée I I

Grillage moustiquaire [ 5 m

Pointes I I kg

Sable [ 10 seaux

Fenêtres 14

Ciment I I sac

Bois support des claies [ 36 m

Main d'oeuvre

Désieïations
2.000
30
5.000ifeurlle
20
r50
r5 000
I2 500
2.000
| 000
t25
3.500
4.500
50

223 550
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h- eere krtnuafott i/vo,to

Tableau u-l / Senefen kelen kelefl tonc bakuruba ani tcna bakuruba muue

i alemint/M".s. t*'t psr *éc,irriur et Drarse |rure knale

l'ablearr lr+a /Senefeu /çéculatrcn !

Feerew/veres )OlltrCrvMontants Mnsakarv/oç*to Songcw/Mmhrrs

suo lakika lilLul1Etforat
Veutes nette

Baarakeiau,' sra/iuto (M-l a)

Musaka nrllrnei
l'otal dépqrse's

Ji so n-e c/l o kas iyo l/Reclevarce
1 t))

Âs:aticn (M-

Tcnc bakunrba
nlUme//Malge brute

S inga/f-.*atillr uratédel (M- I d)

Tcnc baktu'trba mulrlr
taanla/ Marcc brure 4ra

Fafatin ït cgc sallni./Adrat fi.untue cnganique
(M-ld)
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Foro fclc-/ chaq I dlanp

Foro filanan pepijreri/ory 2 pepiniàe

Foro filanan pepipen/chary 2 chry
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BaY e I emal inrmcanr"tlm

Musaka fituxe/Total dépenses



I-rblca.M{ Nakc stnt Tcnc baktrrubA tl1tl1lit lr4îrqct)nrrctorrlcciescrrlrurtxrr:,r.idrùes

I Xakf kgng 1nll1l1t/Srrp..r{icrc rnar:ridrùc rrr:ric . rnk/luari/-, 
^

Sgngfgn/ c'lrure>; Tcnc bakurtrbâ Marqc lrr-ruc Tcnc lnurllr taarila /M*g"

bnrtey' ha

Bolokelen tcnc

bakurub& Marge tynrte /actifs

Tcnc bakru'uba rrulrre

taafila Ttrral marge trnrre

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

Période Prir par unité Pavement au Obsen'ations
cornDtant

Provisions achats au comptant pour toutes les cultures maraîchères.

Tableau NI-5 Planning et provision pour la campagne prochâine par spéculation

Culture : Cultivar/variété : Superfîcie : mr/ha
Période de senris : / récolte Objectif de production : de rendement :

hrttant ou I Quantité et
.lsellrlce i urute

Total provisions achats au comptant
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MODULE ELEVAGE

Note N" 18 : Présentation du module l'élevage

Note N" 19 : Détermination de l'âge des bovins

Note No20 : Production de la fumure organique destinée aux exploitations agricoles de l'office
du Niger

Note N"2l : Stratégie d'entretien et gestion des bæufs de labour en zone OfÏice du Niger

Supports :tableau fiche inventaire. ta-bteaux BL1_à BL3 et GTBI à GTB5
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I\O'[E No l8
PRESEI\TATION Dti MODTILE ELEVAGE

(en cours d'élaboration)

En zone ON. l'élevage est une activité irnportante de l'économie de l'exploitation fàmiliale.
Le no,vau de bovin d'élevage constitué à partir des revenus tirés de la riziculture et clu maraîchage,
fournit à I'exploitation agricole, boeufs de labour et fumure organique. Les BL assurent les tra'au.x
de preparation du sol. I'a fumure contribue à la l'amélioration de la fertilite cles sols et a la
dirninution des coûts de production par la substitution des engrais minéraux importés. De par ces
fonctions' l'élevage constitue un maillon important du s.vstème de production des erploitations
fàrniliales de ['ON.

Le CdG aux EF n'a pas ignoré cette position stratégique de l'élevase dans le systèrne de
production du paysan L'objectif du module élevage est de pennettre au paysân de mieux raisonner
son activité d'élevage pour I'intégrer plus hannonieusement dans le iyit"*. de production de
I'exploitation agricole I

L'approche tient fbrtenlent compte des moyens et objectifs de I'exploitant. Le but visé est deparvenir à une rnodification du systèrne actuei d'élevage e.xtensif uêr, le semi-intensit, voir
l'iqtensif à I'ON. Cette évolution est incontournable comptà tenu des objectif's d'intensification des
cultures (tiz et maraîchage en saison et contre saisôn;, d'amélioration des rendements. de
sauvegarde du réseau hvdraulique et de résolution des conflits dus aux dégâts des anirnaux sur les
cultures en zone ON.

Le premier travail de l'équipe 
.d'animatioÀ 

a 
-consisté à faire un inventaire du cheptel de

I'exploitation agricole des participants aux séances du CdG. Cel inventaire a eté f'ait sous fbrme de
tableau (tableau l). Pour la suite. l'équipe se sert de supports sous fonne de notes et de tableaux
pour aborder les thèrnes sur l'élevage.

l Les notes / tableaux élaborés et dispensés

Au mois de juillet 2000, une note a été élaborée sur la technique dc' la dérermination de
l'âge d'un bovin à partir des cornes et de la dentition. L'objectif est d'appren lre à I'agro éleveur les

- techniques simples de détermination de l'âge d'un bor,in par l'observaiion des corne"s et des dents
incisives Les connaissances acquises doivent permettre au paysan de mieux raisonner son choi\ au
moment de I'achat et de la reforme d'un boeufde labour.

La méthode a consisté à faire une formation théorique sur les techniques utilisees en_
zootechnie. Elle a été cornplétée par des séanées pratiques diobservation et de détermination de
1'âge des BL de quelques exploitants agricoles participàni au CdG.
A-ce jour, 58 exploitants agricoles de six villages repartis entre les zones de Niono. Molodo er
N'Débougou,ont bénéficiés de la formation.

r 2- bes notes/talleaux élaborés et non dispeusés

.Toulours .dals le cadre d'une meilleure intégration_ agricultureélevage, deux notes sont
elaboÉes sur :

a) I'amélioration des-techniques de producii,on de la fumure-organique par le biais de Iu pro-rotion -
des parcs améliorés et desëtables fumières.- L'obj.ettif specif,que est f amélioration- de la- quatité de la fumure organique produitë par
I'utilisation des litières (paille de riz et autres résidus de récolte).

r b) I'amélioration d€s stratégies d'alimentatiori, de suivi sanitaire et de gestion des boeufs de trait
I en vue d'améliorer la pedormance de travail.r Des tableaux sont élaborés sur:

l,

[ ]rJoclr'Y S

sr ntcds.rtl'
t)31I Il]t rt t( r
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- l"inventaire du cheptel de l'exploitation agricole.

- les stratégies d'entretien des boeuf-s de labour. les colnposantes de la stratégie
d'aliurentation et de gestion sont entre autre : une alitnentation adéquate. des soins de santci

appropriés. un progralrlnre rationnel de tralail en vue d'une utilisation durable des BL.

- la gestion du troupeau bovin.

3. Perspectives

L'équipe d'animation du CdG entend aborder prochainç'rn€ilt la gestion du troupeau de bovin. les

productions de lait, de viande (bovins, ovins et poulet de chair local villageois). La clientèle est

constituée par les exploitants intéressés par ces productions. Des outils specifiques seront élaborcis

pour chaque t_vpe de production suivant le besoin et le niveau d'alphabétisation du client.
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P(]PS/URD/OC
09/l l/2000
C]DG3KAS DOC]

NO'[E, i'tlol9
LA DETERMINAT IOIti DE L'AGE DES tsOV'IIiS

Durant Ia période du l8 Juillet au 03 Aoùt 2000. s'est tenue dans les villages de
Krn 26; Nl0. Krn 39; et Bl une séance sur la deitennination de l'âge des bor ins.
L'objectif de ces séances est d'apprendre aux exploitants agricoles à déterminer
de trait pour mieux orienter leur choix au moment de I'achat ou de la réfbrrne.
La rnéthodologie a porté sur :

o un exposé théorique sur les techniques utilisées par les zootechniciens,
. une séance pratique d'observation sur les animaur.

Résultats de l'e\arnen
des dents incisires

Resultats
i-cxamen des

Molodo Bamanan.

l'âge d'un animal

Cet exemple illustre

Age
approxinratit

1. L'elposé Théorique
Au cours de I'exposé théorique, les techniques ci-dessous mentionnées ont eté developpées.
Il s'agit de:

-+ I'enregistrernent des dates de naissances dans un cahier de suivi,

-) l'examen des dents incisives^

-) l'examen des cornes.
Le développement de ces techniques
document.

sur la détennination de l'âqe des bovins est annexé

2 La séance pratique
Elle a por-té sur l=obsen'ation de la situation dc-s dents incisives ct des cornes
I 
"une des dernonstrations pratiques

[aê"tir-*"t*" d.t
iani,r',au*
I

Propriétairc

Chacka tlertlre

rouge)

les pinces

. 8 dents incisives adultes

. Nivellement sur les
pinces, les l"t"' et ?enlc! |

de

Pas de
visibles
cornes

sillons
sur les 6à7ans

sillons
sur les 8.à 9 ans

I

mltovennes

3 Ooinions des narticinants sur les technigues itre la détermination de l'âsè des bovins:

-- Les participants, a l'unanimité ont fait une bonne appréciation sur lès techniquos de la_

détermination de t'âge des bovins. L'examen de la dentition leur paraît iilirs intéressant malgré les
risques qu'il regorge chez les animaui méchants (caractères agressif: couts dg co-mes et de pattes)
par rapport à ce_lui des corires, qui bien qu'étant facilë n'est réalisable que sur les animaux-dont
l'âge se situe entrs4 et 7 ans et ayant'de longues comes. Or sur le marchlê ils trouventTarement les
boeufs de labour donl l'âge -se situe dans cet intervàlle.
Les participants de Nl0, N7 et du KM39 ont émis le souhait d'avoir sous leurs mains des fiches
traitant les différentes techniques de la détermination de l'âge des bovins.
Les vieux ont exhorte les jeunes à mieux exploiter ces cours car l'âge constitue I'un des éléments
détérminants au moment de l'achat d'qn boeuf de labour. Surtout quant on sait que généralern€nt ce
sont les vieux boeufs de labour réputés jeunes selon leurs propriétaires qui abondent le marché.

I
I
I
I
I

Boeuf _prris en
divagâtion au
bord du canal
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En définitive, ils reconnaissent avoir un instrument précieux pour tnieux raisonner au lnontent de

I'achat et de la réf'orme des boeuf-s de labour,

4 Conclusion
Au terme de ces séances, on constate un grand engouement cltez les participants. Dans chaclue

village, les séances se sont terminées sur la satisfaction de tous.
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- a kafiSa ni misi kafarin lir 

"rt -ter"rr* si l,a:rimal est dangereux
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NOTE NO 20
PRODUCTION DE LÂ FTIMT]RE ORGANIOTIE DESTINTE

AUX I,XPLOITATIONS AGRICOLES DE L'OFFICE DU NIGER

I. INTRODUCTION
En zone Office du Niger, de nombreuses études ont montré que les sols sont pauvres en matière
organique (Toujant 1980, BEAU, 1981, GEAU; 1984, DRA: t993). Le taux de matière organique
dans la couche arabe (couche cultivable) est plus bas dans les sols limono-sableux (0,6 à 0,9 % C)
que dans les sols limino-argileux (l à 4 oto C). D'autre part les sols, du fait de la forte pression
démographique sont de plus en plus exploitées. l)e nosjours,4% des sols de I'Offrce du Niger sont
dégradés et20 o/o de cette superficie se situent sur les soles maraîchère. Ainsi donc, en I'absence de
toute mesure de restitution" les terres subiront à long terme une forte dégradation due à
I'insuffisance d'apport de fumure organique et rninérale gèr rapport aux exportations par les
productions rizicoles et maraîchères. A cet effet, les amendements humifères à partir du fumier de
parc ou d'étable, de compost etc... deviennenl alors nécessaires. Cependant, on constate que même.
si les doses de fumure minérale reoommandées (3 sacs de D.A.P et 5 sacs d'UREE par hectâre) sont
souvent respectées, celles de la fumure organique (5 tonnes par hectare) demeurent carrément
inappliquées. Ce phénomène crée un déséquilibre et l'utilisation quasi exclusive de la furnure
minérale contribue à I'acidification des sols ce qui favorise ainsi la baisse de la fertilité des sols.
C'est pourquoi, le maintien de la fenilité du soi est de nos jours I'un des principaux prtibièmès
agronomiques de la culture intensive du riz. La solution est I'augmentation de la production de la
fumure organique et son utilisation dans les casiers. En effet. la matière organique améliore:
. la structue du sol,
. la capacité de rétention en eau du sol.
. les propriétés phvsico-chimiques du sol
o l'efficacité des engrais.
. la fertilité du sol.
Pour ces raisons, son utilisation permet une économie sur I'achat des engrais minéraux car
I'application simultanée de la fumure organique et minérale améliore I'eflicacité des deux. De ce
fàit, I'utilisation de la fumure organique en plus de la fumure minérale devient de nos .lours
incontoumable en zone Office du Niger. Elle contribuera à la conservation des sols qui favorisera le
développement d'une Agriculture durable .

La présente note est conçue pour inciter et aider l'es exploitations agricoles à mieux procluire de la
matière organique en grande quantité par une utilisation rnaximale des résidus de récolte comme
litière.

2 Lf,,S DIFFERENTS TYPES DE FUMURES ORGANIOUES
On retiendra entre autres :

. La poudlette de parc: bouses de v4phes ou de petits ruminanls sans litière, elle est beaueoup
utilisée actuellelltgqt. On peut I'améliorer quali6tivement et quantitâtivement par I'apport de la -

litière Dans ce cas on obtient du fumie_r..
o Le fumier : méfange de bouse, d'urineFet Se- litière en decomposition ious I'action de la chaleur = -

et de I'humidité. On fait distinction entre fugrier ( sec )), et le wai fumier. Iæ funnier sec n'a pas

_ subi une préparation partiôulière, il est de qualité varieble. -L9 vrai fumier est un produit obtènnà- partii d'un dosage de la litière, d'arrosage et de decomposition contrôlée (retôurnement dë l-
fosse ).

r les ordures ménagères: Il est constitué de divers débris rassemblés en un endroit de ta
concession. Pour mieux les produire, les paysans peuvent aménager un espace non loin des
habitations pour stocker'les ordures ménagères. Elles sont souvent de mauvaise qualité que I'on
peuf améliorer en triant les parties organiques des matières flastiques et autres.

I

I.
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' le compost: ll est le produit du compostage, Ce clernier consiste à
premières r'égétales et animales, une fennentation dirisée et contrôlée
d'un produit stabilisé: le compost

. Les engrais verts: exemple de I'azolla.
En raison de l'existance du bétail dans la plupart des exploitations agricoles, seules sont abordées
les techniques de production de fumier.

3 TECHNTOTTES pE pRopucllgN p[]_FUMTER
Pour produire suffisarnment du fumier, il faudrait utiliser de la litière. Cette litière sous forrne de
paille de riz, de chaume de maÏs. mil, sorgho ou de toute autre source de matière végétale (roseaux,
jancvnthes.. )améliore considérablement la qualité du fumier produit La quantité à apponer par
jour et par anirnal est d'environ 6 kilogrammes en cas de stabulation pennanente. Dans là pratique
cela revient à 3 kilogrammes, car les animaux pa.ssent à peu près la moitié de leur temps seulemenr
à l'étable ou dans le parc.
A titre d'exemple, pour deux paires de boeufs (4 boeufs), qui passent la nuit à l'étable durant la
période du 15 mars au 15 août, on aura besoins de 4 x I 50 x3 kg : 1800 kg de litière. Pour une
paire de boeufs les besoins sont donc de 900 kg (soit l_800 kg / 2 :900 kg). De même, pour un
trdupeau de 40 têtes qui séjourne du I 5 mars au 1 5 j uillet ( 90 jours; dans le parc au village penclant
la nuit, on aura besoins de il leur faut:
40 x 120 x3 kg: l4 400 kg de litière soit approxirnativement
La production du fumier est donc contionté premièrement à la

faire subir aux matières
qui aboutit à la formation

15 T
collecte de litière, mais également a

d'autres contraintes à savoir:
. la disponibilité du bétail et son maintien en stabulation tetnporaire:
. la disponihilité d'un espace approprié pour cette stabularion:
o le transport de la litiere et du fumier produrit;
. la disponibilite de la main d'oeuvre dérouée à ce'tte fin.
L'augtnentatiorr et I'attrélioration de la production de furnier peuverrt se faire par la prornotitil cies
étables {Lrnieres et cles parcs améliorés.
L'objectif principal est de produire suffîsamment du fumier tout en recvclant les résidus de récoltr:
du riz et des cultures sèches (mais. mil. sor-qho), ou d'autres débris vegétaux (roseaux, jacinthes ).

3. 1 I,'ETABLE FTIMIERE

I i":TriïJi:tï"f 
la production de fumier peut commencer dans une étable fumiere, destinée aux

3.1.L Préalables oour I'installation d'une étable funière:-
. disposer de-l'espace et des matériaux adéquats pour la constructiori de l'étable;
. disposer de la litière (paille et chaume de riz, tiges de céréales et autres) en quantité suf;fisantet
. disposer de la main d'oeuvre capable d'effectuer le travail, le transport et l'épartdage du fumier

produit.
La_litière provient de sources ç[fférentes:

_. I les rejets non- consommés de la paille de riz et deÂ fanes de niébé et d'arachide,-' 
2. les déchets de toiturea en paille, de clôtures, de nattes;

, 3,. les déchets de-premier-battage de miU sorgho: les restes des épis --

-4. les chaumesde riz coupées à cet effet dans les charfr-ps
5. Ies chaumes de mais, mil, sorgho._

- _6. Lès chaumes de roseaux, les débris delacinthe. - _ -

3.1.2 Le choix du sit€ et localisation
r'etauffiinnoninondab|epouréviter|astagnationdel,eau.Ildoitêtre
éloigné des puits d'environ 30 mètres) pour éviter la souillure de I'eau.
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Elle est située en générale à prorimlte dcrs
pennettrc une sun,eillance des animaux et les

bâtirnents de l'exploitation. Ceci a l'avantage de
habituer â la présence des homrïes. Ils garderont

donc leur docilité.
3.1 .3 Avantages
L'étable pennet:
. d'ameliorer la qualité et !a quantité du

interèt de l'étable f-umière.
fumier produit. ce point apparaît cornme le principal

. de faciliter la complérnentation alirnentaire des anirnaux,

' de protéger les animaux contre les corjts de soleil et la pluie (étable du t-v-pe grange),
. de diminuer la divagation des animaux,

3.1.4 Droqositior-r de modèle d'étable fumiere du tvpe hangar
Dimensiolrs: (voir schéma à I'annexe)
o la longueur est de 2 mètres par animal, largeur sera de I'ordre de 2 à 2,5 mètres.o La hauteur est de 2 mètres pour assurer de I'ombre aux animaux et servir de lieu de stockage des

résidus de récolte. Pour faciliter le stockage de fourrage. on peut procéder au bottelage de paille
de riz.

- A titre d'exemple, une étable qui abrite deux panes de boeufs de labour aura: 8 metres de
longueur; 2,5 mètres de largeur. La surface sera de : 8 m r 2,5 m : 20 mètres carrés.t Une clôture le mieux en mûr est construite tout au tour du hangar pour garder les animaux. Du
côté des grands vents dominants, la hauteur du mûr sera de 2 rnètres. Du côté de la murette (silo
fosse) non loin du hangar le mûr sera bas (0.80 rnètre) Les deux autres côtés doir,,ent être haut de
1.5Grnètre

Si I'on est dans I'impossibilité de construire le mùr. on peur utiliser une barrière en bois pour
clôturer le hangar. Dans ce cas, il faut construire un petit mur de trois couches de briques autour
du hangar pour empêche'r que la litière ne soit éparpillée
Pour taciliter l'alirnentation, on peut construire un mangeoire cn banco le long d'un mùr du côtc
opposé à I'entrée de l'étable.

I Lc- hangars sera construit avec
des concessions sur terrain non

les nratériaux locaux tpiquets et perches en bois), il sera situé près
inondable et éloigné de 30 rnètres des points d'eau.

Fonctionnement de l'étable fumière:
A titre d'exemple nous partons d'une étable abritant deux paires de boeufs soumis à une stabulation
temporaire durant cinq mois (mars -juillet): le matin les animaux \ont au pâturage, le soir ils sont
ramenés â l'étable ou ils reçoivent la ration de complémentation.
L?liment grossier (paille de riz) en raison de 4 kg par ânimal esl quotidiennemenr distribué aux
animaux.. Lês refus sont rajoutés à la litière.
Dans une étable fumière, un bovin adulte peut broyer par nuit 3 kilogrammes de litière. La

production de feces d'un boeuf par nuit de stabulation est de 1,5 kilogramme.
Les quatre produiront durant l 50 jours: 1,5 kg x 4 x 150 : 900 kg de feces
Le.fonctionnemdnt-faitappelàuncertainnombresd'offrationsàsal'oirl:.
o le calcul des besoins alimentaires, de litière et leur stockage,
o. le Ënouvellement de lflitière

. . calcul d€s b$ôins
- !e.s besoins €n piille de riz sônt de: 4 kg x 4 x t SO : Z+OOtg *it 2T400 

-

Le_s besoins en litiirè sont:3 kgx4 x 150: | 800_kg soità péu près 2 T --- un boeufsgiétinerait et enrichirait de ces feces 3 kgx_150 : 450 kg de iésidus pailleux.
- -Les qrntre en feront:450 kg x4 soit 1800 kg.

La quantité de fumier produite durant 150 jours est: 1800 kg + 900 kg:270}kg. Dans ce fumier
obtenu les déchets animaux représentent 33 % soit (100 %*22SkEl61S Ug:l{V"1, donc c'est un
fumier de qualité car l'optimum est de l'ordre & 30%. En définitive, ii on patt de 4 boeufs
pendent 5 mois, la quantité de fumièr produite est de 2700 kg qui peqnet de feriiliser 0,5 ha à la
dose de 5 t/ha. -



Renouvellement de la litière
La litière est renouvelée lorsqu'elle est assez tiagmentée et enrichit de déchets animaux. Tous les
l5 jours, cette litière broyée et bien mélangée aux bouses des boeufs scra rassemblée dans un silo
fbsse en bonco, où la décornposition du fumier se cofflplète.
3.2 LE PARC AMELIORE
C'est un terrain clôturé et aménagé spécialement à I'intérieur duquel on enfèrme les anirnaux pour
la nuit.
3.2.1 Préalables pour I'installation d'un parc amélioré
Avant de concevoir un parc arnélioré, il faudrait:
o disposer des animaux de I'espace et des matériaux adéquats;
o disposer de la litière, chaume de riz- tiges de rnil, de sorgho ou d'autres

quantité;
débris, en grande

I ' 
lâtaiï: 

de la main d'oeuvre capable d'effectuer le travail, le transport et l'épandage du fumier

I
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3.2.2 Le choix du site
Le parc doit être installé sur un-terrain non inondable pour éviter la stagnation de l'eau. Il doit être
éloigné des puirs de 30 mètres pour évirer la souillure de I'eau.

3.2.3 Avantages
Le parc amélioé permet :

o la décomposition rapide des résidus !e iécolte ;
. de diminuer la divagation des animaur ;
o d'améliorer la qualité et la quantité de la fumure organique produit.

3.2.a Technioue de Produc

Dimension d'un narc amélioré
ffiif du cheptel. 14 m2 par tête de bovin) .

I-'aliment grossier (paille de riz) en raison de 4 kg par tête par jour est distribué aux animaux. Les
ret-us des résidus seront rajoutés à la litière (3,5 kg par tête et par nuit de stabulation). Cette litiere
sera constituée de chaumes de riz, de mil, Sorgho et de mais ou d'autres débris régétaux.
En rappelant que la production de feces d'un bovin adulte par nuit de stabulation a été estimee à 1,5
kg, une stabulation temporaire de quatre mois (mars-juin: ternps de présence des animaux dans les
casiers) un bovin adulte produirait-l 80 kg de fèces (soit 1.5 * | 20 jours).
Les besoins en litières pour un bovin durantce temps seront de : 3,5 kg x 120 jours =420kC
La quantité de fumier produite par un bovin est: 180 kg + 420 kg = 600 kg
Le pourcentage de déchet animaux est: 100 % x 180kg/600Kg=30%. C'est un fumier de bonne
qualité.
Le_nombre de. têtes nécessaire pour obtenir 5 tennes de fumier (dose recommandée pgur fertiliser
un hEctare) est: 5000 kg / 600 kg :8,33 soit 9 bovins. De êt fait, avec 27 têtes de bovins on peut

- fertiliser trois hectares, à la dose de 5Êlha.
Afin de minimiser les pertes d'éléments minérau:<, l'4rrosage S'effectuera régulièreqent avec des .

quantilés d'eau modérées dânÈ une fosse fumièrç. Ce qui arréliore nettement la qiralité du fumier-
produit.
4 Conservation du fumier
DneétableTumierglefurnierdejàbienforméeStaurnieuxgafdéên
plein air. Il peut être utilisé la même année de préference durant la saison sèche. Par contre un
fumier contenant beaucoup de litière non décomposé ne devra être utilisé que I'année suivante. Sa
décomposition se fera dans un silo en banco en raison de la proximité de la nappe phréatique dans
la zone ON.
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NOTE NO21
STRATEGIE D'ENTRETIEN ET DE GESTION DES BOETITS DE LABOTIR

EN ZONE OFFICE DTI NIGER

INTRODUCTION

Le système d'élevage dans la zone Office du Niger est de type semi-transhumant. Les animaui font
un mouvement cyclique annuel entre les casiers rizicoles et les sites de transhumance situés en zone
exondée. Pour le cas specifique des boeufs de trait, ils regagnent tardivement le troupeau d'élevage
sur les sites de transhumance après avoir effectué les travaux de préparation du sol, phase clé de
I'installation des cultures. Ces travaux se déroulent à une periode où le pâturage esf pauwe voir
inexistant. D'avril à fin juin, les animaux sont confrontés à la rareté de la paille de riz dans les
parcelles. C'est la période de la sous-alimentation et de la mon du bétail (les cadavres jonchenl les
canaux) : d'où Ia nécessité d'une stratégie adaptée pour I'eDtretien des boeufs de labour.
Les-composantes de cette stratégie de gestion sont entre autre :

- une alimentation adéquate
- des soins de santé appropriés
- un programm€ rationnel de travail en vue d'une utilisation durable des animaux.

Obiectif
L'objectif est de mettre à la disposition des erploitants agricoles des outils appropriés leur
permettant de mieux gérer les boeufs au cours de I'année en vue d'une meilleure performance rru
travail. fondamentale pour le respect du calendrier de préparation du sol.

I o) Conseils Pratioues d'utilisation dcs boeufs de labour
I I Critères de Choir boeufde labour
Un bon boeufde labour doit avorr :

Ca racterisques extérieures:
o une taille moyenne

' . une bonne conformation( formes massives ct trapus: encolure, reins et membres bien développes )
. une poitrine ample bien développée
. des+omes moyennes
o absence de sfgnes caractéristiques de maladies respiratoires et cardiaques: toux, essoufflement,

respiration haletante.
o un bon aplomb régulier
o absence de toutes infirmité des membres et organes de sens

. Compo_rtement: -
_o être vigoureux;
. avoir une nervosité accepta6le;
r pouvoir rnarchei correctement_ et rapidement --j dressage facilë

- Performahces zootechniques:
r- avoir une bsnne aptitude d'engraissement à la reforme-;_
a être résistant aux pathologies et aux mauvaises conditions climatiques;
. très précoce : réalisé un développement musculaire et sexuel rapide.

I
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I 20) Utilisation rationnel des boeufs de labour
tt esiffi pendant les périodes fraîches de lajoumée.

Au début de la campagne, les utiliser sur des petites surfaces qui seront graduellement augmentées

au fur et à mesure quJ les t.auau* avancent. Après le labour mettre les animaux à I'ombre tout en

leur donnant de I'eàu après 30 minutes. L'apport d'eau permettra de dissiper I'excès de chaleur

accumulée au cours du navail.

2 o) Stratésie d'alimentation et du suivi sanitaire
gn'f t des animaux entre les casiers et les sites de

transhumance) trois periodes se dégagent. La stratégie développee sera fonction-des caractéristiques

de chaque peiioAe ,Aes besoins alirnentaires des animaux et du cycle biologique des principaux

parasites de la zone.
. Première periode :de mi août à fin Octobre : les boeufs de labour sont sur les sites de

transhumance.
r Deuriième période : début Novembre à fin mai présence des boeufs de labour à I'intérieur des

casiers rizicoles pour la préparation des soles de-maraîchage et de cultures de riz de contre

sarson.
. Troisième période du début Juin à mi août , periode des travaux intenses pour les boeufi de

labour dans les casiers rizicoles.

30 Octohre : elle correspond à la période d'abondance des

Cependant, les besoins de I'anitnal en minéraux peuvent ne

oarences. il est recollmandé d'apporter . sel, bloc à lécher

La-prepière gériode: l-s Aoùt au

pâturages des sites de transhumance-

être satisfaits. Pour éviter les cas de

periodiquement à I'animal.
L'intérieur des casrers esT une zone d'infestarion par excellence pour les boeufs de labouridouves.

strongles. vers plats etc... ). Pour permettre à l'animal de bien protiter des pâturages abondants des

sites àe transhumance, il est recommandé de le deparasiter juste avant le départ en transhumance'

Deuxième oériode: (Novembre -fin juin): Elle correspond à la periode du séjour des boeufs de

t"bo", à I'irté"e.n des casiers rizicoles. Elle est divisée en deux sous-périodes.

. La preinière sous-période: part de novembre à rirars. Pendant cette sous-période' la paille et le

chaume de riz servent dé pâturages pour les boeufs de labour à l'intérieur des casiers Ces

résidus de récolte sont disponibles pendant la sous-période'

Les animaux prélèvent urr., rur le piturage, ce qui laisse peu de place pour la complémentation à

la paille derii. cependant, celle du son de riz ou autre aliment concentré reste valable.

De novembre à mars : iest la periode des vaccinations contre la peripneumonie contagieuse

bovine, le charbon Symptomatique et la pasteurellose et de deparasitage contr: la distomalose.
' 

C'est également le moment inàiqué pour constituer le stock fourrager qui sera utilisé dans le

courant de la dzuxième s-ous-périodg
-Lr concentration ttes effLcTfs importants sur de petiles-superficies pendant la ftriode aboutit au

surpâf,yage et I'appâuvrissement des périmètreS inigués e* paille et charlme de riz en lin mars.

C'Ëst le début de la derxième sous-période.

-- . Deuxiènre sous-période: elle dure environ 3 àôis: début avril -frn juin. Elle correspond à la
= - période de vaine pâture et de_disette pour les aniriraux-à I'intérieur des casiers- tæs boeufs de

- labour qui tç"t nn"nt àu pàtuàÀ. te sJir doivent alors être compléLnentés :

_ - * en+aille aenZ ou autres founages grossiers pioduit (fanes Ae niébé, d'arachide, patate douce

etc)
+ en son de riz (vanné ou non)
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La troisième période: (mi -1uin -rni aoûty Elle correspond à la période des travaux intenses pour les

boeufs de labour.

La complérnentation en aliment grossier (paille de riz, fanes d'arachide, de niébé, patate douce) en

aliments concentrés (son. ABH, blocs à lécher) est svstérnatique'

Les quantités à apporter à I'animal seront fonction de la nature et de la qualité des alirnents

disponibles dans l;exploitation et des besoins de I'anirnal (.entretien. travail).

Le deparasitage des ânirnaux est recommandé pour ies perntettre de valoriser les aliments qu'ils

tiffiËju annexé au documenr récapitule le plan d-alirnentation et de soins sanitaires adapté à la

zone Office du Niger.

3o) Conclusion
L'observation par le pavsan des straté-sies

boeufs de labour penïettra une utilisation
Ofïce du Niger, la maîtrise du calendrier de

d'alimentation. de soins sanitaires et de gestion cles

optimale du potentiel des boeufs de labour en zone

préparation du sol.
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'TABLEAI.I B.L2 CONDITIOI\NENIENI'MINERAL DES BOETIFS t}E LABOI-IR

Nature du condiment mineral Quantité Ir req ue n cs!lul!l!!3lt i tl n

T.TBLEAII B.L3 PROTECTION SANITAIRE

Vaccination

Deparasitages

Traitements curatifs

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

Maladies Périocle
indiquée

Date de la
vaccination

Nombre
d'animaux
vaccinés

Depenses

Prix unitaire I Montant

Péripneumonie
contagieuse bovtne
Pasteurellose
Charbon
Svmptomatique
Autres

Nombre i Depenses

d'animaux
vaccinés

Date de la
vaccination

Période
indiquée

Maladies

Prix unitaire

Maladies contractéês periode trailements effectués Coût de traitement
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i iRDOC:/PC]PS
().),/ll/1000
T'DG2KAS DOC

Date debut

GES'TION DTJ 'I'ROI.JPEATi BOVII{

Date tln

TABLEAL' GTBI STRTiCTURE DU TROtiPE;tti

Boeufs de labour

i

t

-Èt5
I

I

- -ar;iêsæiêt --E ff..tt I
debut

Valeur unitaire
movenne

Valeur totale
estinrée

Femelles

Velles

Genisses

Vaches de motns
de 5 gestations

Vaches de plus de

eestations

I
i
I

{

ivlâles

I Veaux
I

I

I itu'tâles de 3 ms
I

i non castrés
I

I

L_ __
| . r nr | 'i Mâles de 3 ans

i castrés
I
I
I
i

F--i Géniteurs

I

l

i

i

I

;

i

I
=l

I
t
I
I



frl
lr'l

,rZËziY:l+.1 t-l

*z
i.rr ËI

I

-

=<z

I

I

,'n
IJJ

F

t
F

I
I
I
I

U}
g.la*
O
E

O

tr

()
CO

d.)E
o
cd

I
I
I
I
I
t
I
I



I
t
I GTB3 PROTECTIOIT\i SANITAIRE DTi TROTIPEAT]

Vnccna'rroNS

Drp,qnnsrrAcrS

Maladies Période
indiquée

Date de la I Nombrc Depenses
vaccination i d'aninraux

vacclnes

Pt* "rmJ Montant
Péripneum on ie

contasieuse bovine
Pasteurellose

Svmotornati

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

Date de la
vaccination

I Maladies
I

I

3. 3 TnetrE\,tENTS cuRATrF s

MalÆ*s- trajtements effectués C*rt ,t. ttart**."t
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GTB 4 CONDtrITE Dti TROtiPEAti Ati PATLiRAGE

TRANSHUMz\NCE HABITAT
Date depart Date retour lieu de séjour Distance du

+---
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DATE

GTB 5 TRESORERIE

t\,toNT.{,N]' RTJBRTQUE \{ONTANl'
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