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FICHE DE LA ZONE DE NIONO

Superficies Zones réaménagées

Zones non réaménagées

TOTAL casiers
TOTAL hors-casiers

casiers
hors-casiers

urée
ph. drAm

7,. NroNo

triée
triée

Arpon
Retail

TOTAL

5 422 ha
2 700

4,L ha/famille

Rendement
Rendement

I L22 ha
1 042

--9 1-64 ha
450 ha

moyen 5,2 t/ha
moyen L 14 t/haProduction estimée

Engpais (Prévision)

Semences distribuées R1"

R2

T. Office Niger

R1 triée 29

R2 rriée 76 | zas
R2 non triée L69 )

48 000 t
650 t

2 050 t
1L70t

7
40

t
t

274 t
TOTAL

T.H. 1l-,5 Pers/famille

6 600 3 T. H. /famille
Population

25 680

Familles

2 227

Charettes

1474

Herses

2 493

Charrues

3 378

b. de 1.

6 465



Superficies cultivées

Zones réaménagées

Zones non réaménagées

Rep.
S.D

S/TOTAL

Rep .

S.D

S/TOTAL

TOTAL

7 578 ha
46L

I 039 ha

Rep. 7

S.D 1.

7L8 ha

O47 ha
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e0%
LO%

20%
80%

L40
s86

726 ha

I
8765 I

(

88%

12%

Paysans semenciers producteurs de R2 pour vente

Variétés

Famllles
Superfi c ie

45
78 ha
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FICHE RETATI

Sounces: Rapport
Note de

trimestniel Service Suivi_Evaluation lgg2.présentation du projet Retail _ ilai lgg2.
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Situation avant

Population

réhabi I itation

Familles
Habitants
ïnavailleurs Hommes

Habitants/fami I 1e

TH / famille

Superficie rizicole ha

halfami I I e
halT.H.

Superficie cultures taralchères

Situation après réhabilitation
Supenficie en riz
Supenficie en culture maraîchère
Autres supenficies : extension

villageoise, paturage
irnigué, parcs bestiaux

ÏOTAL

Avec une norlrre de 3,3 TH/famille
et L ,Z halIH

Nbne de familles avec

4 halfami Ile

TOTAL

RETAI L

37

611

1s1

16, 5
4r1

73

958

194

13,1
2,7

79

I 195

283

15, 1

3,6
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TEMPS DE TRAVATIX ET UTTITSAIION DES TNTRANÎS

( t ) Source : IER 1gg0 et rapports R.D. 19g2.

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

Tenps de Travaux ( t )

Préparation du soi
Semi s/nepiquage
tntnetien
Gandi ennage
Récolte
Tnansport - battage

ÏO TAL

dont |tl.0. familiale
|t,1.0. salariée

Intrants (1) (|r|oyenne)

Fumure organique
Urée

Engrai s phosphaté

Riz
Hivernage I C. Saison

jours/ha

L7

36

I7

30

37

137

100

37

Cultures nanaichères
0ignons ; AiI I patate , Tomate

jouns/are

Cott
unitai re
F CFA

Tolzl
31 | g

3s I t+

kg/t 
"

160

140

k g/ at.

ioo I roo
1,10 | 0,93
0,94 | o, os
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Flche Agfo-Economlgue des principalee culturee maratchèree

Revenu monétaire net (avec MOF)
Revenu monétaire net (sans MOR

Rémunératton de I'heure de travail

Rémunération de I'heure de MOF

971 5
1 3865

278
342

2174
4747

249
300

Cultursa princlPales

S de auperflcles cultlvées
par rapport à la eurfacc
maretchèrc totals

1 sac
200
200
100

1,00
0.s3

1 000
110
64

0

14
1E

245
100

093
065

1 000
102
78

0

semences quantité(kg/are)
coût (F/Kg)
total (Fcfa)

engrars quant.M.organique (Kg/a)
quantité urée (Kg/a)
quantrté phos (Kgla)
coÛt M,organique (Fcfa)

coÛt urée (Fcfa)

cout PhosPhate (Fcfa)

redevance (cout de I'eau

18
275

4950
100

080
0,65

1 000
88
78

0

12
soo

6000
100

1.10
0.84

1 000
121
101

0

Total intrants

MO tamrliale (Fcfa)
temps de travail MOF (h)

MO salariée (Fcfa)

temps de travail MAs

61 16

41 50
50.0

1 658
17.5

7222

2573
31.0
4212
39.0

Total travail

Total coûts de Productioq 11924

I

rendement moyen (kg/are) | 27O

penes (%) I 9
prix de vente moyen (F/kg) i 9?
Revenu brut | 24872

Revenu net (avec MOF)
Revenu n€t (sans MOF)

autocon somm ation + dons (o/o)

ventes+semences (o/o)
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prix TTC
(24 X douane,/TVA

)la t.c_1i-t-!_g1.1I r u le g r te I ée i

'r Cl,iir.. ire tron-soc Sancli, I mocli f iée FCFA 83. 000
Ï [liï'" trrortc'-soc satràv rr "àiiie" F..i; ir.eoi
* B4rre piveleuse FCFA 45.000
* p-tanche-ri;;i;;"",/rar,eau FCFA 45.000
* Ctrarreir;-;;;;;-"/ ' 6vseu FCFA 35.000

FCFA 9?, 500
Ilgklt. i..ç:-.1 . rnc, tc,ç u I teu r ;

x Bc, i Lc,/chrrss i s mo tocul teur
( sun; n;t;;;; 

{'v Lvvur LEur FCFA 823,000
* Motocult_Lrur ayeÇ moteur Hatz Egg FCFA l. 7?g.000* Puddler rotatif
* planche ni""iuu"uzrateau FCFA 80.000
* nemorqùe i";;i;; bovine, sans frein) iSFi ,13:333vsg. VUU

)tat é r i e I _cls_Ee.tr tegs_LypIELI :

* Bat" ueus(, VOTEX B icef an sans moteur.* ûatt,.,ust: \'0TEX Ricefan 
";;; ;;;;""

FCFA 700.000
FCFA 1.300.000

Bal t.,iusc T1çiliF,\\ - moclèIe 3 r,rues FCFA 3. ijS.000(snns nroteur )
Bat tc.rrse Twinf an 3 roues avec moteur FCF,\ {, 203.000

* Batteuse TliINFAN - oodèle tinon
( sans noteur )* Battcrusr+ Triinf an timon avec noteur FCFA 4..gg5.000

) I a L é r i.sl.çLé.çsrLi.sllell.stes I

+ Pe!ite décorIiqueuse VOTEX suns
moteur.

* PetiLe décortiqueuEe VOTEX avecmoteur HATZ E6?g

* Gr.ande décortiquese VOTEX sans
nrol.cur.

* Grarrrlc !ci19rticttrese VOTEX avectiloLcrlr llAfZ E8g.

)tstér ig.lJslLLlÀs:

FCFA 3,938.000

FCFA 325.000

FCFA 925.000

FCFA 639.000

FCF,\ 1. {50, 000

* PetiLe moulin sûrrs moteur FCFA 200,000* Petite moulin avec noteur___--__:_:_:::__: FCFA 800.000

* Corrt r'e-iral Leur.* Jrht'r,rs I clents contre_batteur* Jeli 6 arbres à dents b&tte;;'
Albr.c à dents par unité* Trémie cl'alimentation

* Table d'al imentation* TôIe d'évacuation
* Corrvre llatleur
+ Clrassis flloLeur

FCF,I 95.000
FCF.{ l6 . 800
FCF,\ 62. 000
FCFA 10.300
FCFA 40.330
FCFA 20. ?10
FCFA 37.?20
FCFA 35.630
FCFA 33. 5{O
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Èaux IPNS
taux IFNS (cmPIoYeur)
taux IPNS (emPIoYê)
galalno rêcrêtalne
salalne tnênsueI chauf feun
salalre Planton
ralalnq manoeuvrc ond.

VEHICULES

4Og PaugcoÈ Bncak
1'l1trubtrhl ôxL
Toyota ôxL
moto 125
mobvlcÈtc
vâlo

I.IATERIET AGRICOLE

motocul tsun
boeu? laboun dnêgsê
bocuf laboun non dnécrê
chanrua
chancÈts
ânr

LOCATION ENGINS

bul l-do:cr
pcllc sdc
pcllc à Pnaut
gradcr
oamlon bcnnc

INTRANTS ACRICOLE

Scmcnccl Rl (mtnt-dosc)
ocmonccr Rl (fonmc)
Scmcnccl R2
F205
urOc

CAREURANTS LUBRIFIANTS

G33CnCc
gËt oll
hul lq

AUTRES FREgTATIONS

ncptquagr
gravtcn
latênt Ec
banêo
KWH/EOtl
paddy (ON)
ron rtz

H
tl
H
H
H
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PRIX UNITAIRES

ff.v3rrrb13 |1qt

FnodutÈr untté Pnl'x
rI!.1!'l!'Irlt!arttll!I!!!arlIr3lla!ttE!=!!843!!|ErI!I!!B||lr.

FERSONNEL

t
t
t

mois
rnolg
mo 1o
j our

t
I
I
1

1

I

I
I
I
1

1
1

22
lE, 4
3'6

42, oo0
27 .2UO
1 7. aoÛ

750

6.OOO.OOO F
6.OOO.OOO ?

6. ooo. o00 l"
500. ooo F
280.ooo 7

70. ooo ?

L.970. oocl F
85. OOO F
70. ooo F
55. OOO F
97.500 F
29.ooo F

F
F
F

F

1Kc
I l(l,
1k9
k(,
ke

2L .750
2L.7âO
2L .7SO
20.51o
11.500

165
lso
140
120
110

F
F
F
F
F

F
F
f,
F
F

I
I
I

500 F
2L2 F

650 F

ha
mS
mS
mS
1

k9
l(9

20. ooo F
9. SOO F
5.OOO F
1.150 F

E3F
70F
5F
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PROJET RETAIL
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INTRODUCTION

L expérience du réaménagement et de t'intensification menée au Proiet Retail

depuis 5 ans a profolde-"ot .oiilie ro îo-ees sociJconomiques des exploitations et

res modarités de productiooT* p"lo-r..ri-tiuerairadon de la comrn€raaisation ap'paraît

de même commstrn facterrr;;;fi,"* de ctrangements importants' 
, 

'

I-es données obtenues p", ryp.R sur les coûts ar qi{"*oi rizicoleq au long de

quarre campagnes ,rr..rrril"llrggz-rggt), et les ,oqoêt", menées au Proiet Retail

consdnreot *J informatioo aooir,. symthèse peTt-n:us ;;;*" de prendre la mesrue des

changemena?conomiques inrcrven's 
"t 

J"iënechif *i tu situation présente'

ces données nons permettront par ailletrrs de faire le point sur la double culnrre'

imposée 
"r, 

jeu* àu noieiR;,d, "t 
d, nous interroger sru ses. avalrJaget' Tt ctntraintes

et ses perspectives de déverop,pement. 
parallèle."oi a tiactivite ridcole' le Ptraîchage

connaît 'ne 
forte ooi*olË'"t il a""ir"a imperatif de qrrantifier son importance

économique par rapport îi" riziculture et d'arnor* ù" rbflexion plus vaste srrr la

diversification'

I.COUTSDEPRoDUCTIoNMoYENSPARIIECTARE

I_a figrrre 1 synthétise ra répartition moyenne des coûts de prod'ction au hoiet

Reta', en Too"réameffiloo*e* mnligg0'). k calcul est effect'é Pour 'ne

production moyenne de Sitlrnaz et un coût de vente t"n*tt du paddy de 70 FCFA!'

, ffi#Ë,î;":f ffi "ffiffi,rffffi'm' #"r':"
r,. nrç acrn ville*ts)-

ON ET I-A DTVERSIFICATION

AL'OFRCEDU NIGER

gælryes êlênænts tu P':it' kd

François Molle, Juin lWz

æmmÙniquec pat ,lo* rE *v] 
_-:- e ,,rFp (oui rc cotsilère qrrc dcru vïlhS,É).

pricmcnts ct ûlhlr'a -- ôr n.rril Êt rxrû lr vrlar fflmil: pt6l'lr1r \ttl-i^=;i }- dc disocir:r cc qui peut

:ffi.tr""ffi fffi'ffi '#-H"ffi ffi ffi fr Ëlffi ffi ;lirn<re,trisocirc

ètre conparé.n q,l-rooe" (rcs d.,.iifi;;, " 
,#;*;1"""Él **Ë'uiÈJ&' r" *"Ë;".* lcmrncrcialisatioo)'
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COUTS DE
pRoJEr neiAn€u &%

RERÀnÎIT1ON DE TA r.AlN TTOEUVRE
(oa psl Dqù.cb Glruta)

hùrtrar

rdqqr

TiilqÛ clE |ol

Frcls ltucneters

Travql t
l<rm t I lcl
50.000

Capt tal
3.8 00

Revenu net
17 9.000 F

Trqvcrt t
scl arl é
19.000

Produrt UrEiZnE
5.300 r ZO fCfÀ

37t.000 cFÀ

.Rémunérationdor laclcurr dc produclloa

7 3,000 F

Consomrnailons
interrnédiaiies

120,000 F

Rémunératton
+ Revenu net. Vsleur cJouteé nefie. 251.000 FCFA

Eau (rgdevcnce)
4 2.000

I ntrqnts
40.700

U r6e
r 9.300

Battcge
29.600

Equlpement
9500 rôçcrror.!tr. llar

d'après res données de rrER ,,r;;;'...r'r'
Pbosphales

t5.300

Se mences
6.100
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On constate que Ie revenu net familial est d€ fl8'000 FCFA par hedale (so'it 47Vo

du revenu bru$ quand oo'J"oïalîr" valoris-ation 9';i; t"t" 
d'o"o*" familiale (+

entraide), laquelle '"p'*tËîi;;y;; 
737o du tra"ait totat' cc porrcentage peut

évidemment ".,i.' 
o"puo 'iî";î;-d;Ë "*:-Î:l.'?ffioO 

a rm-z' t-t 9alÎtn*

ffi'r,#*$t*'$:ri,*"ir**,x#-mff #+*
;""ifi"iili-ilooo n, on obtieot un disponible mo:

Peno0ne'.

I-€s coDsommatiotrs intermédiaircs "p'S1l"ot 
Y% dtt produit-brut 

'avec 
deur

orincipaur postes scnsiure#ài?*"- F F1yi'(um *t/i4 " l* PP: o"

iemarqueralafaible i-po'Ë'Jao-ôtt qogeoie"tgtliiâËu ôntreticn dcsbocufs et

du matérie! ano'tlo"t"otîJJ"iJoi-a% od ";o*tt"iio* 
intermediaires'

Pour vi$'liser la variation de æs 
' 
résults en foaction du rcldcmcnt

Wufixc (redcvanoc' iilrants' !
partià variable, proportionne'u3 111:*:5;;îil*-J; .oos a i'rc"ttt" (zoucs gisécs

[*iËroi*r.glry.rË,.Ë!T#;"-**n*loaobticn'iun
secæur riangulaire O*"i i*îao*îùpo't"otu do t*"oo familial net"

cc rcvenu peut être @Dsidéré ** :f-î^*:Ëog"$:.: Ënu'5"iiitffi ffirg.t;"rym:lH*ËË#;:-fi "Ë"1à,"c't'ur.""l-rmladcncot
iffiil'à" zs,^ nffH*i"il5#i;Ë"fi';,";; ;*rise pas ra 

''aiû

do€uvrcfamiliala tmc Pt

Si fon coosidère lc revcnu rcstant aFls ytsyaction dun taru d'autoco-nsomation

de îx) Lg dc paddv P" ïîË;;tt;"Ë r,f t a Ë"triutt porr pouvoir dégaçr un

revenu monétaire, t"L lzl'*-*t iib t"titi"tt *n valoriÉe'

Pour .,o,-4"-iiî"î-i*-i-ft t/ba [ .o*art q'c lc rcveou rct 
'anc

.w"xiï;'cno;-âc É0'0{n F à 3{tr'ofi} F'

Z EVOLUTION DES qIARGES ET COIIITI DB PRODUCTION

L€s figur€s 1 ct 2 conæpodent à P--lql1n 
de fhivcrnage 89' tr 6t iûtéressalt'

paraneurs,o''t'"*oiiïJft --i..q:gl*'*t"5#i5,$'1ffi :'#i:*
frt î"i"itZ t**ttt lcs tcndanccs d'érolution''rou

wotftetitet O-t Lafigure 3'

{ Dnr rrc produairn dG 5'4 tlTa'-rçcms n'
5 

-on 
uorncta f,, ngt*-t*t""i*a*æ' Pour la sahon E9' en aorexc'
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a) Redevance eau

La redevance au Projet Retail a été fixée, depuis le réam_enagement, à 600 kg depaddy par hectare' En tggt, contrairement aux recommandations de la commissiontechnique chargée d'étudier la question, I'office a pris la décision, êD partie sous lapression des A'v' et par souci d'iromo-généisation, de réduire ."tt" redevùce à 400 kg.

,ïnritffii:ot représente un alégement royro de rzvo des consommations

En ce qui concerne la contre-saison, la redevan ce a étê frxée initialement à 400kg/ha (de 87 à 90), ramenée à 250 tJ tgrl et finaÈmenr réduite â s0 Kg ( tgyzrque l,onpourrait presque qualifier de symboliq-*r.

on verra plus loin que la diminution des deux redevances contribue, avec lesrendements attein8 en 91, à iendre la double orlhre compétitio" 
"u"c 

la simple orlture (enterme de revenu net de I'exploitation).

b) Coût de la main d'oeuwe

Le corit du travail est Ia conioo*:n des temps de trarraux néeessaires et du cnûtunitaire de la main d'oeuwe salariée. D'un p"i"t Ë \nre monétaire, il dépend a'ssi deI'importance de la main d'oeuwe satariéeempioyée par rexploitÀtJ un niveau plus tin, ilfaut distinguer, de pluq enEe la rnain a'oeùwé ôrio*elle (payée à la râche ou à lajournée) et la main d'oeuwe permanente (utiliséL ffi des acriviiès îres diverses).

on ænstate sur le tableau suivant que.lej temps de travaux globaux (de l,hivernage)sont en diminution depuis 1987 mais sènsible.roî equivateilî* les trois dernièrescampagnesc' on constate une maîtrise croissante du ,"pig*g, ooni les temps de travauxsont passés de 51 ilrtL en 19.8-7, à 2s ilta "o 
rgsg 

"i 
g6 jô,* en 1990, soir une pedreaugmentation pour cette dernière -oe"Jyoit rig,n" g 

"t 
dônnées complètes en annexe):cette dernière valeur est la moyenne de 4}jours, Ëuæ"u. pour le village Nl, et de 30 iourqpour le village N3, soit denx vaieurs dont la différen* o'rrt pas expliquéer

Les données de fIER ne permettent pas de mettre en évidence une croissance o.èsnette du corit de la main d'oeuwe ddiî,'." qù ôoouor. les informations du tableausuivant qui indique une stabilité lentre-ZS'"t ZOWr;; remps de rravail assuré par cenedernière.

6 avec la baissc obecrvec cn 1989; la rçmontée dc 90 est duc, outrc faugmentation 
9_o 

*,,,p. dc rep-iqrnge au Nl, à rmc a'gmentation dc5o% ût t€mr dc récoftc a httage, * q,. l'augncnatim dce rendcocntr n,cxplrqæ qæ Frtierbmcol
:ËËffifff#-trt#ffi,tr"*'Ë h meanç o,r u oîic" oanfq,',c (prants cn præ), ecbn rcs dir€ dcst les donnécs de 1990 nc lrrenncn;p.r---;--pæ ra varorieatbn des pdemcn6 en nar'e.
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89i 90i

Annéec 87r

183 127 trz 136
r66
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;r

M.OTotale (i/ha) 180

M.O.Familiale
Aide

M.O.Salariée

63To
l37o
24%o

637o
ll%o
26Vo

5270
197o

29To

68%

327o

557o
l87o
27To

?

,l

=,, 
o-roriÉe tntale assure, en moyenne' ,,Todu travail horaire total

[-a marn d'oeuwe satariée totale a

(soit 37 jo*rs ,* ilil, mais-certe vareur varie u""oto"pî y-gf:, à I'autre' ce travail

salarié se répartit de ra.façon:i:H1", ;;u' au sot (oyo\,repiquage (4lTo)' entretiens

(L3(o),récoltd nfo\et battage (?'07o'1' '

L'avenir dira si 
'ne 

ph$ forte demande, dérivée de la gênêralisation du repiquage'

enfiaîne *" 
"ttggttntadon 

de ce coût'

c) Coût des engrais et selnences 
-ao''tâttnoâe.

I-a consommation d,engrry::t.Trpri*ment constante en r$rrcréaménryêa Après t

*" 
"ugn*otioo 

entre_lrytitlggs, rofrIùtioo ao pt'*prt"t*iot stâbiliséeautour de

rr5 ke/ha (données IER). La .o***i-t-oî d'urée, ;ffi ; e[e' est de rordre de 175

kglh;et ne semble Pas augmenter'

Le coût 'nitaire 
de c€s engrais est fortement dépendant des prix du marché

internationar, mais E -figure 
3 montre ô";; d"h; 'd" pic de tigg' celui'ci est

relativemenr stablero. Uorlo.ertitude 
j"}i;" ,t f'à""f"tio" t"t*e des prir" laquelle

potrnaitêtrealtéréeparunnonmahtiendelaconcrrrrence.

En ce qui concerne res semences, ra crnsommation est stabilisée aur alentours de 40

- 50 kg/t 
", 

*î,?tioi, "rîioJqîtttia*tt*" 
traditionnelle"'

d) Coût des équiPements

|-aprincipale.ryg,..d,!11ryi""1",-.-TÏ.i*é"par.lesboeufsdelabotu.
L e4éri""** noiet neiail en matièr" c"ppronirill*t"iq à travers rm groupement

d,associarions villageoir"i-il-oot " 
q": 1* 

pri*d"-"oJ' ** I:ff-t: de la concurrence' sont

en baiss e.r-eprix d,un #,;;;p*;,, Ë8i.000icF;""îss8' a zi'ooo F.FA ent*o'

signarons à ce zuiet e!! re nr:eau d'équipement gloP+ 9::-t*pbit4olt 
de Retail I

est en augmentatioo. eJ rôgg, ,"ut"-"oi gEo de."l-"îioittao* [Àea"i"nt moins de

r (i): dorurécs rcn; (r): dilÛéGs T"q'--*. ct d'arraotags drr à unc *qf f-{S:Hffi.';:-irç-ta",. rrcnæ dc plants

r0LalégÈre,'.ooJ'pml,annéc:1rctd'arraotegÊdrràuncïéfitéq.q.i,,vorrlrrpalrcPJ'qu'èGbrucfËdc

s collE

1r rcs donnécs dc leeo mo*1iy-"ffi:iil-*)* q*i'Ëîo;ti"F nf 1æ rr)'cc qui tntuit

tcs donnècs oc r':'r', 
#,ilïJ* drc"mntircnt).

au oçkritants rPrr'rt
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deux boeufs de labour' cont re 35vo deux ans auparavant (voi1 figure en annexe). cetteévolution est similaire, 6i"" que moins nette, en ce qui concerne res éhuînes de labour.

e) Frais de baftage

ÎJîff triiï"*iff ,î*i,T::iï*:si::oJ,tpondaienràtzvoduvorumeliiî"fJ"",îJiliî:::xnfl *:*#"liiiïirËH:JT".lïîJH:directemenr par res AV, ."t "il";;;;;iËË ffi'JàJl,,r?i""Ërliff"f
ffj:i:î,,i$*fr fjT,lîfl*ç;,::1"_',(entrerienerarimenhtionduf onds5ffiffi i':3ïftï:";;;;;Ëïi:i?ïiïffiff ffi ::itrffi iiilî:ï#r#L':T:if;,:,H#:,::"o1,***;eri"iui,"-ùfiïiHiilH:ilî#jiterme une nouvelle réduction de .r Ërtr.

I
I
I
t
I
t
Iune telle évolutioiRTSt-également résulter de i'to*.rcrion de batteuses prusperformantes' Iæ proiet eÈporv oi"it d'initier r"îrc 

"o 
pi"* àe uatt"nses-vanneuses,destinées à t"*pl"te' les batteuse voTEX 

""tr"ur*"ot .n 
- 
senriee, qui porurontiii::::3;y:"tr #i g|ffi1î;nËdÏ"" du vannue .*uer â'ra sans nur

f) Conclusions

Les considérations exposées ci-dessus tendent à monftel que les corits de produetionsont globalement stables, vôire en ffi::- et que, par voie de.conséquence, les revenuspaysans sont en hausse' dans Ia mesure où I'oo ôÉiètr res rendr."rrt, moyens croissants.
Rappelons toutefois que le raisontrement sur des moyennes ne traduit qu,une partde la réalité et qu'une analy; phn aer"iue, ,rr"it oàc_e_yire pour prendre en compre ravariabilité des situationsu' on 

-."tt 
"ii "i*i o"tur"uement en évidence des catégoriesextrêmes d'exploiations en difficulté r"oo.ttr.ril force de traval et équipementinsuffisanq etc;' et d'autres' âur performanæs perm:r*j" dégager un srrrprus trèsimportant (rendemenh oe z-s t/hal"u"o* nets ai 300.000 FCFA pai t rctare).

on a'ra noté' par aille,ry l" pttt imporante de rautoconsommadon (part qui croîtprogressivement avec Ia famille) il;éd;t tàs ,'*ùo,oneaires disponibres.

I
,l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

u Iæ rrannage une activité esscnticlb dcs femmcs qr.acha* pcremners q"e,"'"oÀ ffi'ui;*o.. "dzÉ"irt"ii.i i ffi ffi î"ffiFgg"ffi ro ï:ffiffiî*@,,,#ffiFfffffi:*k,n 
em

estincnt ædr 'ÊPrb'"* r"ttÀL ceci po'rrrit * duÉ 
"o 

potmiË par unc dËmandc aoqnË dc æs dcrnièncs pon h
maraictage.

""e*fitiffi;*** 'nc tlryologic dcs o.obiutirme pcrmctt&t une nc'rc'æ æmpéhcnebn dc ," réarité ct une
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3. COUT DE PRODUCTTON D'IJN KII-o DE PADDY

Une autre manière classique d'aborder 
'féPd:'-do 

coûts de production'-consisrc à

calculer le cott unitaire d" IdÏîâ:-;;dv p'"dy' t1 ftc;il;;" à coût en fonction du

rendement et pou, oine.enies trfroesés sur la production'

on distingua en premier lierg le cas acs 1n;rflilents' 
dont les coûs de production"

m#lî,*#ilg'ftfr .#m*' rm,g.ent 
obtcnir un rendement

I-e.s courbes 2 et 3 correspondent à la situation movenrre au Proiet Rctail' avec et

sans valorisadon d" l" t"#;Ë'i;;io t"uil' -"op":tioliîâot o" i'r vtt" c/.ri rlhL

âi-" oo* t'o"o*w dans lafigure 2'

I-a courbe 3 se transforme en la cnurbe 4 quand la redevanct' comme Cest lc cas

actrcU"o""f pussc dc 6110tgàt$0k&

En pointillés figurc la courbc corresPondail à la zoc non réanénagéc (saos

hænsification), ""o - JtioîË 
-ptJuit -eiia"t--t 

très idéricurr'

4. GAIN AU DE|CORTICAGB ET AI^A COMMERCIAI'ISATION

4.1 Valorisation du riz

I-cs raisonncmcnts préédens cocidèrcnt un produit brrut calctlé sur la'base dc 70

FCFA le kilo de paddyr'"#Ë tà 
"ut""" 

p* b Ë;;;'*" évidcmmcnt altérer les

rêsultats.

un faceur bicn prrs tuneoTanj *g? 9^TL"iffiïtf6[t;riffiffi#
dé."td;;é;; la [béàlisation dc lr cornoe1oaust

artisanales, le ÛrenomeJprena une ampleur sigpificativetr'

Is énrdcs menæs par fIER'--lo caTfgn. o 1989 et 1990 99ns 
four-nissetrt dcs

élémcn* tout à frit Ëffi.;dfr o,t r'*gn"otËà Ë;;lt* ditry--1 sur lcur

corrérationai'"'r"o3Ë'lo"'"*"T:::dl*fXl*-W*ljiffi;
#"ml:':go" g;ffi;ffi';'spri;;n ; ù"' * ?' *9u*- o'

aiosi vendue *"*"til'ï"Ë""'oe"n *t ËtbËq* bs dév-cloppemcns de

l'intensification o ott"îe"freol"'o*' (d-tth"ft;;-oi non) conduiront à une

;îffiiltï; d" L prte"oté""' frur nrc'rc localisé'

t t^iâ- ffiÉ rrn exokitant rrqr résident cn anncxc'

';HfidffiH"Jffiffi ;JbbcGhvrd'Éd'
ti rnab trn nomhç dc lila poo.ru r^,tr.-.- 

:L --. .* r+}G intÉr=ssant ddnsinc d'éurdc qui fait
rc ffiggant Pc I'Officc du l{tger'

fl hs srratégies * ffi;i"iËO- enrcrgÊlj:ladqtécs pr lec PtFrG co'mitrpnt un très intércr

.-t:;Ë;',ft--"tquêt"-r"noé"réccnrmcntparI'IER'
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L'essentiel de cette production est vendu décortiqué. I-e benéfice additionnel qui
résulte de la vente du riz décortiqué dépend très étroitement de l'évolution des prix àu
niveau nationaf cûmme le montrent les dtux srmpagrtes de 19g9 et 1990: si I'on considère
un taux de décorticage moyen (pour la BG - 90 re) de 63Vo et un coût de I'opération de g

iCFA/kg, un prix de 70 FCFA le kg de paddy correspond alors approximativement à 120
FCFA le kg de iu,avec Ie benéfice supplémentaire non négligeablË à", ,o*-produits.

Si I'on transforme ainsi les valeurs moyennes des transactions (monétaires)
observées sur le ria on obtient alors la valorisation du paddy obtenue par les pa)'sans, qu'ii
convient de comparer au prix ofticiel de 70 FCFA. 

-eo 
tlportant sur un graphique- les

valeun mensuelles de cette valorisation% on obtient la figur;5: on remarque tout dabord
une grande diftérence entre les deux campagnes (pour la rnne Retail), ai*i qu'entre les
zones (pour la campagle 1990).

On constate qu'au Projet Retail, la valorisation en 1990 a êtê supérierne à 100
FCFA pendant près de six mois. Si I'on ænsidère que le coût de productioà moyen est de
35 F/kg (voir figrre 4), on en déduit que les producteun ont ainsi doublé leurs Hnéfices
(sans compter les sotls-produits). Dans la plupart des cas, ceci a êtë rendu possible par un
stockage et/ouune oommerciatisation directe sur Bamako.

4.2 Précarité de la commercialisation

Ces observations niontrent le Hnéfiæ que ærtaines AV mieux organisées peuvent
ou pourraient tirer d'un contrôle de leur commercialisation. II faut toutefois insistôr sur le
coté aléatoire de cette valorisation: la courbe oorrespondant à I'année 1989 montre que le
gain peut être nettement plus faible.

I-e, cirs de la saison dernière esL à bien des égards, encore plus riche
d'enseignements: Pour éviter de voir letrrs erploitants vendre leur iz àla réælti a ,ro prix
trop bas, les AV de la ?nne de Niono se sont æncertées pour leur racheter au prix de t+S f
le kilooo, misant sur leurs capacités de stockage et une remontée des prix o"n la tin de la
saison sèche. [,a remontée insrt'fisante des oorrr du riz (130 F/kg O-eU'ut juin), crée une
situation de crise qui a le mérite de mettre en relief divers points:

I Le æté aléatoire du ænrs du na qui dépend principalement de la récolte de
céréales en culture pluviale (mauvaise en lgg0, par exemple) et des quotss
d'imporation, lesquels ne scmblent pas obér, à fhèure acm;Ue, a U cohérence
d'une politique rizicole telle qu'elle serait souhaitable.

tt-9 o* étevÉ (pnesqræ 1o7o e dus qrp les vzriétér traditiolrtrcllc commc lt Glmbiafa) est unc dcs grand6 qualités dc h BG - g0.

!f scmblc qrr les estimations æurantes de cc tarn $X5%) xient daillcurs hrgement so,s.c:fmec* - toi mcné par h RD duProi:t Rctail arr 2() décctirilracs e forni_Tl tt* DoyËn e7g% (È 5%I irkntirp ù cctui tro|n,é datrô le 
"d"" 

oJè"" pon trEêæ vti{ié" Avrc nn ûet tau& |e fix d"n F n Xg Oc-paCCy eqrdt"t'f - p.t ccia;5ncnt l(B F porn 1" riz19'Eænomie rizinlc dcs crploitatione dc I'Officc rtu Mger - ca;rdgpc lggf,,l::d,,D.Ccbroo (IER). '
ât achat ou paicmcat des dcttcs (cngnia rcdcvancc) en froduit,,iltrisé à cc prir
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I_es dangers d,une commercialisation spéculative collective, dont les risques sont

partagés par. tout le monde, en particulier par les paysans qui ne peuvent se

permettre de les encnurir-

l,antagonisme entre une attitude spéculative raisonnant au niveau de I'année (voir

plrrs) et le .y.1", nécessairement calê, sur les (courtes) campagnes agricoles, du

iuir*rnt de ia redevance et du remboursement des crédits de campagnez''

Le risque d,irrégularités benéficiant les quelques membres de I'Av qui sont chargés

de la cornmercialisation-

I
I
I
I
I

ll
ll
lr
lr

r I_a déstabilisation du sptème de crédit" qui met à nu sa nulnérabilité ainsi que

l,incapacité de ra prupaides Av à obtenir lè recouwement des dettes'

De'x figures reportées en annexe montrent la situation du recouwement des dettes

par re rbv 
"o 

ù awil rw2,en donnant le pourcentage des Av (s'r un total de 154)

corespondant à chaque nireau de rembo'rse,'"ot (par strates et en vale'rs

ctrmulées): à cctte date, seulemeot ag vo desvillages ""r":, 
remboursé plus de la

moitié de le'rs dettes; le recôuwrÀ"oi global-ét"it a. 4o vo, sur un total de 1'850

millions de FCFÀ dont à peu près i ro d'arriérés portant sur les crmpagnes

précédentes.

Bien que cette dette soit en partie conioncnrrelle car liée à la non vente par les AV

de la plupart de lenrs stocls elle met arrssi en relief le grand nombre de paysans endettés'

parmi lesquels il est difficile de distinguer cerD( qui ne peuvent pas Payer (mauvaise récnlte'

mauvaise gestion) et ceux qui ne vedént o* p"t"r (conflits, mauvaise volonté)'

si la situation est préoccupante pour ce qui concerne les crédits de campagne' elle

fest aussi pour ce qui est du recouvrement de la redevance de I'Office- Pour la campagne

n/g;,gls millions ont été collectés sur un total de 12002- Même Laz/c,ne de Niono, qui

présente les meille'rs taux de rembours;;;t - superieurs à 90 To -, perd chaque année

entre 50 et lfi) millions de FCFA (voir ttgr"" 6).y:1 mai lwzrdeux mois après la date

rimite officielle, le recouwement eiait d'à";;i'+z 7o (33vo pour le secte'r Niono et757o

pour le Secteur Sahel).

par extension, cette crise met en relief les grandes diffiorltés rencontrées par les Av

pour gêrerl,endettement "i*i 
que les questions-toncières, ce qui explique les remiscs en

qo"rti-on que traversent beaucoup d'entre elles'

imagincr un tar' dc cqrvc,tbo dc la valern du poduit Giz ou padl) livré æcz b'i' dG

ildihe à édutue ks rb$E dcs Av a ioJu kr crytcriteots n p"t* r".rs-o"mîriqùi:' c3 àitd çi rev d3 Nûgg' quù anit

refrré d,achetcr res podrrtione à 14s F et acccpté re paddy ;" ,il dc z0 F, o rrr* 
-Ë tr*" à t'dr ptye tm % &s rcdsvancc'

z Rappat annrrl 1991 (Officc du Niger)'
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4.3 Obsenations sur le décorticage

. Le décortilge privé. a pris en q'elques années une importance prépondérante, aupoint que les rizeries ne traitent act'eliemônt qu'un quart de la production de l'office, cequi se traduit par une chute de 75vo de 
""tt" 

ô*"" àe revenrl ioit pre, à'* .ilti*d d"francs en valeur absolue.

La figure 6a montre la croissancp du nombre 
_de décortiqueuses privées depuis198&. oa peut estimer le parc actuel autour de rD décortiqueusàcr. n r"liùiuiooturoi,qu'ol so rapproche d'une saturation du marché, temfré" p.ri,"og-uot"tioigou.r" o" r"production, partictlièrement en zonc non-réaménagêer.

cette concurrencc s'est traduit de manière tout à fait nette sur le prix dudécorticage aprà rme haussc de 250 à r.000 F/sac obcervée ca rggg et à,rc a,m rort"
demande, oe prix aprogressivcment diminué jusqu,à un prix act'et de forare de sù r.

la conc'rrencc tcnd à orientcr t: *r_qir pal.a^ vers ra qualité. Les pctites

9PfgT* 9g,ryory.*o. fémi'ins (.IEF,) L t o,rr"ot aroi partiorrièremcnt
oèf,avofisé€s' au béûéfice dcs.tnïhiTr pluspcrformantcs acquiscs par lcsbmmcfçatrts ouærtairy pa1'sa1rc (matérier asiatiçc). 11 nnr arnt chué à i00 r i" o", to g,*p"o,"o"
sont obligés de réd-urre la ænsommation des-maclrincs au détrimcnt'a" Ëqâiitaa, ,

produitr. si I'on ajouæ à oela les ditricultés de giestion ct le ætt plus élevé aesîeces aerechangêtt, on peut craindre quc cctte activité seiouve a tcrne Jrieuseurent ;;r'r"éo.

5. LINIENSIFTCATION Ejr LEVOLUTION DES RENDEMBNTS

5.1 Bilan de l'intensification

L'intensifïcation mise cn rryry at proiot Retail résulte d'un changoment despratiques culturales (rc,piquage), de I'adoation de fumures aocru€s et de variàtés à paille
courte rcn-phoros€nsiblcs 

lpernise ry1 t-e reanenaerncnt (naltris€ oc fcau planagoD.
I-cs-supcrficies des oploitations oat èté dans lo rnêËc ænpe réduitcs dc rordrc de 6%,
tandis quc I'adoption de la double culturrc cntraioait rmc inænsité culturale de 1â. 

-

- - 
egt * gue ésume F.figtr-: O!, eur nrenA omme point de omparaison les

données de la rizicrlture traditionnellc des 
-zonà 

non-réaménagées (-^iact, *rr-r"
unité). on observe, de plug que les rendemcnts moyens passcnt aé z a È3 t/ha (cn ordre de

3 P*néo oN/Arpon: en 1990,29l déærtiqrærscs ont été reccnséce.z' lcs v?lcurt dc 91 ct 92 (au mois d'cvrit) sont crtimécs" srn cettc périodc 3? démt{ucuecs vorEx ont été rrcrrd'cs par le pnoFt
_Arpon ct oes rcprÉscntcot mcrins d'un qrnrt du parc Cobcr.

3 9* pour cctæ raison qlF h FDv n'aocordc phÉ oc créâit porn I'aclrat dG décrtiqrprÉca.26 En partiovlia,lc dz poOuit doit eûc t vamé"zl L'atclier d'aesan@e n'tæcPtÊ Plrf, dc peirmcnt à crédit à carc dca diftioltés dc rcnbourscmcnt oùfcrr/éGs les annécsprécédcntcs.
2E unc cnquêæ scra menéc pcdant ltivcrnage nr oÊ problènc porualitn
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grandeur) et que la valeur ajoutée est pratiquement multipliée par quatre. Même s'il ne

iagit ici que dL moyennes, iltst légitimà d'affirmer que I'intensification a été un succès et

d; les 6x"irrt", initiales exprimées par les paysansæ ont pratiquement disparu. l-e'

repiquage, en particulier, tenu au début comme anti-économique, connaît un

développement sfontané et spectaculaire dans les zones non-réaménagées (voir plus

avant).

D,un point de vue macroéconomique, il s'4gt d'une réussite, puisque I'Office

augmente à U fois sa production et le nombre de papans installés sur ses périmètres. D'un

point de rnre micro-économique, la situation esi pour le moment également favorable,

p,ritq,t" le revenu des exploitants est en augnentation'

n est difficile de quantifier I'importance respective des- différents aspects du

réaménagement et de t'intensification dani I'augmentation des rendements. Cette question

ressort àIa iustification économique du réaménagement ' '

I-es villages de Retail Itr eL plus génératement, ceux des zones non rfuménagées,

fournissent toutéfois un indice susceptible d'orienter la réflexion'

5.2 L'intensification en zone non réaménagée

Au æurs des trois dernières campagnes (1989 - 1990 - 1991), les villages de Retail Itr

ont partiellement intensifié leurs pratiquei culturales en les calquant sur celles des villages

reaàenagés ysi5ins. Ils ont dons augmenté les doses d'engrais, cloisonné leur parcelles,

désherbé, amélioré le planage et adôpté le repiquage et la variété BG 90. Ces derniers

points concerneraient a p"o Ërer U moitie des erçloitations en 1990 et phrs des trois quarts

en 1991.

L'examen de la progression des rendements moyens d*l ces villages (toutes

parcelles codondueg dooJ sans distinction du degrê d'intensification) révèle une

croissance tout à fait significative (figrrr e 7). Ceux-ci ont atteint, à partir d'un- niveau de

fordre deZt/h1-un" -ôyenne de 45:5.0 t (rendements sondage'),soit à peu près une 1.0 -

1.5 t de moins qu'en rcnéréamén ryêe.Cette évolution a été rendue possible par I'exemple

voisin de Retail I et II.

Une enquêtero menée par l'équipe R/D du Projet Retail sur les zones non-

réaménagées d; Molodo et ù'oeuoogoi a permis de vérifier que les modalités de

I'intensification y étaient très similaires: doublement des fumures, aménagement

parcellaire manuel, progression très rapide du repiquage aiTi qu'un reoours important à la

main d,oeuwe satariee, obtention de rendements moyens (au battage) de 4.0 t/hî (sur les

parcelles repiquées).

29 yoiren partiartier lbquêæ mcnée par yung ct samack! (lgs7); obilctifs et qrinions dee riziættcrtrs dc foffiæ du Niger'

30 vofo la'Notc nn lTnæruification cn zonc non-téarné-gÉc à I'Officc du Niger', Mai 1992.
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Tous les paysam expliquent cette évolution et leur motivation en se référant à reun
;l.i"irii5""fersonnelres 

à", ""cr;;l;;1. rendements 
"ù;"*. grâce à

Il faut noter, enfin gue-la diffusion de l'intensification doit beauæup à t,exemprefourni par le projet netaii; Lci hi;;t; ;;il d" catalpeur parfaitemint en accordavec lcs objectifs visés par^ts. -r""pn"otr a"Ë projct dont ta vocation expérimentaleétait I'aspect fondamentil son rôle d;Ë;fË;" de 
'inrensification 

peut donc etreconsidéré comme un succès à mettre a s"o 
""m. 

'*'

5.3 Options de réanénagement

ces données tcndraient don-c à p,rourrcr quc r, "cffet' réanénagement est moinsprépondérant que ceui ac t'inænsincatiJn. ôes'irzilcnts pcuvc'r @nrribuerà alimcnter raffffii,i le aiveau ae réanénageneni;;;1;rd 
";ôd."î;ilffi o" "*

- Iæs options prises à. poriginè par les hojets Rg!:! 
-"t 

Arpon constitucnt apràqucquqs anaécs' un rey3_r ry,irr o" -n'pu".it*. t'évotutim'àresËË"g"."ooArpon montre un certain rapproctrcment 
"ouËr"JË*,options puisquc le secteur Niono,Éhabiliré une prcmière roben rcscsa, I eæïËrîùariir*-!* ïo JrJr-àïpr*g".l ii p"f*.q* to prddT *rlrguiàsffin""t par ailleurs des modules àmasque (scurement lvo ût æût.du n"ful Jô" Ë'r"ræur des cavaliers d,arroseur soitportéc à 3 m; Ies différences se.srr*r"i""t.iÀlffic'lie-r sur ra qualité des rembraig laprécision du pranage', le nombre-er r"-q."ftéî;;i* d,aooès et de circrlation interne

,.,ffi:: 
ratériæ)r' Dans re rearnenagdint R""t'Ë pbnage rcprésenæ 12% du corût à

Ia rccherc'e d'un éaménagcmclt pl's éconorrique 
Fsse-en prcrnicr lieu par une@nparaisofr des coûe oÉc"rres l* ocËit projct$ Uæ fois æs diffêtercesmises en éryiderce, l,atulvse A"*"rU* oiton îàï dêpndante des o4bw tonr*q*,clsisbs' on s'atætcm doæ à û;;; ;;"#a "u, dars rc téarrrérugcncrt et,i,ffi#"ffi#tr * ni-ËËî, cûts cureswntunts'*u top

II convient' quoiou'il en 
10it, de rerativiser ra porte.q ,u seo, et rbbjectivité de lajustification mi"'o'eboo:o'iq,te o'*ptoi"t a" â"tiriâuo". si lc coté subjcctif (duréc devie des installations), ou hasârdeux tdr"r*riiËËîrr. paddy) de ærtaines hvpothàesen rend I'cxercice déjà peu att3rt, it faut bien parut"i^ ËâiËffiîor1Lr, *enscmble de conséquenc"s airitirc."ot ù-df,bi." (stimulation de toute la vie

I

.l
I
I

31370.m0 F/ha pm lc Rcail.
32 L'aménagpment complet du ty1rc Rehil II (déduction faitc-qec a'énagenrcntr anncxqs, abrernmfoE, tavtÉrs, prus.varrr des rnuernsen béton'')' d'tFrèt b tilrn dc ch'trticr ro'rài pt"'" irËôM ,."intindù ir mor,"r", **Ë*o h æ{h dcs éûdcs (Aps etAPD).ttJ,Ï,,ilî'ffiffi"frffi,trJffi"i".TÏxHl: 

à æftc Ércxion 
""t 

cn courq à pûth dc ra æmparaieon
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économique, influence sur lJ, ,or,"s non-réaménagées, répartition plus égalitaire des terres,
augmentation des familles installées, etc..F1.

Deux aspects au moins du réaménagement, qui n'apparaissent pas directement dans
les bilans économiques, méritent d'être soulignés: I'amélioration du drainage (et des

problèmes de sodisation (sauf dans les parcelles maraîchères)) et la diminution de 40Vo des
consommations en eau (voir figure 7a).

5.4 Conséquences de I'augmentation des reyenus

L'augmentation des rendements est en passe de se doubler logiquement de
changements sociaux importants. Si, historiquement, I'objectif recherché par la plupart des

pa)6ans se limitait à I'autosubsistance et à la satisfaction des besoins de base, il apparait
clairement que les exédents dégagés engendrent d'autres besoins et nne dpamique
sociale différente.

Même si toutes les exploitations ne sont pas, a priori, intéressées par le processus

d'intensification et la nouvelle logique qu'il engendre, même si d' autres encore n'ont pas

les moyens d'y souscrire, il est fort probable que crtte évolution se renforcera- Outre la
réduction des superficies, la croissance démographique et la zuppression progressive des

hon-casiers sonÇ par exemple, des éléments qui tendent à la rendre même inévitable.

I-es exédents dégagés à chaque campagne et la monétarisation croissante d'une
partie de l'économie paysanne provoquent évidemment un déséquilibre de la famille
traditionnelle. LJn processus d'individualisation et de différenciation sociale se met en
place; les drefs de famille qui ne répartissent pas (suffisamment) les excffents s'exposent à
être crntestés. Ceci explique sans doute I'augmentation des demandes de séparation
familiale obaervée au Projet Retail.

Parallèlemen! il est probable qrr'on assiste à une on du travail salarié, les

chefs d'exploitation disposant de revenus monétaires étant socialement obligés d'alléger la
tâche de leurs dépendants (des femmes en premier lieu). Par ailleurg beaucoup utilisent
une partie de leur revenrui pour nconsommer' des services (ællecte du bois de chatffe,
tâcherons, etc..) orr, enoore, sous-traiter certains tavaux sur leurs parcelles de maraîchage.
L'augmentation de I'insallation des bellas en bordure des villages en est un indice.

* ,4spcts dêrnographiErcs et fonciers

L'évidence des bénéfices obtenus en zone réaménagêe modifie sans doute un autre
aspect trà important de la dynamique démographique. Alors eu€, auparavanÇ la sinration
des paysans de I'Office ne semblait pas constituer un privilège palticulier (307o des terres
étaient même abandonnéesrs, à la suite de la dégndation du réseau), on assiste dorénavant

3a A un autre niwarr or nc pcrû Fs ignacr non plrr hr multiphe fættcs der reletirms intcraeti<rnehc dmt hs enjeur cicnælt ct
Ê€ra=nt dc ;æirurtif pcmkr t faidc ro dérælqpemcnt

35 ou, en tout caq n'étaicnt pes sujcts à h redcvancc.
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à une forte et croissante demande de la population (figure 7b), avec un total de 3700
dossiers déposés pour I'année l99l.Il est probable que I'augmentation du nombre et de la
taille des familles sê manifeste, à court ou moyen terme, par une pression foncière
supérieue à celle qui prévâtait à une époque où I'Office était nettement moins attrayant.
En 10 ans, le nombre de familles et la population totale du Secteur Sahel ont augmenté
(réaménagement + croissance naturelle) de I'ordre de llÙVo, alors que les superficies
cultivées ne progressaient que de 34Vo (voir données en annexe). Si I'augmentation des
rendements a permis jusqu'ici de compenser cette disparité, il est probable que cela
ne durera pa$6.

Ceci dewait logiquement se traduire par une forte demande sur les activités annexes
(peche, petits commerces, tâdrerons,..) ou parallèles, en premier lieu le maraîchage. On
peut donc s'attendre à une croissance soutenue de cette activité, croissance déjà très
sensible, et par ænséquent à une augmentation des problQmes de commercialisation et à
une baisse des prix.

Parallèlement, ce blocage foncier engendre un regain de conflits au sein des AV de
I'Office, êD partiarlier autour des normes et modalités d'éviction. On observe que le
nécessaire transfert de la gestion du terroir viilageois aux exploitants ne s'accompagne pas
toujours d'un surplus de jnstice dans lia mesure où le pouvolr, dès lors détenu pr certaines
AV (ou par certains individus de I'AV), n'est pas toujours assorti de la légitimité et du !

contrôle qui seraient souhaitables.

M odalit ê s d' accumulat ion

L'accroissement global des excédents monétaires met en relief les stratégies
d'acctrmulation déployées par les paysans.

Après avoir complété son équipemen! le paysan s'oriente souvent vers I'actrat de
mobylettes (voirg au stade suivanq d'une voiture ou d'un carrion), de boyins, de petits
ruminants, d'une décortiqueuse ou, encore, vers la constnrction d'une nouvelle crncession
(ou d'une maison à Niono).

I-a recherche d'une épouse supplémentaire ap'paraît aussi oomme une préoccupation
très présente et très vite concrétisée, @ qui signifie gu€, contrairement à une loi très
répandue, I'accroissement du niveau de vie se traduit par un accroissement plus rapide des
familles et, partanq par une accentuation des blocages fonciers.

L'acttrmulation sous forme de bovins pose des problèmes croissants de pânrage,
parcage et dégradation des réseaux. Sur Retail, I'augmentation des troupearx au cours des
denx années passées a êté estimée à25Vo. En regard de ce type d'accumulation traditionnel
à la rentabilité pas toujours évidente, il serait souhaitable de soutenir d'avantage les

r fc pcoOnme pæé prr lcs mndddcntr dcvi.nt pla aigu dans ce omtcxtc. D'rFrÈ le hnceu rlu Prycennat, il y avrit 26{D non
lfficnts à t'Officc cn l9t7,lcsqræb crpk*tlicnt 19% b tcrttc. De fatcs ergncnurtins dc m*ésidcoo ot été oomécs ldf, dc
cerains réaménagemcnts; il cst souhaitaHc qu'un æl bilan puirsc être fait porn h zone Rcail avant lc début dc la trobième phasc.
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initiatives de développement de l'épargne populaire. Une telle capitalisation permettrait en

parti$lier une plus grande indépendance vis à vis du système de crédit.

I-es excédents monétaires actuels permettent de penser, enfin, 9uo I'intérêt pour la

petite mécanisation, encore limitée à quelques paysans, devrait s'acsroître notablement.

6. DEVELOPPEMENT DE I-A DOUBLE-CTJLTTJRE

6.1 Contraintes sur la double culture

Cinq ans après I'introduction de la double culture, il est possible de mener une

réflexion, économique et 4gronomique, sw les résultaæ obtenus et les penpectives

d'évolution.

I-es contraintes portant sur la réalisation de deux cycles successifs sont nombreuses

et expliquent le manquà d'enthotrsiasme manifesté par les paysans au début du Projetn-I-a

figurà 8 lynthétise les principaux goulots d'étranglement:

r Ij culture de contre-saison bute (en amont) sur les basses températures du début

de I'année et (en aval) sur le début de I'hivernage (risque de pluies sur les récoltes).

Læs plants sont affectés par les rats et les oiseaux et le déroulement normal du cycle

p"of être remis en causô p* I'harmattan et les fortes chaleurs d'anril. En terme de

inain d'oeuwe, elle souffre de la conflrrence du maraîchage.

r I-a culture d'hivernage est principalement affectée par le retard de calendrier

induit par la orltgre de ôntreiaison. Ce retard augm€nte le risque d'inondation des

pépiniêres ou de submersion au repiquage (avec drainage insuffisant), le repiquage

de'plants âgéq la levée d'advendcÀ-te risque de grains vides et entrafue une mise

en marctré tardivel.

r Globalement, la double culnrre se traduit par une baisse de la fertilité et une mise

en charge permanente du réseau qui entraîne des p,roblèmes de drainage' de

sodisationt et un non entretien du réseau'

Toutes ces contraintes se traduisent crûment sur le plan éctnomique. I-a figure 9

compare les résultats moyens obtenus sur un hectare de simple culture (considérés ctmme

unitêy et cerx obtenus slr le même hectare cultivé en double culnre (données de 19890).

rl voir, pr cxemple, ,IntérÊt écmomi|rr ct rtlc dc lc doubleqilhæ drns lc foctimncmsot dcr oçkrlatlom" dc F F6tcl'
3S Lcs prix dc venæ wpÉricurs ob,tcnus par |cs ptysans du Rctail soilt en partie drs à I'ananct dc calcndricr pamisc par la rnaltrisc dc

t'eau ct lc cycb plrs æurt dc h vtiété utilbée
39 La dorrble cdhrÊ provqË un lcsdvrge accru dce puoelhs et por ccla, limitc hs rcm<ntées dc ects' h æntrc' clh contribrr à

maintcnir la nap,pc plus élcvéc. cc qui J* néfasæ pô* ro arampe wisins qui ne 6ont P.Ê anltivés. Il faut malgré tout notcf, qw lc

mdnticn cû cil ooost ût du rÉsceu (scconOrtcrr-*in" tot"lri.l qu'ol cÀccr,rc dar- bcermry dc ccctcurs (ré8nénagfu ou par)

limiæ bcamry f"tp*lUfiÉ" dc rabaisscmcnt dc la nappc (inOepco0rmmcnr_* b doubh o{hrc}
r0 Si fqr -nrsirtè'c lcs rcndcments dc 19g0, avec he comprrs à'*fi"lutl* dc 1989, h siffiin Gst un pcu plrr favuabh à la doublc-

orlturc; \,oir fi$r€ n"lO P,r avtnt.
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.tJ\Ie dispaant pa6 dc données sm la co

"ËË""ffiï"#ïffi:: -:ï 
arrcosænsidérÉ rcs rempe de ..avarrdc'rrnée péoédentc (avec +

l5

.*t:'"o'i#,i#;1,î"'lT:Lt+t.plus que doubre.n, (res æmpc de travaux de re conrre-qoft 9e k?*-;';#,'ta tutte.aviaire"), le coût d

:l'i" o" ,ri,. ir-ffili#î"#trîi'ires 
,ntrarts doubre et ra redeval6s 

"uuconcerne les revenus net

H#rffi F":Ï:îîïffi 'rr-'#*l$'itrH;;q',rffiJ'i",i"",ffi

Ul simplc calcuJ

fuî:tr#,î,i#r::#:îiïi'ËH;lî::ff"*"ffi:ïi".Hrc\rctrustrcrs{r- --- ' -u rcndc@cnt dc simplc-odture ** ôiîrî"L*ura o*
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COMPÀRAISON

donta.t 4t I99O

ENTRE SIVPLE ET DOUBLE CULTURE
(doanécs pat hcctatP)
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0,0
t darvûco I rul.aloslÔa t.doYs!€. I rEl.sloEla.

taltsDlt toDdoDonl lllrqDll laDdaE.Dl

F 19.9

ACCROISSEMENÎ DU REVENU NEl PAR LA
DOUBLE CUI.f,URE

poar dtverscs ùrpotbètcs dc rcadsaeDl cD slmqlc-coltstp
Accrolggenent du revens aot (%)

- 150
6,0 6,5 7,O 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

Readement double cutturc (2 canpagnea)
ll,0

DOUBLE CULÎURE
Iptal clct d.qa ca@gaODot

wn-ffi'''-l'"i,

SIMPLE CULÎURE

Sttuatlon dc r6l6runcc
(untté)

42.000 5.3 t/bc
FCFÂ 25 r.000tSTl 600 tg FCFA

F ig.t0

5.0 5.5
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6.2 Intérêt de la double culture

Ce constat économique à I'encontre de la double culture peut paraître assez négatif.

[-a marge de progression, pour réduite qu'elle soit, existe cependant. Des variétés de cycle

plus .outt ainsi que I'introduction de mises en culture économes en temps (semis en

prégermé, non travail du so!..) pourraient permettre de décompresser les calendriers-

L'évolution des rendements sur les 5 dernières années (total des deux campagnes)

montre une progression régutière et encourageante: la cuntre-saison a gagnê | t/ha et

I'hivernage (àe àouble culture) 2 t/ha- Cette progression traduit avant tout la maîtrise
p-groJi"e du calendrier. Il est toisible d'espérer une progression supplémentaire du

rendement annuel vers les 9 ou 10 t/ha/an.

Comme pour le repiquage, I'opinion actuelle des 'palnans ryr la double culhrre

montre une trèi sensible evoiution par rapport au début du Projet. LJne ençrêtor menée

sur 60 exploitations de Retail I.c indique que 55 Vo des paysans souhaiteraient augmenter

leur sole àe double anlture, alors que-42 % la trouvent suffisante et que seulement 3 Vo la

rejettent.La, grande majorité des papans qui ne souhaitent pas d'augmentatio:r iustifient
leur opinion far I'effet oegadf sur la fertilité des sols, ainsi que par une limitation de main

d'oeuvre q"i pro"oqoerait un retard pour les travaux d'hivern îgê, lesquels restent

prioritait"r. I- qo"stibn du maintien de la fertilisation incite de fait à la prudenæ; dans de

nombrelses régions du monde, la double culnrre s'est souvent traduite par ule baisse des

rendements à moyen terme; il en est ainsi à la vallée du Kou (Burkina-Faso) où les

rendements annuels ont chuté de 20Vo après 10 ans de double crrlture.

I-a plupart des paysans recornnaissent avoir changé d'opinion depuis le début du

Projet et avancent les raisons suivantes:

r acquisition de maîtrise technique, otr particulier par rapport aux exigences du

calendrier

r diminution des attaques d'oiseaux (très fortes les deux premières années)r

r baisse de la redevance

I perception progfessive des avantages de la cnntre-saison.

Parmi ces avantageq il faut noter, en particulier, la régularisation des rentrées

financières du chef d'exploitation, lui permettant de financer la mise en place de la orlnrre

d'hivern îgeetle payement du repiquage en particulier.

I^a production de contre-saison vient aussi souvent à point pour effectuer une

soudure alimentaire, les stocks (mal gérés ou partiellement vendus en cas de besoin)

n'étant pas toujours suffisants pour attendre la récolte de I'hivernage. Cette production

'lt en æurs dc traitancnl
o e:rpkitents eyant donc 6 ans d'oçéricre en dotblc cultuË.
50 drn en partie à rme misc en crlhnc dc Plus en plus précocc.
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présente aussi I'avantage d'échapper au( ponctions d'une famille élaryie que chacun
découvre fort nombreuse (et présente) en fin d'hivernage...

Il faut par ailleurs prendre en compte le faitst que la valorisation monétaire de Ia
récolte de contre-saison est supérieure à celle de I'hivernage dans la mesure où le cours du
riz est (normalement) plus élevé arx mois de juir et juillet. I-à encore, la conjoncture peut
influencer sensiblement I'intérêt économique de la contre-saison: les demandes exprimées
en 1991 par les paysans du Retail étaient presque deux fois supérieures à la sole réservée à
la double-culture, à cause de la mauvaise récolte des céréales pluviales et des prix élevés
que cela avait entraînés.

Le.tau de double culture de 2.5 Vo adopté au Retail semble sorrespondre assez bien
aux besoins et aux capacités des exploitations; plus de la moitié des paysans le trouve
insuffisant, mais ceci est souvent à mettre en rapport avec I'accroissement des familles et le
blocage foncier, lesquels provoquent trne demande croissaÉte qui se rePorte sur la double
culture.

6.3 La contre-saison en zone non réaménagée

Comme pour le repiquage, otr observe une diffision de la culnue de ctntre-saison
dans les zones non-réaménagees. Son intérêt est perEr par la plupart des paysans mais son
développement se heurte à de nombrenx obstacles et inænvénients: pas de commandes
d'engrais au niveau du village, manque de maîtrise de I'eau (inondation des champs au
moment de la mise en place de la cultue d'hivernage), divagation des animaux
(pratiquement toutes les tentatives de regroupement de parcelles ont échouêz), coupure
d'eau (pour cause d'entretien ou parce que certains partiteurs, qui n'alimentent pas

directement un village, sont fermés).

Il faut noter que oontre-saison ne signifie pas nécessairement double cqlture, dans la
mesrue où certains la pratiquent sur des hors-casien délaissés en hivernage.

I;à encore, on note un effet "boule de neige", en partie dû à I'exemple du Projet
Retail et aux campagnes de sensibilisation menées dans certains secteuni par
I'encadrement. n s'agit toutefois d'un phénomène enoore embryonnaire, dont le
développement reste souvent en deça de I'intérêt manifesté à son égard par les pa]'sans.

5t cc qui nb pos étÉ fait dans lcs cahuls préédcntc lc gain au déærticage pcut aussi altérçr ccs oonclusims.
tr b regpupemcnt dcs parcellc+ ryontané qr dcrnandé par I'cncaùenrcnt, concirtc à conccntcr h dilUË oiltutc sn lcs tcrrcs dc

ceÉains pa''Brtùs, à q,ri ccllceæi doivent êtrc rcrdrs labonécs a hcrcées en début dîivlrnag3; daæ staim cas, cncore, il
corrcspond à un échange prwisoire de porcelhs.
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7 . PERSPECTTVES DE DIVERSIFICATION

Il est apparu que la double culture a une incidence négative sur la productivité du

travail familial'et qu'Llle suscite des craintes quant à la fertilité des sols et le relèvement

des nappes.

On peut imaginer le développement de cultures moins exigeantes en eau (la

faiblesse des apports?'êtiage du Nigôi o" permettrait pas une généralisation de la double-

cultgresr), en intrants (maraîchage) ou en main d'oeuwe (mais, par exemple) et dont les

calendriers permettent de libéreitrès tôt la parcelle pour la riziculture d'hivernage'

a) I-e maraîchage

L'activité maraîchère connaît acnrellement un développement certain- Les

superficies mises en culture en 1991 ont été, pour l-e.lecteur Sahel, estimées àn0 ha' alors

que ta superficie officielle est de ?.01 ha- iæs chiffres correspondants à I'ensemble de

l;Office Où Niger sont de 10fi) ha (officiel) et 2fi[ ha (officieux).

pour la campagne en cours (lwz), on observe une extension généralisée du

maraîchage en zonerizicole (simple et double culture), dans les zones réservées autour des

villages (zones d'extensioo, patt t"gêsr...) et dans les "rabiots". Cette expansion est en partie

stimitee par le fait que la redevance officielle sur le maraîchage n'est Pas perc'ue par

I'Officer.

I-e maraîchage se distingue de la riziantture dans la mesure où ses benéfices vont,

en génêral (dan s g0% des exploitations) directement aux individus qui le pratiquent- Une

enquête a montré que 70 % des explâitrotr de Retail I estiment lenr sole maraîchère

inzuffisante, ce qui tt"aoit à la fois lellr intérêt pour cette activité et le blocage foncier qui

s'accentue.

L'importance économique du maraîchage est mal connue. I-a cellule Recherche-

Développemenr du projet nôtaif vient de té.liset le suivi détaillé de trente familles

,eprésen'tatives des diffêrents types d'exploitatio. n, {in de quantifier et comparer les

apports de la riziculture et du maraîch ig". A titre indicatif, nous avons considéré les

parcelles maraîchères des soixante familles suivies en l99l dans le cadre de l'énrde

maraîch We, en attribuant une production moyenne à chacune des spéorlations

répertoriées. Après déduction de coûts de productioo 
"pptoximatifs, 

nous avons comparé le

revenu net du'maraîchage à celui de la rizifllture (èstimé en considérant les données

moyennes de la figrue t;. I-es résultats, classés, figurent dans la figure suivante (12)'

on constate que la valeur médiane est de lSTo; L'apport du maraîchage est un

appoint monétaire po; à peu près la moitié des familles, dont la production de riz dépasse

53 Il ecnblc qrrc la rÉgultÎb8Ëon rypGtéc pr lc bûrtgg dÊ sélingpé trd6fÊ lçvtr ccttc limiution; il ne cemHc pas exiAcr d'éhtdc

hydrologi$É nn le qrstion.
j4 Au Retail, cettc t"Aârn." n'a éé p"yee qæ la premiùhe annéc et a été $tpPfrt& par lcs A'V'
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largement les besoins de consommation, mais il est essentiel pour I'autre moitié des
familles dont la production rizicole ne permet pas de couwir beaucoup plus que
I'autoconsommation.

La réflexion doit être étendue au niveau de la filière maraîchère nationale, dans le
but d'évaluer les perspectives d'évolution des marchés. Les possibilités de production à
l'Office du Niger sont a priori très importantes et pounaient menacer la pioduction de
régions conme le Pays Dogon. Un politique de développement au niveau national se fera
de plus en plus nécessairess.

RÀPPORT DES REVENUS MONETÀIRES
DU MARAICHAGE ET DE LÀ RIZICULÎURE

REVENU MARÀTCHAGE (% REVENU RrZ)
r 20%

I 00%

80%

60%

40%

20%

0%

Ftg.l2

AUIoCONSOL XârlOil FAlr tLtÀLE DEDUT ÎE

MEDTANE: T8S

60 FAMILLES (ZONE DE NTONO)
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b) Autres productions possibles

En dehors du maraîchâBê, d'autres productions sont évidemment possibtes. I-e
hojet s'intéresse en particulier à la culture de divers espèces fourrageres pour améliorer la

55_t Mati_Pcut pré-tcndrc occtrPcri à moycn tcrmet ury plac" imFtentc dnas le marché a'eçrtaËon, à I'iffit8' du Sénégal oÙ du
Butioa. I-a maitrise dc h filiihe (mcnrtioo, qualité dcs produitf orr pla poealqrrmelrt, fqrctirnnemcnt dc h dannc...) i1apfrq,1ç
unc politiquc et unc planifir:ation rigoncrscs difficiles à mettrc en æuvne.
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ration alimentaire des boeufs de labour et des troupeaur( en gênêral On constate en effet

une demande très vive d'aliments pour le bétail, principalement en fin de saison sèche, qui

pourrait être partiellement satisfaiie par la mise en vatenr des zones de pâturage réservées

à cet effet sur les villages de Retait. Une production irriguée intensive est actuellement

testée.

Le mars et le blé constihrent deux voies de diversification intéressantes à priori. Des

expériences menées en 1985 par le Projet Geau (*qp"tation néerlandaise) sur le mais ont

donné des résultats asse, *oyrns (de 2000 à 500 kg/huselon la date de semis)'

I-e principal problème rencontré est celui de I'utilisation de casiers rizicoles souvent

hydromorpt 
"* 

et donc peu appropriésc. Outre les difficrrltés d'irrigation, les productions

p"rr""ot êire affectées par f*'Oeætr des rats et des oiseaux, ainsi que par l" tol d'épis"'

iufufgre cel4 des tests mlnés lors de la dernière contre-saison ont renforcé I'intérêt porté au

mais-par le Projet.

I-e marché local est a priori capable d'absorber une petite productisnt? (présence de

,rillages miniankas), tandis qo'*" éveïtuelle production plus importante pourrait l'être sur

Ségouo ou Bamako, en profitant des prix de contre-saison.

euant au blé, les tests variétaux menés jusqu'alors et répetés actuellement indiquent

des productions de liordre de 1.4 tonnes à I'hectarJ, qoi semblent pouvoir être améliorées'

8. PERSPECTTVES DTVOLUTTON - CONCLUSIONS

I-es revengs des pa)'sans de la zone Retail sont dong pour I'instant, globalement en

hausse sous I'action de trois facteurs favorables:

r L'augmentation des rendements agronomiques, dans une proportion supérieure à

celle de la diminution des terres attribuées-

r t-a stabilité, voire la baisse relative, des principaux coûts de production-

r I-e décorticage et la maîtrise progressivg bien qu'enære embryonnaire, de la

commercialisation.

l-e, réaménagement progressif de I'Office du Niger, I'adoption nspontanée"

ctoissante des modalités de I'intensification et la libéralisation de la æmmercialisation

peuvent laisser présager les évolutions suivantes:

r Aæ:roisscment de la production éréalière, avec de fortes interrogations sur le

maintien d'un prix planctrer et la stabilité de la politique rizicole (on peut estimer la

56 Il eet csscntiel dc prendrc cû mpte le divlrdté dcs soh"
r L,épis dc maîs gnir * vcnd à sô rrancs. un hcctarc peut produirc ttrémiqæmcnt 50-000 ê1is, ce qui, mêmc avæ 5o% dG pcrtcs

(nor gernrinatbn, éÉs rrrortés ou ablmés,-.) laiÉG ,roc naçs imPctlotc ct .- ltæ pæ*uitiæ dc sanntc sem mal ce mæclré

partioilicr.
5E Voir oours du mah au marctlé de Ségott en anncrc'
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production de I'Office du Niger en I'an 2000 à près de 300.000 t/an; voir tableau en
annexe).

Pression foncière accrue (demandes d'exploitation, croissance démographique,..) sur
des parcelles en réduction, avec division des terres et augmentation des conflits.

Remise en cause du fonctionnement de certaines AV, de leur représentativité et
légitimité. Redéfinition des modalités de recouwement et de commercialisation,
tensions sur la gestion du foncier en leur sein.

Forte demande sur le maraîchage et les activités de diversificationn avec des
incertitudes de marché et de prix.

Monétarisation croissante de l'économie des exploitations, avec des phénomènes de
différenciation sociale acfius et altération des structures communautaires.

Emergence et développement de la petite mécanisation.

Inærtitude sur certaines. activités économiques importantes des femmes
(décorti âge, introductior de batteuses-vanneuses).

Augmentation des travailleurs salariés, souvent socialement marginalisés, et des
activités secondaires rémurérées.

Incertinrdes sur le devenir phpique des infrastnrctures réhabilitées (gestion de I'eau
encore médiocre, entretien insuffisant, altération du planage, salinisation des
parcelles maraîchères,... ).

Nécessité d'établir des formes de contrôle direct par les paysans du foncier et du bon
usage du fonds d'entretien. I-e point d'équilibre des pouvoin et des responsabilités
respectifs de I'administration et des paysans sera sans doute difficile à trouver et
plus encore à maintenir.
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Donnâessurlestempsdetrav&tx(j/ln)

soLrR.cE Retail
LN37

IER
1987

Retail
1988

IER
1988

IER
1989

Arpon
1s9

IER
1990

Préparatim du sol

Semis/RePtquage

Entncticn

Gardiennage

Récolte
TransPort
Bafiagp

17

%

17

n
37

15

28

?A

19
25

17

42

L2

2

28
I
17

27

48

25

11

23

53

26

13

n
22

23

50

30

15

72

LN rl2 179 tn
rffi

5s%
18%
37%

?

,l

63%
Lr%
?6%

I
I
I
I
I
I
I
I

TCITAL

68To

32%

u%
63Vo
tSVo
?A%

52%
tgEo
29%

M.OFanillc
Aid,e
M.Osalariée

Ewrntion des wwtatiorrs d fus w.pffiies anrtivêes at secteur sal*l

Fanilhs Habitants T.H SuPcrf. cultivée
AI.{NEE

1S0 - 1S1
1981 - rwz
rw-- 1s3
1983 - tw
1s4 - 1S5
1985 - 1986

1S6 - 1987

LW? - 1988

1s8 - 1989

1S9 - 1990

1990 - 1991

3tr
32r
330
*:

653
66{)

695
710
78
874

4196
4300
4É,y2

w2

82ffi
ffi
8847

(s7s6)
w9
rr259

868
893
948
wl

1!n3
2L6t
2146

22,89

2ffi4

2fi9
252Â
?frs
26fi
n6r
3W
3lr2
3380
3352

z AL)

Progressi'on
Progression corrigéelr

+l4l%o
1167o

+llÙVo
rM%

+164To
l49Vo

+34Vo

donnëes du Suivi' Evahntion

n, c.c n'est qul prtir dc rgg5 crr les-grgbitana nmfé6iden.* firncnt oomptaulbéo. h corrrcction Gst donc effcctrÉt co cmridérant les

""r",*- 
ci redrTsr arrymcntécs 6c fi %'
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* Labour pépinière:
* Semences
* Iabour de la parcelle
I Hersage
t Mise en bouc
* Arrachage, transport, repiqua ge6t
* Désheôage
* Entnetien, irrigation
* Epandage d'engrais
t Gardiennage
* Eograis
I Récolte
I Gcrbicr
* Vannage
t Sachcrie
t Transport
r Redcvance
* Manoeuwe pennaoeo62
r Divers (cadeau mânoerwte, csscncer..)
r Frai6 dc battage

TOTAL

Manoeuvre pnrmanent
6.000

17.500

5.000

Manoeuyre permanent
25.m0

5.000

lvlanoemrre permanent
ldanæurrye permancnt
Manoeurrre pcrmanent
35.000

6.000

5.000

7.000

4.m0

6.000 
i

42.ffi (600 kg de paddy)
25.000

æ.000

$Vo & ta production

U}8.(n0 FIC?A
+ t% dc la productim

,l
I
I
I
I

o Iæ propre tcmË poseé par rbxproi'nt nogfiocnt n,cst prs ooûtrat tiré.6l Lc coût 0u raiq*Lgc cæ sourant æmprebilieé à l7i00 ËCfeni ,"t LnfA rçr,bnr eo frir o"'*? pl.. cùcr (nrtorr pou hs
^ffifrffi:itJHtrill"idùrliJ'îç'ï *"*"'r-;t** dcs manoeurræs, 

"t. c.*irs payent en rait 3i00
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Estimation de la production de l'Office en l'an 2000

Superficiesel
(ha)

Rendement
prévu (t/ha)

Production
(tonnes)

hnes réaménagees

hnes non-réaménagées

Contre-saison

39.100

13.900

1.0.000

5.2

3.5

4.0

203.3?I

48.650

40.000

63.(X)0 29l.ylo

Estimation dtt rôIe de l'Office ùt Niger darc Ia production
rizicole nationale

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

1992

Population (millions)

Consommation en r1z (kg/hab/an)

Besoin des ctnsommateurs (t nz/ an)

Besoin de production (t paddy / an)æ

Production de Paddy ON

Part de I'O.N dans la demande nationale

8.4

34il

285.600

510.000

140.000

33To

r0.23

40

4()J).3&3

649.815

300.m

46Vo

6t Doonécc DAH/ON (Mâlhd)
fl Enq,rêæ sur la mrromnatinn dcs ménagcs (1991)
65 cæfficicnt dc transformation dc 056 incluant lcs différcnæs Pcrt6.
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Une grande part des observations tenues plus haut se fondent sur l'évolution des
rendements tels qu'ils apparaissent dans les sondages statistiques. Plrxieurs éléments
incitent à la prudence quant à la précision de ces résultats.

Certaines moyennes par village sont effectuées, pour la contre-saison et les zones de
double-culnrre, su un nombre de sondages insuffisant. I-es moyennes du secteur sont
souvent faites à partir des données des dix villages qui le composent, sans tenir compte de
leurs tailles respectives.

[-a comparaison avec les rendements calculés à partir du nombre de sacs battus par
chaque AV (aveg parfois, une estimation des fonds de gerbier) donne des différences
partiellement expliquées mais très variables. IÂ, figrue suivante montre les rapports
battage/sondage obtenus par village sur plusieurs campagnes et classés. On trouve un
rapport moyen de 0.70 (en ne tenant pas compe des valeurs nrpérieures à 1). On sait que la
différence (voir CST N-9) est due principalement aux:

- pertes par égrenage (mise en moyette, mise en gerbier)
- p€rtes dues anx oiseaux et arx rats (dans I'intervalle sondage/récolte)
- pertes au battage (de I'ordre de 10Vo) *
- L'emprise des diguettes et canaux qui engendrent une réduction des superficies de

I'ordre de L07o

- Les battages manuels (besoins immédiats pour cadeauri autoconsommatior, ..)
- I-es pertes (ou détournements) au vannage
- les "prélèvementsn nocturnes dans les champs...
- Déclarations minorées pour payer moins de redevanæ battage

Rappoil fondogrc/bafl<lgrc
pat YlUoCt. rl pour llolr carrpqr|rr

IA
t,t
t.2
t.t
t,0
0,9

o.t
o,l
0.ô

0,5

o,l
0.t
o,2

0,1

0.0
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COUTS DE PRODUCTION
OFFICE DU NTGER

HTVERNAGE 89 (SIMPLE CULTURE)

MOYENS
PROJET

€U
PAR HECTARE
RETATL â Eel-:g>J\-a

Frols llnqnclers
NEDAnÎIÎIOTI DE IA XÀIN TTOE|rynl

(cs tssl P6 EED c!tu"'r)
Gapl tql

3.2 00
Travol I

tam I I lal
47.000

Trsval I
sql arl é
19.000

Revenu net
140.000 F

Rémunératlon
ctcr tactcsrl dc Producllon

69.000 F

Prodult brut/ha:
4.640 r 70 FCFAr 324.800 CFÀ

Consommqtions
lnterméd laires

t t 6.000 F

Rémunération
+ Revenu net

. Vqleur cfouteé nelte
r 209.000 FCFA

Ecru (redevance)
41.400

I ntrsn ts
41.500

U réc
21.000

Bqttcrge
22.600

Se mences
4.600Ecu iFe-4ent 

.'s,',î,'i'.'.

d'après les données de l'IER (1991)

Phosphqles
l6:000
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NIVEAU D',EOUIPEMq.T,T EN CHAINE
'-à;;;llrlfiottoos de Retatt I
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NIVEAU D'EQUIPEMEN,T EN BOEUF
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5

0
roolnr d'unc I comPlàtc

nombre de chqlnes Pcrr erptottctlon

I5

IO

5

0 234
nombre de boeutg Fal erPloltctlon

% des erptottatlons

% des erPloltctlons

20

I5

t0

{0

35

30

25

55

50

45

30

25

20

50

45

40

35

2 cooPt.ct Plur
cucuûc



I
I
I
I

I
I

n
!l

Tqqr de
recoqvrement

N

I('
t00%

90-100%

80-90%

70-80s

60-70%

50-60*

40-50s

30-40%

20-30s

r0-20r

o-r0%

0%

RECOUVREMENT DES DETTES FDV
AU 30 AVRrt rsgz

Tcqr de
recouvtement

RECOUVREMENT DES DETTES FDV
AU 30 AVRIL t9g2

Dlstrrbqltoa cres Av ea l,ncttoa cîv tqss de t*co.,vreo,entqamclécs

0% l0% 20T 30%

I
I
I

tl
l,

100%

) çox

) 80Ë

I 7ox

) oox

) 50%

) lo*
) so*

) 20%

) to*

)or

{01 50% 60s 70T;
I du totqt der AV

I
I
I
I
I
I
I

DtctrlbattaD cIa, I5l AV pc,r cro''rc cl,anclattsatcat

S dq totql des AV dcas cbcquc clcsse

,9%
I

l4T

t4r

sOt i

39t 
i

,49l

57r,

65S

N I

:

,89%

7S'r

EOt I O0%



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

LES SOLS DE RETAIL 3

L'nEtude morphopédologique de Kala Inférieur" (1/20 000) de 1991 a permis
l'établissement de la carte des sols dont I'extrait ci-joint concerne la zone de Retail 3.

Types de sols

Le tableau ci-dessous résume les unités pédologiques avec des pourcentages de
superficie correspondante :

Les sols présentant des risques d'alcalinisation-sodisation sur Retail 3 représentent
54 olo de la surface totale.

La note jointe (note particulière sur I'alcalinisation) précise de façon concrète ce qui
peut être réalisé pour lutter contre ce phénomène.

La note plus générale de M, BERTRAND décrit de façon détaillée le phénomène
d'alcalinisation.

Unltér morphopédologlquer
95

Supcrflclcr

Gontralntcr
lJmltrtlonr

pour lr rtrlculturrNomr verneculelrer
Lâgcndc

Pôdo

Hautes

levées

sablonneuses

Seno et Dangablé

Seno fing

Q1

La

1

Matériau très filtrant -
Position topographique
élevée - Inapte au riz

5 Texture grossière

Perméabilité relativement

élevée

Faible fertilité
Alcalinisation eVott

sodisation

Deltas

d'épandage et

terminaux

Danga blé 1

Danga blé 2 - Dange 1

Danga - Danga blê 2

Danga 2 - Danga blé 3 - Danga flng

I

35

I
Très peu de contraintes

majeures

Dépressions

et cuvettes

Dia n

Dia n

Dia n

Moursi -DianMoursi

c2s

c2L

c2F

c1

0

27

4

10

Faible teneur en matière

organique
Sensibilité à I'alcalinisation

et à la sodisation

Drainage difficile à conûôler
ltlappe très pan profonde

Très fortc cohésion dens

I'ensemble du profil

Dégradation conséquenta à

I'alcalinisation et à la

sodisation
pH élevé

100 %
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NOTE PARTICULTERE SUR L'ALCALINISATTON

Dans un premier temps, il pourrait être demandé à I'I.E.R et I'IRAT de rédiger une synthèse,

avec des données et des références bibliographiques, des connaissances acquises.

Les travaux de terrain à réaliser relèvent maintenant de 3 types d'actions :

. des suivis de parcelles paysannes (réaménagées ou non, en rizières, en zone maraîchère et en

hors-casier), à poursuivre pour mieux évaluer I'importance et mieux caractériser le

phénomène, et suivre son évolution.

. des essais en station et des tests en milieu paysan, pour évaluer des solutions "légères" cornrne

I'apport de sulfate de zinc, de sulfate d'amrnoniaque, de matière organique ou d'autres
amendements (gypse - plâtre de Tessalit -, chlorure de calcium, acide sulfurique, ...), ou des

techniques culturales (mise en boue par puddlage). La zone Retail, où, le "drainage" s'est

beaucoup amélioré, est favorable pour ces essais ; en milieu paysan existent de nombreux
problèmes, sur Seno, sur Danga ou Mourci.

. des essais "lourds" du type du Test de Drainage Profond. Un projet détaillé existe (Bertrand

R. et Keita 8., 1991). Dans un premier temps, c'est la mise en place du nnoyau centraln (ou

"nttcleus" ), contrôlé par les chercheurs, qui est intéressante pour trier les méthodes d'interven-
tion possibles en fonction de leur efficacité et de leur coût. Les problèmes de réalisation
pratique de ce test ne doivent pas raire oublier les enjeux : la qualité de I'eau du Fleuve Niger
étant en cause, le processus d'alcalinisation-sodisation des sols va continuer, et à terrne c'est
une stérilisation difficilement réversible des terres de I'O.N. qui est probable si rien n'est
entrepris. La mise en place d'une expérimentation similaire en milieu paysan (les "satellites")
pourrait ne se faire que dans un deuxième temps, en ne retenant que les solutions les plus
performantes etlou les plus raisonnables en termes économiques. Deux sites sont possibles :

la Station du Sahel (I.E.R.), au N2 et N3-bis, à la limite de la zone "Retail 3", et la ferme

semencière de I' O.N. au KL 4.
- La Station du Sahel : la carte au ll20 000o montre, entre la cuvette et les hautes levées,

une zone assez importante de AL, (Danga sur de I'argile à plus de 50 cm de profondeur)
qui pourrait être intéressante. Des problèmes d'alcalinisation ont été decelés par les

chercheurs de la Station.
- La Ferme Semencière : on y a recensé de nombreux problèmes de croissance du riz liés

au sol. Les terrains rencontrés sont sur des matériaux de type ALr (Danga avec argtle
à ptus de 50 cm) et AL, (Danga avec argile entre 25 et 50 cm), favorables pour la
conduite du test ; la Ferme est dans une zone où les pH sont déjà élevés, y compris en

surface.

II est important que les travaux se prérccanpent de I'ensemble du phénomène, et non seulernent

de son expression la plus spectaanlaire, les salants en zone de Seno ou Danga. En partianlier, les

problèmes de carence sur Moursi ne doivent pas être oubliés dans ces études. Les actions susceptibles

d'anÉliorer le "drainage" sont à favoriser, en particutier la remise en valeur des "hors-casiersn de

façon à éviter que les paysans ne soient tentés de barrer les drains réaménages pour inonder à nouveau

ces "hors-casiers".
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vcniïJ€3 pûJ nel6. DiscontirxdtÈ cijfrurelg.
TrÉË nrâtJvâIsâ slâDililé s{n c{uralo. Pârfds.
l*gÉrÉrn€nl s5|6s el alcdiôs €n sûrlaæ.
FBaH€ lsdililÉ.

FElt€ toneur €n
mâliôrÊ org,enqu*
S+ns:tilitÉ â
l'abalinisâ&on Èl
â la sodis.rnon.
Drainagê difficil€
a conlrôler.
Nappe très peu
prolonele
Très lsrte cohËsion
oans I snsêrït{e du
prûfl1.
DÉgradalion
conseqilcn'ie a
l'alcaiinisation Et â ia
sodisàllon
gH Éieve

ctrsefles âa#leils+s a
reioiivf Fmenl liftorreur
o€i Èpars (?5 crl-!)

iqt
I

27 N.rppe peu prûlgnie tiee
a! rÉgimÊ dirrqâlrôn

5r*5 hyoromorÉrss p'É'L

humiieres à Îeftdânc€
verlkïUe, lôibiement
ai{raliËÉË

utan

-5ob. hycjrontorphÊs à rèûjÊliùfi diiiusn
purr i'errseilue du orofit
C.lraeteres- Insrphologques vefi quÉs
accusés-
L ocâlernenl, noduies caicàrrés
CsrnpâcilÉ d'enssrnble trôs m.:rqU*e
t'lâijvô15€ g13g14e 51ppçluraie.

t rivetlÉ5 3lgti€rlSa.S a
teco(:9rÈmenl iimcno-
rfilriEUr i25 crl:i.

crr

4
I'l3ppe p€U p.rllono€ ir
tofl D€nsr')ent reçlÉ par
l€ réqime d'ift|{âlton

V€rti5si a draicagÊ
erlÉinc nua ou rédiill, I
strueture grtssrÈtÊ.

ûian

(luvultes âtstlFtJgeS to

Nàpfê pcrmailente p€u
prolcn& (1 à 1.5 m à
l'âtrât€'i à {oaÎ bâtle.nBnl
de napp€ reolÉ per lÈ
r€$rne d'irr€ation.
SubrnôrÊaofl dos rlritrss
pâr f;ni{letiofi p€fflânt
3f,4rno6ctrrÊeÉtilB.

VÉrtisol I dr8|naos
exieme 

'ru! 
ou réduit,

à slruclure arrorÉre.

Moufsr,
DiER-f,{our9i

CeractêrsÊ mo.pfiologiqtjes veniqi-€5 trEg
âc-rÆnluès. Hoduies c;Earres. sois
FâuvfeË âR metêr€ orgânhu€.
Farlcis ahalins Ë1 â âlructurs délJraoÈe
inÉ!âba€.
OÉséqrrlbra à:otÊ.pholpho.e assez
hdquant-
PfÊÊânleril p8rfoif un ri6qu€ c€ cârcncâ
en Zn. FÊf,ililÉ moyanno.

5ltiPffi{fftts M|URY - t?lm r.Ëtit roo Survrcc tJc Cal tor;r rrgrhi

IT{ATICIRAD
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ALCALISATION ET SODISATION DES SOLS (1)

1 IDENTIFICATION DU PROBLEME

Dans les récioDs arides et scmi-arides les qols d€s péri-ètres irrigués pcrvent subir trois formes dedégradatiod:

- ule salinisation (par 3sçrrrnsl3tion de scls solubles, esscntiellement du NaCl),
- un engorgeocût (par rcnmtéc d. oapp"s phréatiques),

' une sodisatiou / alc^lisatio" (par fixation d'ions sodiun sur les argiles associéc à uneaug'tttcutation du PH)'
Iæs sols des oériffig:ffieffi î,ti*f,1tîîq#Fitrrd"HÉ:*.t:*f;:
KIÉ',Eii*tî,SËf; Sî,sg#riLTryrhfe*amËHlæ'if#gffi ,"S,
sodisalion (frxation dc-sodit''ilrËffipËo'""uôEàîlïFi.rffi*don (élévarion tru p.'r.
cettÊ Drisc dc coascicocc ardive dc-'aqdc unc explicafor. Eo eftet Fii -g 4p \rrgcr cont.très peuni!én'i'é€."rtffi;rl*lWffiîffi,1"rfr 

;f""i"Wffi IryFffi ffi
SAtrnrsâEOD dCS S

méconnaissatrcc des.llrtto Éçq,r$ o âEftjEffiG r*-ËËË;eî.Ë?îc"-ù_d-'fr tffi ;-dh-cs"'ci;ér"-îrË.;(;t=æff 
Hïffi ff"U,,l*iç j:réséaU d'6sqeiniqà)îiâ ffiiiie1ff ffiSHffiHË"ffi 

"ïr#itabrc 
iàiàu 6 r

ces phénomèncs, inancod'q æt été idcarifiés d'
'"'Ër#r.Ë-ff qrl*Lsl'_ltôîË"ffiï-*3fff
Élspi'Sg,FËÊ,gli.r,i"ffi
sta6les a-t'"""i-tê-trailuisant par-rmc .o-pdfr; des sols er par g1s rriniàudon iÏî*d'HÉfËpcrméabilité e{ de la ircrosiæ-. 

---

Denx hrrmthèsc:- ff^!!1p1op,osécs {R. Bcrtrand 19s5) pour expliqrrcr l,alcalisation des sols(transfoirùation en solooce èt ôb-âËràïi oË)i*
-Llcrrçto"',FËËëËwzu,u"Jn_#ï,îË1É'id:îH'g"o!sofr 

frol:q,if"lLtiiii:"tt@rqucr!
coace'radon des caur so.s I'effâEe I'èvipoûansp'arron.

"ffi.ËUrffi l.rïll"otgËlffitr"1*tenrc30et*'e'q$ .*t"&HËffi itr"#i -iËfi,Ë'"î traversant dÀ -Ë'ffibhqJ:;
conchcs c

2 I*â,SITUATTON ACTUELI*E

2.1 L'ENGORGEMENT

Z.I.I l,trar^crLrEL

g
s'snT"l-tJ.**str'*Rfui#fr ffi ffi il''ffi ;ffi{d*ffiiffi
2 ccFtdd crtttthqæl 

't 
uh" (tgto)' À4tH b 4ùtq-d,ta g bt th beûti=.t h.*tçt,,'bæ t u--, àt4r4r afrtr' t)Jt|' t ral*.t ç Jrasdhr a nd lCn, arqidrw:, l(û dre td 

'rsr 
tffG Ct tjtùrqffit;dd'ùttt qlll@ bdgt, Wb nrta b tu{r,. brry Jtbdtùrùræ. g arlrlya aæ h&a bt;ello frWlt dctrqt Qt r pt n bt g, *t ttt, ç sd ÉrGBt, û tn a ûlanrr *r,w.

(1) Ertrait de t,étude mophopédotogique du Rala intérieur au l/20.OOO _ lgglMessjeurs B- Keita, B. Kounhandgi, L. Dioni, D. Diarrisso, g. gertrand
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ffi FffiH;;ffi{1ipiffi sr"ffi#uf,F*,*u"nr*Fffi strrîilË#g:,*
Ftî$Ët"îTd*'Jzff;"â-"f ËTf"ïhtt*"gffi"ffi ; j,**,lFJE9I-,,ocvingtainedeklomètre.s-d"r"-ËË"i-dËTiÀft Ër#"Êffi",Ë#i jHA.lf.Tg_T9
n^_- r_- r. 

____ryswrssuvrru[tJEparan.

otii"5'rffJHtmliînï=-ËïÈH"J[##H,i-gTit.t"-h-ppça-Q!éencorcf HT;11 39. :ol seuré,iîË p,èi f"Ë''d#fiJ Uirrestontinui-Ëîiîà-u-p"ù;&?i*?iil"Ë,Ëi#"ffinffi f;?-ffiîff ift Hffit#
plus rapide
étent à'Feu

2.T 2. CoNsrouENcEs AGnoNoMIQUES

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

Hffiffi ft tlÎi#ffi "TËli,:ffi 
gir"jî*Sg*:.d*l,os-L'FasÉçsuhEnsquedes

arDustes oeuvent s'y alimentéi ue 'sortt *'T**"ifirii.t ffi5H.198tr pr.oïrùderrËËd*irJËp,Ëi*ËùËtàù"sîdË.r#y1ffiffiffffi,fffiX.:r
Mais la remm

Ë.t#ËrÉ:fr$ï#1ffiî#ffi"e'=ffi Htuffi si j#îH$Jffi*ff ,..i

22 rÂ SaDISATION / AIr,ALISATION

22'r clrrE*"Es DE DlsrntcttoN EM'RE sors sALrNs ET sors ArÆALrNs
Il funporte de distinguer les phénomènes dg srriniRatioo de æuf, dc eodisation / atcalisatioa.
fa salinisation consiste. en l]accumulatioa de scls solubles (NaCI - rcl dr ,.n,r;--r Err- -- -^ .e

ffidc ces sots sont trEGiËË;rË"t per'etren, a.lËfffiffilfffiî*î -r - e.'.,su,Lç
sols irrisués peut èrr;ffË-i."-Ëd;;i'ï;r* écûo'i*Ë-"3ff;#qifftims ; It*fËË
!:t sodisation consiste. en ra Jixation de sodi.n suGîrt"it"":t- il.ç :;rt""ii'a'nî'roair"tion sui *tj?ffi*"IïF*gt-.des aqsles ; I'alcalisation

,
n;qeffim'-e*:rffi"caractéristiqræ.

Au MalL ccs aches noires sont bien coatrues dcs-payeans ct surto.ul dc qdsiniènes offi,#:"#tnHg*Àib""ïH,"l1ffihilr''**neËùâé-iffi -ùËr*trffi"i
r.",'F#';itrti;Hrids,"#ii?Ëfi T#Hiffi 

!,fi ifi ffi çliff"-..*-.-".
222- rtrer AcruEL OârceusATrON DES SOI^S

L'identificatioa et.pruq encore r'évaruation du dec
'"dÈ;rî;*aË'' iorilTË-Ë È',ï;îË,.. ru#.i fôrffiffiffi tr riffiî"Ëri
fragmentaire.

kr .qoséquencerdescurn'Ësïffiffiiru,:iryæîiffffi:fffiFîm*priç
n':hi::'f,Ë,"|J
.*l ::l1*-ggglÇ,,, + lïiq" ï q,pr^ffihH,F,ffififfi#frffiiHffi#flffi,trhru'F'ffiiffitr#ffiiH#$'ËiiH, tË

fffiFrffi'fipg;çg1g,t ff otr,i Hf. rgPk 
-g-:rrg:1e.amènc.à rrnc conduire deilffigffâ*î,r;trffiJ#:itrHâffiËF#,__rgul#i**ctrm,Hr$:

Erilr aeux ctrilfres : les rei
oes ra première repousse.ili11tm,ff *-,.in.}i,r*+"Wi

r'u'oLurErrrcu"HËi1Q.!?"Ëfri"îgFrgg:#wil.t"H##."ril1*.
il?iffiffi.n[uËHir;"9ff14;;;;ô''i3ïËil'"Ï,ff"i,i"i*H"âf ffie*###i;

ETI.'DE MORPIIOPEDOLOGIQUE DU I(AI.A INFERIE LT,
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I-cs cartes ci-ir6o;Ë;ô.rËfrrr"h[iffi ?,ft B5Ê#"frs:î'ofl 3iffi f 'd""ff ."-îIsot'Ë"rË,iaducl dÊ la dégadaricin-par-atca]fuEæ 
"i-ùir"?î"I-- 

-- ^vv -

ces cartes oatffi',IINRA et du (
formc et trials
être traitécs E
la comparaism dc ccs cattcs 

-i{l-*--k _ryos dc l'évoluriou gH. va en -sc géaératisant. A titreindi€dllgs qrrres I{R2-prefirnrrcat ce qui pourraiietËËË"Ëeïigi qrËaËfiîî,rooécs rtans leslfiffi''Ë#ffiffi',*Æ; dË fiË' îieïbïËîi';i"; il Ëffirffi iilùË"rr il;
Hmo*'ff l'lî*-ffiildhHlî*:ffir1îffi#
fffii"**rî'[wp"stgéogrraphiquc.

ces cartes confirmeot les obscnatioç qrulitatves de rerrain E{es.4oqtren! aussi gqg t,éval'ationde I'intcasité et de l'èùàsioo rp.-deË ËîËîË"da-gon des sols doit être faitc o$::#Ë,ffi ËË"rrïffiffi#rffi ffiffiffi #:lffitffrT#aisémeut lonoue I'on sait quc ;;i [oîiË-"ùËffi]p ti.g.ît qp" diluËon importanre riés à ras'bmcrsion inihercaæ tlint"Eq,r--ËËïiiî,ffi". urJti.â"- il a ru par conrre scmbre mieuxreprÉscorer la graviré et I'edéàsiô. au prîUiË'i'
C'es cartcs dto.,lesqucllal hgrndrilage rcpréscutg un carré d'une mins[g d,anole ''ffi"îiliqËiË;ffiîïs3gË F"ûFûr que si 

-i';"4;ËlàË,ïf"Hffri#f 
ff ,g$r.n' *

ry'[Ë,rHffi Ë,ffi ËSÆffi,îÈff;ïa,t**ntu'ffffiF*irH"gsË
ssolt-ahalins.

Nlais ces cartes ne doireot pas être g{liség-auttcment que pour évgtrrcr-_l'aqpleur du problène.To'æ lÊctul' oonarrclle potfini"irffiadËo.* rêgreûtables. So-effet lréchaatiltcirnage ouia senri à les bâdr est re3la-clât-te@rËËù",go"ot pa! çonpr.ç dc la naturc et dc la divcrsitelffirffi#, *iJ,f,'ffi, m"ffi$;:ffia?;"tffit # Ë,: 6Ê'a"iiÀ'Ëi

2 2 3 CoxseoUENcEs AGR,oNoM IQUEs

Pcu d'ôscryatic

ffi ,ffiffi FSffi sriËiËôH"iiïff.trruHr-,*il,rh"ô
(cofaitoyaaffirÉ-EiÏ;fi1ilir..-Ëïi;i'ff,Tff-P.yrtcnrcfo'9|,,!!PteJlescllgtsw
I,a dispcrdon dcam_r:r ffiêËffisîÉil?diffiË*;.tr*TË'Ë,ËîffiîË,X?ffi,iff É,f$f Æpffi ,,,i*"m;.1;
I.a sqgisfltio / alcalisation rovË"f,æï'îË& réduiûcE *'o'*%i.lÏî"ff ?l{Ëffi fi iil:trffiËËH&:%*r.iryqFi,:I1i#f :.1*,1"ffi *hmx,É.**?ffiffii u,ffiffii$S

FDc 1_o_Ile compadré 0a dcnsite
l,es difficultés'croissànrcs- -d;ffitr&tffii,E" sffi;ffiT Fffiffiffqfttii

$''fr Ëi'ËruËFHffqrfr iïË_f Ë,Ff 'swd;ufrffi"Hi:?ffs:minérrles induifÊ#ffiffiËËFH#q#HË"iqËf:tr
l'amla.
pinénleshduitcs-(ârc'cffi ;-,,*'É't'Ë"-d;ffi =Li"iffiifrïiilffi 

"P*Hrfffi .ijHîjt'it;Eola.

croissartes : de

de

Cela sc traduit orp'-a*ËË#Ëffiffi 
,{Hi'Ftr"Tf :Ëf.ft Ëffi#Æà I'OIIice dri N

rendcocots tras tËUfcc

A tcruc. la faillirilériËËË'il'f ,f*Ë# ,"F1,*f4ffit"ffi'##j

ETT'DE MORPHOPEDOLOGIQT'E DU KAI.Â INFERIETTR



lJ"ifit"X"omy:;Pif":ffî0"',liËo€l;"S..""Ë,ffii"g1' encorr à cc stade er des intenenùons

3 ANALYSE SOMMAIRE DES CAUSES

3-I LES cAUsEs DE I-4 REMùNTEE DEs NAppEs
Les causcs de la remontée des ni

Fgffi;*;*xçâËæ"gll:isf ffi .if tflfr "P&u'iiîiJf,ffi .m"Hfff"'lËsï
3.1J Une APPLI.ATIoT.I DTAU IIAL coNTl,oLEE

g.-1.Sr#t"""##,1ff r*ï:lî#iffif_"îffi ,"Sf iÆHïyE9:!r-,ryoprtivéessontleuees-atiu"iles q,,iËti-ËiË-ii;' hËi'Ëïfi'tâ'i, {,r! dyryon,q*i HffifiËH iflHffg $::Faréùq;, ce$ uites .d". -ilid" î.iotË-Utô*EoËirô";Ëffi '";liilïilafr tîË!-dËËi_iiîffi È,iJf' j*":tHff#t'#f,*gËSy!'rffi
remontéc ; d'autant que les ca"aux pnncrpaux r€stent c,û eau toutc I'année. ,l

'Ë'*"'ïi"1'?'"Ë'il ffiffit 
$

flrDnennm des casiers oe
lleau à travers les soliês
dans les tenes nes âfutéu

ffij,frffi
";Ë#"ffi'hf{_f :*i,îié*"i,îs$6:îbr#jîB#,lrruH,Hlr::,,:d'elncienccsmiâiiilcsupiir'nisô-di':r-ffi$fr*ffi ,*ffi #ffi Slirt est envisaseâb
rraccnrrcr{rrcÀr-il,"J--BoiL*io,Pliîf t-Slgctni! est envisageabti-po,r âËîôï"c"*
oçssorrs du sol nâturel des narnelles : à r

u est envlsaceable' pour de nouveag -pÉrincttca,l a'amèf,erl:c"oîiiî ilËËi",dessons du sôl *if,:lg"-'-p1Ï1rFll{gqËËq pal,saËàîre--to *eau dæcùamps par des r
éc@ d'iséc *,#:i,"T jp,Plogïj*l! gg9,gg11'gnuanie cû- FisypË.ï,ËofrËËii,*,Tddt"*-"H&ËJHË'rHffiirffi #i*iiË,Ëi
ffiL#'"*ry#il]ifri,'.H':$I*r.o'-r*-'gqes.o"o*;ffffi
ffirimités.Àcef azardïn-Ët'*effi îe=-ËiË-i:i'iËià,bffiËëT"i$l$*i
Hit'ff"i"'g*ff.,f_*^9,3ïFtfiîÉ+,f .-jic,TLË,Ê:"-ff ËîËçngeanreseo-eau;àêondition, bieâ caiànil[
pas êre rernolàcée par d'autres-iÉÀtcs--àc cdË'c-gffËîffi:itËË
Éondi rion' b ieô en tenôu q uc les-soË-tËviloËffi c"rffioilffi ,ïËËtfi i t

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

J.I 2 DYSFONCTIONNEMENTS DU N,ESEAU D'ASSAINIINEMENT

- L€ résÊau d'aseainisseErent foncgionae Eâl. ED.{f"q les plaincc-all-uqiales consid&ées sonrextrêmemcut_plates aussi est-il neccGTc

Ë:Ë*Hf-fl FËËe,-t-ffiffiffi ,âffi'fr 
ffi iccs ancrens bras est tapisse de matériaux-filfi'cau il m/ lËFiff quc-ËËËtË*t.

i i$iÏ'T'gg:ffi iïdËffi,ff"#firh srt cooo,c esdff Éî- rrElsr q 
":.lectoniqucs-$il"r-, a-ËurÇ ç"içæff irPar suiie la drcutation-cies-CJux sourcrrdrer csr rre-ffùd ypirc-a{lotît"oo'pue.

læalemcnt par deJsc-uils. I^a talIté AÏÏiôfr8"cc dîËîyË de. problèmc !c sorr Dasensore clairemenr élucidees 9t nJ-eoùnronili'âldq;; Ë'il, rniriirns6 de rechercheshydrogéologiq ues ef géôpïysi{ues.

- Par ailleurE le réscau d'assainigscnent, à I'intericsbwertËÀientrefenuouEâ;:AËdJdËîbËi,$Lgfô#i"S,Ëtrm;ffi;l
des cultures en dehorsdes $rinetrcsî

3.13 ConseouENcEs

C'ct ensemble dc faits a contribué à I'exhausscment ào *pp", et à la dégndatim des eaux.
- l",I"To.1!* do rqp.pesremontée des n{P.Pes phréatigucs n".p="il-tg_co elle-m@e -u facrcur défavoçble.poru

lig*"T*jg'ai9--tg-F-1trrÈq-na-p'pc-ôil-pËlËË jiËr;ôËîï.u*uinpermeat'tJef p"'-"tâc-àilEiË'-b"îitrtrrtrËr5ffi frfe.j-".#',iËrçirnÉqhlac troppeinéables.

ETUDE MORPHOPEDOL(XiIQUE DU t(AIâ INFER rE rJ'R
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commcnt doac t'erhausscoent dcs [appcs contribuc-t-il à la dégradation des sols ?

32 LES CAT]SES DE IÂSODISATION / ALCALISATION
Ir sodisatiou / llc-F*tim dcs soh g.t.pq phéaomèue asscz .irsngogu ; eq effgr l.9l ol,' du tfrgersont des eaux'HÏi"rii#ffiffiFml##;u,fi .",ï#i,"ti,"r,srrT

log crpliquer la d+adatioo dcs sols sors I'effe,t de.l,irrigation denx bypotbèscs complémeutairesootven[ être cl

iffiH:'i"Hiq'#ffi ffi Htr'ffi:'h#tËift ttHa:ffi,i"-ffi frau!ssy6s1.

32'r LA PRrsE EN cHAncE DE soDrltf,f ..NTENTJ DAr{s DEs AR.ILES soDreuEs
II es daDs tc donaiæ$u pæeiblc---quq T,rc.ont4fl' {:ry, 30 à som.{".pro1*dcru, ces ,,"ppes scËËStro8f,r#H ffi"èËat a-es rà"-tu* q,,'des coùùé{a;lrf"Ë;;.ques, vo'e derl kiffiiffi*ïd#ffi4c scls solubles

ffi ilT,ii""'&iy3l'Iifu ffi HSf l'l;*Æ; "#ie1ïf,".#*Hf 
"B'ifi,HSË;

fffiffi lffffi jffiTno;H*trffi"'qiËfr 
ËràË,,ffi $r"*:f i,p;k;ffi sr"fi hrH:iË^%.l,cff oilffia"*ffi"H,9:;.ÉîËiT$ffi J%'tr.*."iêrre a"qsi nécssaire F"iË;p"]; d;.Ëû,r,8.ofril"îduoît"s eôun des aai-pes.
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H-=feF sout d'abond -alincntécs par dcs earudæcua'peu-dqtoidatt'lË'Ëiy*'q!",,edaËdi#iËàT*9-î'fff i"îËËïi'rtïldillc16l s?ns connuËc Ecsurc -t".. .",lIitËË, 
ffi$in*.ti.."ç nais Èqere. pçr .oqrr",'i" cooceurrar.,oodcs cau dcs nargsry." 

";iffidm$-frË:TË&;;rira;e*&iIo 
ebE [iïîitJco-r ra.ri' d; hmroru* 3Ëftrùri*"FuoËAienÈfr"';'i'ix:

Ptrffi Ë i"' tïtrîËËît) Ëi 1i*iffi"r#.,.,ffit l#tH, #.lj'?Hf;trapositit'E cmneu cc piisàr Ë; ËËè"Ë Ë"qï;iiË;;Ëîi*' conséqueoces ?

4 LES SOLUTIONS

iËqffi lî,fl r,îf ËFË_f'""'",Hîs"XîfY,1*Sæ-ÉgËi"#ffi1î"'æritfgî.:ffi*i"jdéplacer le sodium.. nxp i,u- È;- djâ-ri-à' t'-'èffifrË îq'Ëï"p.r lirifiati@ ce qui nécessirecoàjointenent I'applicatioo a'.réoâ'"ËIitr i"itcii"r 
"t 

r" àï*Ë ËinËàî;"&6fugË profmd.

4.T IE DP'/.INAGE

Ia conduite du *1iyæ^_Ooit épalenggJ êqte r4"p,à à I'ahaissement du aivtau s66éral dcs naopes

ft'd.H"W,iË"':',ir*Sm:**r$*Sfllffi.lBal;-ËI'reJffi ffi.#r[Ërr;u,æ.hryr'ri*tm*"*J,'frffi l;!
39ry:9-qPJ fry:ln ôlun noyln ae brcv-cntiô ci i; ffiËâËii"-Ë-i4i.a"tiæ dcs solspar sodrsauoa et alcalisaùon.

- l+ tçpqtéc d
inrptications 

"êf;i$îd'tff*Tl- "u 
delà dcs tcrres irrignécs. cela a'a pas quc des
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Actncllemcot sur

H5111yq:q,,r":11Ës#tnlî"f ffi *ff H,,fnig',1"*n|tri**'T-dj,?; ?^sr.-eerceruere
na.*a*"ttltffi"#sffiËr,5ï*l'9,*ff 

ilffi k-i*-m""'-',Fi:Ël$ffir'3JHmFili'3sHffi iL"Fr8*rigim"t$g**i"*fr 'S;r,H,,Htrtr;ffiËf fr i[ï",trffËriÉSËffi iLii-Jffi U*m"tÉ"'fl**1"T*zut#r*
cepcûdant Dour la Étisatioa dc cultures -dg- diverSificatign sg, d"ç. sols sablenrr**:, i"'iËâddËËilË;fficooq9Lco eau *;ïrisffi"rt
qgppcs .et qqr .*ffi o:H :1i:"*^,i*Fo-^:g-,{'?q tqt.te 

-.ootrâra 
montée'desr"ffi ':tru'sm+ffi''Snt"iffi iËnr*il:iffiffi HW;isa

I
I
ll

t5@s de sols.

*ryaffi #ffH*tffi*î HtH.* rH,îl,pj -mïf , 

-"1 
qo+s ponr depolryesur p:irirèrrcs am@i'caï àË;Lïlespaysanf dÊ,-*Ëo.*"r-Ë&îtiËffi ffiu8iffirea dcssors ari nivéu?es d.ÈâËp+îË,ffp.i;

Fe rrîrt bb" n E

X_:fru,:H:fo'oifgé.tr1ff' qu dcv.enir des egux excédenrair

rum,rtt"m'"socioécoaomiqulg**g" dôË;.&-
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il.iîltsî#æd*mHmimm,gneïimqii:tu'tffir%r; urS

HflHFffi ##ftiffi iËFjii,Ëï#Ér;;
rH.r#.Hflsffi'ffiffiqffi,tr*ffi

ug*gc-orispafrI-ci,iàifi Ëiffi 'Ë%Ti.iTjùti.tr"y:f
t*f :,*ffi:ef,-d*{e_Ëfiâîf;_.1.ffiffiiffiffiffin*nrnH;H!ffi ffd:T"Ëili,Bttffi-æt",.:'s*Jï,i#fÉ,tffi m#d:çj

ffirf=îi*.FrËnlUi{f*tgîj3ffi f, agi'â"ugi:irrÉosqso,s.seocqc q ô iËt."t -oop-Faac -ed;.ôeË 
!: is* * m'AUHeË*. 1,Ëi .E$;pgffiæeffi.*,ffinËr#"."æmâffi

*E:âit.,gt_tqtcd!"r*-siurâtios difiêiÉtcr

On c@prcndra aisérucot quc.b Eisc i
.voipcqpc..-*:-tàË.-é.Ëâirffi Ëii,i"JrËnffi ilf ff "n?ffi

*Ëtw3-* f,r,f*"iql;:.soit cmptere ct -dqive êoe

fiffi#F:H- *r"$::,TËi"rH"dff,*.H-r4*rsrdhD'dicati

f,lt""m:kf grF-efffi .ffi be"ËH,fff "i
évo_l.u_tiordèiiàisîi"i'ïëiâi;

iéË*ffibl8ËfiËæiisi
#ffiffiffirrfffi#

"ffiqomgritim dcs#jfl**t,,a; ëiffiffiffdiJ

5 CONCLUSIONS

ffi
I s'agit d'un problènc cooplcrc qui doit êtrre abordé par trois voies cmplémeoaires :
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1ffiffiffi#ffi
fi hry,tr^Tjli'iË3Ë.lt{ff-niùæ-aispo*iessrrpp*ctbisun peut être
deliËagca sa

frffiTir#i{ïffiî* ffiffffi:*r
;tf*HËoiiZffjn*r. des études meoécs au aiveau de I'envirorDsncar régimsr dcs Éri-ètres
- d'use part I'origine et les vecteurs de la sodisatim de -anière à pouvoir intervæir grobge'cnt etnoa au coup par coup eÇ

ffi"ffiffifrffiËtr.**f;li ffimffituî
Lcs résultas devraient aboutir à des cmscils eo améoageocot cl gpstio dcs rcssourccs ca tcrres eteo eaur ca fonctoa :

' du circnit des erux et des scls d"q ler Étirèr.es higuér et leur wædTdlueocs,
- de l'æcnpatioa des tcrres,

- dc la sitrutiæ foncièrc,

'des systèmes dexploitation agdc ores / pastorux / fccsticrsr
- de l'évahratioa des modcs dc gcstioo récls dcs æssææs
- des différeatcs zooes cmccraécs (irrigué€sr rvcc irigrtioo dhppoint, prnurtcs, rôoricolcc.-)

Iester les. tecùaiquÇ.s et lcs nodalités {es gétËodes feq'uiSeg eoit po[r ffi E
F.lTç1{l+jIs", 3oit, pqur rcsta'rcï la I"nitré-aât}itjGËtîi' "ïfoËi'sËLs,-YstèEes.tle çulttrrq): ta r"icc au point de nôdèlÀ-dé-ffirhï;Eliêù;;ËÉ;'

I'scrçr rtr:t [g,sEurq!.T ct lcs EtxlautêS Oes EeLbodcs !qui!Ê3 eoit pour erârclgir b de11d51iou desterrçs irriguécs,,.3oit,pq.r rcsta'rcï ta ret .titré-aéi-ro[r-iGË"ii "ïil'"ËiiffiI";i#lg1î,3'.*1il1q?,, .ff i,l-'eg'3jËt"olrâ^qffi r""ù1#î."*fcùËfi ËË$fhffi ftI'enscmblewt..l.rclir.qimssç-TaC.inrt;fi --a*o6!t-dËËËËËi:';ïffi iË:
f[$-'t llfPub[cs d'êqp utilisés aans t'ctscnbt'é-Aé pdnèt!;ïrùËâdËËild"
r çrAErllrrc r(,r / wruu(Es scra uD- auû-e graDd ùlet de rËcàercùcll _de ce Férinètrc. Ces n'odèlesccrsot suscepdbles d'être utilisés oans t'ciscnbt'é-Aé ÉrinèË9tËIiâdF'Ëfoaîftfri-";à:rah-rienncs'ca hs cæfrmuai-ca peroaneoce e-Ë ffic*:îË; & u.reb-g1 e'ùï ;tûil .c'.;lehnrrrnir

r La troisièoe g$i{|'n-Pgq f,:ç$qo ûry$ anr ur périrnètne cxpcrinçataf dc cæcgvoh et de)xi;c læ lral.-l
lester les. tegbniqugs et' bfnodalitéiOes

laboratoirç.

Outre le cott de so! 66énegÇEcût et de soo fonctioneoçt, ua - tcl pâinètre iqpliquera la
*=tf.l_gt"io teups dc dcuf agrsa-@es épnufu par uD ccrrail oàËuil d;iËËrîifftîti #cooturlsuon-



-!
I
I

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



I
I
I

ANNEXE 1

COMPARAISON DES COUTS UNNTAIRES

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

Désignation Retail II Kokrv Siengo BotV wêrê

Cruago (drain prinairc) (n3)
æLatéritc (-3)
Remblai co'mpacté (m3)

Rcmblai ordinaire (m3)

Déblai dc crryenc (83)
Digrrctte dc ccinturc (m)

Digrcnc dc cloismncmcnt (m)

Eûræh. dc protcction (m3)

Gabims (n3)
Déblai fouillc d'ouwagc (m3)

Béton (.3)
Cotfrage (n2)
PvC (200 nm)
2tBusc cn béton

3(X) rnrn
500 mtn
10(X) mm

zModule à masquc

Xl 30 l/s
Xl 60 l/s
X1 90 l/s
XXl 30 l/s
XXI 60 l/s
XXl 90 l/s
xxt L?A lls
)Ofl 1E0 l/s
)Qffil/s
)O 90 l/s
xxz 30l/s
t2 750l/s

aPtanagc (ha)
ziDrain d'arroccru (o)

rsArroscur (m)
æRigolc (m)

L75

rr.774
1.110

6%-7æ
500-1.000

2n
95

2995

v.u29
4tt7

e5.000

9.727

9300

15.688
35560
86.760

353.490
47928L
604.800

56953E
945.648

676.9%
E53232
483570

353.460

7.ffi
650

1r200
&5
ffi

1413

59.000

7.000

4sffi
10,444
28,130

118251
165.775

167.720
235.130
305.885

215000

EN

2859

II

400490
450-750

83

4100

æ.E95

1638

63.400

5r00
4"835

3t.ffi
70.000

r72.ffi

b\ffi$lT")
r.90
475

1048

475-7?2

81

4100

3t.LU
z20r

59.781

33/'2
5.451

15.988
61.7%

24{É.9t9

7Et -922

3.r53
2K

150 176

rt.775 2050
8m 1.048-1.'142

214 1E0 zfi

L35.437

L78.L26
24É-v7
3XL.9y7
399376

1.0165m 455.++5

6.887J00 6.0E5.162

I
I
I
I
I
I

19 [r déc.prgp cst feit iur une cowhc moyenne dc 20 cm.
æ C-oucbc 

-tetCritq,æ 
mrpact& dc l0 cur porr tous les projcts. seuf (B). cÈ ta corrhc e* cumprisc entre 5 et 15 ctl. t c ptir du rn3

camèæ dcit êtrc multiplié par 1.4 pour ænu comptc du co'nrprcuge.
2t l-€s brscs sont eo bétoo rrué porn torn les proFu seuf (K).
æ L6 ptr dcs modulcs dc Sicngo sont calculés cn foncrron du poids dcc modulcs: nour n'ryons donc prs pu ht crlculcr.
Zt voir commcnaircs détâil!és plur rvent
2. Lcs dniru <lc (S) et (B) compon nt unc pisæ sur lcrr cavalier.
25 voir commcntaircr déteillés phs avenr
26 porr (K). lt rigole cst I pcinc ébrrrbéc wGc unc billoone.rc.

w{qà
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REPARTITION DES COUIS DE RETAIL II
Pôbobtlllalloo do p{ilE,ôtn (ItOo ho)

RE?ARTTflON DES COATS DE Eorny êRpoN)
Pôhebtlltqlloa dq pail',afir (271 àa)

Terrcssemeat
Réseoq socondcrlno

Anéncgemeût
parcoll(ltlle

lerrcssement
Réseas prlmclnr

4ô5

Instollatioo
444

Coutrôle
261

Dlven
132

Ouvrcges
573

Terrcsgerncnt
Résecu secondcire

24,L

147

23.8
lerrsrscment

Réscqq prlmqlrc

Contrôle
33

Dlvcn
15,6

REPARTITION DES COUÉ' DE SIENEO

Péhablllîstton dv pôrtmètn (3W ha)

(CoW ca alllloas dc FCFA)

COUî TTTAL :&ùlùilD.ilN FCFA

Améncgemest
parcellclre

Ibrrqssenent
R6seqn second.

773

I 308

(CoW aa mtlltoae clc FCFA)

COUî lTlAL : 287.d0.ûfi FCFA

Ouvrogres
43,5

lbrra$emcnt
Régcau prtmalrç

Terrcsscment
résecq geconddru

1670

lbrrassement
Réscaq primalrc

Installatlon
360

i Contrôle/ 069

Divers
426

747

Iagtqllatlon
5ô9

Cont16le
309\\

Améncgement \
oarcellqlrc

Améucgement
pcrcellqtre

Ouvrcges
9E3

(CotÎts an mlllloas dc FCEA)

COUT TOTAL : 5.t41.NI0.Un FGFA

Ouvruger
E53

(Cota qa aJlltoat dc FCFA)

COUT rctAL : 4,559.(frOUN FCFA

Fig.2

REPARrZîION DETi COUIS DE EOTY-WME

Rôhabllttatton du pôrill,ôln (2520 bo)
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pour diltérentes rubriques et des

TERRASSEMENT RESEAU PRTMAIRE

COMPARAISON DES COUTS UNITAIRES A L'HECTARE
coûts homogénéisés

TERRÀSSEMENT RESEAU SECONDAIRE

oOO <' 
I

I

soo 1

,lOO

t rnlU tottt El.ogo

OUVRAGES

lolt- Tata

I

!

1

-1

I

-j

I

-{

i
'1

i

I

l a00

r 200

r000

r00

ô00

{o0

200

0
LËl u EoEs? 3togo lotf t6a

INSTALLAÎION

F ig.3
i=''|_--

lol?- tta8a



COUT DE REHABIIITATION DE RETAIL 3

Le coût de réhabilitation de Retail 3, calculé par le BCEOI{ en
se résume comme suit

l-992,

I
I
I
I
I

Arénagerents pnoprerent dits

Installations et services
Réseau I de drainage
Réseau partiteurs et drains
Aménagement des sols:

iII - planage-diguettes
Pistes draccès
0uvnages

Divens
Impnévus physiques

S/TOTAL

Suivi et contrôle des travaux g,g

Cadastrage des parcelles

Provision pour révision de prix

TOÏAL GEÎIERAL

Pour une superficie totale
rizière , 75 ha en cultures
lrha cultivé est le suivant

de 1.l-35 ha cultivée,
maraîchères et ZZ ha en

dont L.048 ha en
divers, le cott à

lontant en 1000 F CFA

477.785 K FCFA

28s.836
s56.938

1.216.045
22.398

504.215
1 52. 356

324.428

3. 540. 000

z

14

I
16

34

I
14

4

I

I
I
I
I
I100 z

350. 000

5. 000

2ô8. 000

4.163.000 K FCFA

I
I
I
I
I
I
I
t
I
t

Aménagement proprement dit : 3,L Millions FIFA/ ha cultivé
Coût global (y compris contrôle
des travaux, cadastre, provision) = 3rT Millions FCFA/ ha cultivé
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OFFTCE DU NTGER
ZONE DE N{IONO
PROJET RETAIL

Re c he rc he - Déve I o p pe me nt Niono, le 25 Octobre 1992

Plan d' action du volet Recherche- Dêveloppement
pour la contre-satson 1993

Etant donnés la fin de la deuxième phase du Projet Retail prévue pour Décembre
1992 ainsi que les perspectives d'un lancement de la troisième phase vers la mi-93, le plan
d'activité suivant a êtê, élaboré afin d'assurer la continuité du travail de l'équipe
Recherche-Déve loppe ment.

La taille de cette équipe, ainsi que son progamme, ont été volontairement réduits
afin de faciliter la gestion de la Recherche-Développement en I'absence de l'assistance
technique. Ils sont détaillés ci-dessous, de même que les modalités d'organisation et le
budget financier nécessaires correspondants.

I PROGRAMME RESUME DES ACTIVITES A MENER

Ce programme assure la continuité des principales actions menées en L99Z et
reprend certains points qui avaient été programmés mais non abordés faute de temps.

Les conventions avec I'IER seront momentanément suspendues et ponctuellement
remplacées par des prestations de service.

Riziculture

I Tests d'une nouvelle chamre réversible ("brabanette"), attendue en fin d'année et
commandée suite à la mission de Mr Le Thiec. Reprise des tests sur le roliculteur.
(avec le conseil agricole).

r Suivi phytosanitaire (en collaboration avec I'[ER).

I Diffusion de I'utilisation de I'azolla sur I'ensemble de Retail (avec le conseil
agricole).

I Suivi de la dynamique de la double-culture dans I'ensemble de la zone (enquête
RD).

r Test variétal et test densité x âge des plants (test en régie)

I
t
I
I
I
I

I
I

I
t
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Maraîchage

I Reprise des tests de densité sur l'échalote, en croisant écartement et âge des plants
au repiquage (avec le conseil agricole).

I Suivi d'un échantillon réduit de 21 familles (suivi depuis trois campagnes). Evolution
de la répartition foncière, rendements, etc..

I Développement de la culture du Violet de Galmi. Mise en contacts des opérateurs
(vendeurs de semence, producteurs, commerçants), test de commercialisatiôn.

I Suivi du développement du maraîchage dans la zone hors-casier.

t Test d'un séchoir solaire de double capacité (en cours de construction) (avec le
conseil agricole).

Cultures fourragères et diversification

I Poursuite de la mise en valeur et de I'exploitation de la parcelle fourragère de
Ténégué.

r Suivi de I'introduction de maïs (DMRESRY) et de blé (Hindi Tosson) en milieu
paysan. (avec le conseil agricole).

Aspects socio-économiques

r Le décorticage des GIEF et I'introduction de vanneuses.

Divers

t Continuation du suivi mensuel de l'évolution du pH et CE en deux points.

r Tests de décorticage sur la variété Habiganj

II MOYENS HUMAINS

Conformément 'au contrat plan en préparation, I'activité de Recherche-
Développement ne peut apparaître au budget de I'Office du Niger. Dans le cadre de la
restructuration, les Deux agents de I'Office actuellement affectés à la RD (M.Keita et
M.Diallo) devraient être transférés au conseil rural (sous réserve de I'importance qui lui
sera effectivement donné).

II est convenu toutefois que ces agents travailleront en étroite collaboration avec
l'équipe RD, en assurant par exemple et notamment le suivi des tests en milieu paysan.

I
I
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L'équipe RD proprement dite sera donc constituée d'une partie des temporaires
travaillant actuellement à la RD. Ceux-ci seront embauchés via le bureau de placement
de Niono, lequel sera payê directement par la zone sur les fonds spéciaux alloués à cet
effet. Sa composition sera la suivante:

I
I

Chef de volet
Responsable de la régie
Enquêteur 1

Enquêteur 2

Manoeuvre 1

Manoeuvte 2
Manoeuvre 3
Manoeuvre 4
Manoeuvre 5

Gardien 1 (régie F,f 1)
Gardien 2 (régie GZ)
Planton /labo
Secrétaire à mi-temps

Yacouba Coulibaly
Mamadou Traore
Sekou Bah
Oumar B.Traoré

David Sanogo
Souleymane
Amady Guindo
Mamoutou Coulibalv
Joseph Sagara
Mahamane Traoré
Zankê Tangara
Mamadou Kouyate
Mariam Samaké

Cette nouvelle organisation correspond à une diminution de trois agents et de
quatre manoeuvres.

r Le chauffeur de la Toyota 2550, Mamadou Tangarç continuera à assurer ses

fonctions.

r En ce qui concerne le laboratoire, le travail sera assuré par le responsable de la
régie avec I'aide du planton habitué à collaborer à ce travail.

r L'équipe RD recevra I'appui de I'actuel expert associé au Projet, au cours d'une
missions de 15 jouts programmée au milieu de la phase de transition
( approximativement début avril ).

III MOYENS FTNANCTERS

Le budget prévisionnel correspondant au programme ci-dessus est le suivant:

I
I

I
II

I

315 Equipement

321, Transport

323 Fournitures

charrue brabanette

gaz-oil Toyota 200 I x6 x2l2
entretien

Papeterie
listing
matériel informatique
papier photocopieuse
divers

150.000

254.4W
500.000

150.000
200.(m
50.000
100.000
100.000
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Ill

360 personnel temporaire

chef de volet
un agent (811)
une secrétaire (C10)
deux agents (D11)
I manoeuvres (81)

Entretien photoc. et mat.informatique

Frais stagiaire maraîchage

Participation coûts é lectricité

Mission d'appui
voyages

séjour 15j

S.TOTAL

imprévus (5 Vo)

TOTAL

Le coût du personnel a étê calculé en tenant compte de la marge perçue par lebureau de placement, de manière à ce que leur salaire réel corresponde à leurrémunération- actuelle augmentée des frais de carburants et des primes définies dansI'accord d'établissement de I'Office du Niger.

Les frais de déplacements seront identiques aux frais actuels.

Le montant correspondant au budget détaillé ci-dessus sera placé aux niveau desservices financiers de la zone mais géré inJépendamment du reste des activités.

Une caisse d'avance de 100.000 Fcfa sera allouée au chef de volet pour faire faceaux petites dépenses. Les factures seront régulièrement présentées au Cfref SAF pourremboursement. L'engagement de dépenser plus élevées se fera à l,aide de bons decommande visés par le Directeur de Zrlne et pai le sAF.

325 Intrants agricoles

340 Prestation de service

engrais
semences
divers
son (boeufs)

analyse de sols
Main d'oeuvre occasionnelle
collaboration IER
prestations diverses

200.000
s0.000
200.000
20.000

300.000
300.000
1.500.000
1.000.000

tt86.200
s70.300
150.000
701.400
1.233.600

200.000

300.00û

240.000

550.000
2.250.000

12.005.900

598.795

12.6t6.195 Fcfa

I
I

I
I

I
I

I
I
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IV MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La photocopieuse se trouvant actuellement dans la sarlle informatique sera

transfétée dans le bureau du chef de Projet, aux cotés de l'autre photocopieuse.

L'opérateur de la zone s'occupera des deux machines.

La Toyota ATRM 2550 continuera à être entièrement gérée par le chef de volet RD

(carburant, entretien, programmation).

En cas de retard quant au démarrage de Retail I[[, un programme de travail portant

sur I'hivernage 93/94 sera présenté par le chef de volet RD afin qu'une

prolongation de la phase transitoire soit définie et assurée, selon des modalités

ictentiques à celles p.ét'u"r pour le premier semestre, y compris la mission d'appui.

Le chef de volet est responsable de I'utilisation et du bon entretien du matériel

existant au niveau fle la RD, tout particulièrement de la salle informatique. Le

matériel qu'elle contient ne sera déplacé en aucun cas. tl continuera également à

assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque et l'enregistrement des nouveaux

documents.
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PROGRAMME INTERIMAIRE lER SEMESTRE 1993

VOLET ELEVAGE

1 . APPUI ZOOTECHNIOUE

de Ténégué.

Km 26.

> Appui à la sélection des noweaux boeufs de labour au titre de la campagne 1993-

1994 aux AVÆV du secteur Retail.

la fumure organique : à réaliser avec les Conseillers Agricoles.

animales.

2 . ACTIONS VETERINAIRES

couloir) de vaccination.

péripneumonie, la pasteurellose, le charbon symptomatique et le charbon

bactéridien.

NB: Courant novembre 1992, plusieurs cas de morbidité de la péripneumonie bovine

ont été enregistrâs sur deux de nos points retenus pour la transhumance.

acquis sur crédit BNDA et FDV cowerts par une assurance mortalité.



PROGRAMME INTERIMAIRE lER SEMESTRE 1993

VOLET ELEVAGE

COUT FINANCIER

1. Solde: Salalre + Prlme de fonctlon + Indemnlté de déplacement

137 700 F x 6 mois =

I

I

I

I

I

I
i

826 200 FCFA (1)

68 850 FCFA (2)Droit de rupture du semestre = ffiff =

2. Opératlon bottelage

Consommation retenue : Z l/0,5 ha de paille,
pour 1 000 ha le besoin est de = 4 000 | de gasoil

40001x212F=

3. Fonctlonnement pour la doubre cablne (ATRM zsso)

Pour la cowerture sanitaire sur les points de transhumance :
une sortie par semaine et cela pendant 3 mois :

20lx4x2x21Z=

848 000 FCFA (3)

50 880 FCFA (4)

4- coût total du foncfionnement de I'acilon Elevage

(1) + (2) + (3) + (4) = 826 200 F + 68 850 F + 848 oo0 F + 50 BB0 = I Z9g g3o FcFA

Arrêté le présent devis à la somme de 1 793 930 FCFA (un million sept cênt quatre-
vingt treize mille neuf cent trente Francs CFA).
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OFFICE DU NIGER
ZONEDEMONO
PROJET RETAIL

Rec he rc lu - Nve I o pP me nt

QUELQUES ELEMENTS SUR LA DOUBLE-CT.JLTURE A L'OFFICE DU NIGER

Octobre L99Z

1/ INTRODUCTION

I-a cutture de contre-saison semble toujours avoir été, à I'Office du Niger, I'obiet

d'expériences isolées, en partiorlier dans des parcelles hors-casiers. En l98y'/1985,

cependant, on note la première démonstration organisée par I'encadrement, chez un paysan

duvillage du Km 20, laquelle connaît un gfand succès.

L'année suivante, cette expérience est reprise sur une superficie totale de 150 ha' sur

des parcelles regroupant divers paysans, ceci dans 14 villages. [.e retard observé à la mise

.o pl".r des nrltures 
" 

fait que les paysans concernés n'ont, dans la plupart des cas, pas

t"oàr leur parcelle labourée à son propriétaire, comme cela avait été convenrl provoquant

ainsi une mésentente dans plusletrn villages (lvf,l, Fouabougott, Km 20, Km ?3,

Ngalamadjan, 82, 86, etc...

Outre ces difficultés de calendrier, parfois acc€ntuées par I'usage de variétés au

cycle trop long, et d'organisation, la récolte est Érieusement affectée par les dégâts

dloiseauret près d'un tiers de la superficie ne sera pas récoltée.

En 1987, aucun paysan ne se porte volontaire pour les tests: la contre-saison est

effectuée seulement sur 96 ha dans lé cadre du Projet Retail ( + un paysan du Km 20)'

superficie qui augmentera chaque année jusqu'à dépasser actuellement les 600 ha- Pour

pù"t te prbUtèmi du regroupement, deux parcelles ont été attribuées à chaque paysan'

àeile de dôuble-culture représentant un quart de la superficie totale.

Afin de miegx cerner I'opinion des paysans sur la double-crrlture, une enquête à êtê

menée par l'équipe RD du Projlt Retail srrr ia zone de Niono (ainsi que dans 4 $.ges de

Molodo). Cettè étude s'est intéressée à la partie réaménagë,e du Secteu Sahel (Retail), où

la pratique de la double-culnue date maintenant de 1987, ainsi qu'au reste de la 7-one de

Niàno (réaménagement Arpon). I-es nombres d'exploitants enquêtés o_nt êtê

respectivemenr Oe æ (Sahel Éaménryê\ et 50 (Satret non-réaménagê, Sectey_r.Niono et

Vtolodo) et ceur-ci ont êté choisis aléatoirement parmi ceux qui avaient déià eu une

experience de cglture de contre-saison. Parallèlement à ces enquêtes individuelles, des

discussions ont eu lieu au niveau des villages ainsi qu'avec I'encadrement pour dégager une

vue d'ensemble de l'évolution de cette pratique.
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2/ INTERET ET CONTRAINTES GENERALES DE I-A DOUBLE-CULTURE

Les avantages et les contraintes liés à la double-culture sont depuis longtemps bien
identifiés (ON-1987, Sanogo/1990, Postel/1990). Nous nous contenterons de les rappeler
brièvement ci-dessots. L'enquête, quant à elle, fera ressortir la hiérarchisation des
motivations et des contraintes dans I'opinion des paysans.

2.1 Intérêt de la double-culture

IÂ double-anlture, pratiquée sur une portion restreinte des terres, apporte un
complément alimentaire (pour la famille et pour les boeufs de labour) essentiel, car la
récolte coincide avec le prélude du momenl ds I'ennée le plus critique.

L'excédent monétaire qu'elle apporte parfois esÇ de plus, très important pour le
financernent de la mise en place des cultures d'hivernîEê,le remboursement des dettes ou
d'autres obligations.

Ces avantages sont essentiels, même si la rentabilité ptuement économique de la
double-culture est faible, comme on le verra plus loin.

2.2 Difficultés liées à la double-culture

La culture de contre-saison est soumise à I'attaque des oiseaux et des rats, de
manière beaucoup plus accentuée qu'en hivernage.

Une mise en place tardive, outre le risque de récolter sous la pluie, aura des
conséquences très graves pour la culnre d'hivernage qui doit lui succéder: difficutté de
labour (chaumes non pâturées, parcelle inondée), retard de calendrier préjudiciable au
rendement, etc..

Enftq la pratique de la double-culture pose de sérieuses interrogations quant à
l'évolution de la fertilité. Iæ maintien en eau du réseau joue de plus sur le niveau général
de la nappe et ne permet pas un bon entretien.

Toutes ces contraintes sont résumées dans la figure 1.

3/ I.A,DOUBLE-CIJLTTIRE EN DEHORS DE RETAIL

3.1 Pratique actuelle de la double-culture

68 To des parcelles cultivées, pff les paysans de notre échantillon, lors de la dernière
contre-saison sont des parties de letu propre terres en casiers. Dans t6 Vo des cas, il s'agit
de terres regrouÉes (principalement Retail m), et dans 16 Vo également, de hors casiers
(principalement les villages de Molodo).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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[-es parcelles de contre-saison sont intégralement repiquées; le retard à la mise en
place souvent observé explique que dans 15 7o des cas, les cultures d'hivernage aient êtê
semées à la volée. Un paysan (de Molodo), qui n'a pu réaliser cette culture, s'est contenté
de "fertiliser les rejets" en vue de la repouss€ correspondante.

En ce qui concerne les quentité d'engrais utilisées en cuntre-saison, I'enquête ne
relève que peu de différences: la moyenne de rapports Qnuitê en contre-saison/ Qwntitê
en hiwrnage relatives à I'urée et au phosphate sont respectivement 0.!)6 et 0.98. Pou I'urée,
la quantité appliquée en contre-saison est plus faible qu'en hivernage dans 26 Vo des cas

(contre 18 Vo pour le phoaphate), Si l'on tient compte de certaines diffioiltés
d'approvisionnement observées parfois en contre-saison, on peut considérer que les
fumures minérales apportées sont globalement les mêmes pour les deux saisons.

Pour cr qui est des rendements obtenus, la moyenne des rapports Rendement

CS / Rendement Hiv vaut respectivement 136, 0.96, 0.91 et 0.96 pour les années 1.988{9-90-
91. Ce résultat traduit les mauvais rendements obtenus en hivernage 88 à cause des retards
dans le calendrier. Ils sont largement biaisés dans la mesnre où dans la plupart des cas le
paysan n'a pas su fournir le rendement specifique obtenu en hivernage sur la sole de

double-culture et a indiqué le rendement global de I'hivernage. Il serait donc plus jrste de

dire que les rendements obtenus en crntre-saison sont de I'ordre de ceux obtenus en
hivernage en simple orlnrre.

Le tableau cidessous permet de voir la proportion des paysans de notre échantillon
qui ont réalisé une culture de contre-saison au cours des 8 dernières années. Lors de la
dernière contre-saissa, L6Vo de I'ensemble des terres de ces pa)6ans étaient arltivé.

PRerrcuE DE I^A coNTRE-SAISON POUR L'ECI{ÂNTILLON CONSIDERE

Année 85 87 88 89 91 929086

% emloitants
pratiQuant la CS

To des terres
cultivées en CS

24L22034 30 38 74 78

non indiqué 1613

En ce qui concerne le choix des variétés de contre-saison, le tableau suivant montre

l'évolution enregistrée sur notre échantillon. On constate une prédominance de China

depuis trois ansr mais aussi une présence importante de la BG.

Pour compléter ces informations, on peut se référer au( relevés du Suivi-Evaluation
sur le Secteur de Niono pour la dernière campagne. Strr 141 paysans, 52 To ont utilisés la

variété Habiganj, 35 Vo la China et 13 Vo la BG-90. Ces données plus globales sont donc

sensiblement différentes et montrent une très intéressante prédominance de Habiganj, tout
partinlièrement dans certains villages (Monrdian, N'galamadjan). Cette variété précoce

semble intéresser de plus en plus les paysans. Quant à BG, son emploi est lié à sa



productivité; la
précoces. Dans
semences.

longueur de son cycle
certains cils (Km l7),

est
les

4

telle qu'elle est indiquée pour des semis très
exploitants y recourent par manque d'autres

Année 85 87 89 908886 9t 92

China

BG-90-2

Habiganj

IR 15

IET 2917

Autresr

6To

lTVo

0Vo

ÙVo

LZVo

60Vo

58Vo

42Vo

0Vo

0To

0Vo

ÙVo

IÙVo l6Vo

I0To l6Vo

0To ÙVo

ÙVo ÙVo

ÙVo ÙVo

SAVo ffiVo

?5To 33Vo

25Vo 407o

lTVo AVo

ïVo 7Vo

87o 20Vo

ÙVo AVo

49Vo 4l7o
35Vo 3lVo
LLTI 26Vo

3Vo ZVo

ÙVo ATo

2To 07o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
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3.2 Les motivations des exploitants

I.a possibilité de réaliser une culture de contre-saison avait êté démontrée, au
niveau de la ?f,lne de Niono, par la démonstration réalisée en 1985 au Km Z0 par
I'encadrement 

^F"ptirc à plus grande échelle I'annf,s suivante, I'expérience avait mis en
évidence les difficultés inhérentes à la double-orlture, en particulier làs conséquences sur la
culture d'hivernage et les dégâts provoqués par les oiseaux.

L'imposition de la double-culture sw ?SVo des terres réaménagées par le projet
Retail a montré ultérienrement que ces limitations n'étaient pas rédhibitoires et a
gontqibué a relancer I'intérêt des pa)'sans. Cet intérêt est allé croissant depuis lors, cornme
le montre la propre évolution de I'opinion des paysans du Retail à cet égarà.

Les avantages de la contre-saison, énumérés cidessus, sont bien sûr oonnus et
appréciés de tous les exploitants: lenrs réponses à ce sujet permettent néanmoins
d'apprécier I'importance relative de chacun de ces avantages, à-partir de la fréquence avec
laquelle ils ap'paraissent. On obtient ainsi la hiérarchisation suivantez:

Avantage cité fréquence de citation

Soudure alimentaire
Aide la mise 9g place.de la culture d'hivernage
Supplément alimentaire pour les boeufs
Augmentation du revenu
Permet le paiement des dettes
Permet d'iider financièrement ses voisins ou sa famille
Divers

96Vo
5ïVo
22Vo
tSVo
L6Vo
87o
ïVo

l ou non spécifiérs
2 plucicr.ns néPonscs ont été donnécs dans la pluput dcs cas. On pcut penÉcr que celhs qui ont été citées dbmblée et spontaoéEcnt sont

cellcs ænsidénécs cmme les plus importantes par lc peysan.
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Le problème de la soudure alimentaire (pendant la periode critique du début de
I'hivernage) est cité presque unanimement comme le principal intérêt ("la contre-saison
augmente le viwe", "garantit I'autoconsommation", "éviie la crise alimentaire", etc..). Ceci
met en relief la grande difficulté que traversent les paysans à la periode de soudure, ce qui
traduit bien sûr la faiblesse des revenus mais aussi, et peut être surtout, finsuffisance au
niveau de la gestion de l'exploitation (due en particulier aux nombreuses contraintes
sociales).

Vient ensuite I'importance du revenu dégagé pour financer la mise en place de la
ctrltnre d'hivernage (principalement le repiquage ou la location d'attelages), pour 58 To des
exploitants. La disponibilité de sous produits permettant une amélioration de la vigueur des
boeufs de labour est citée par 22Vo des paysans.

lSVo des exploitants se référent à une augmentation du revenu sans indiquer son
utilisation, c€ qui laisse penser que la proportion de ceux qui dégagent un revenu monétaire
qui excède leurs besoins est assez faible; 16 7o y voient en particulier un moyen de
rembourser leurs dettes.

Quelques unq enfin (8 %o), évoquent les aides qu'ils peuvent ainsi prodiguer à leur
proches dans le besoin, tandis qu'on note quelques réponses diverses isolées ("évite I'exode
ruraln, 'évite la dégradation des diguettes", "la double-culture permet de mieux planer
progressivement la parcelle").

3.3 Les principales contraintes évoquées

Il était demandé à I'exploitant, dans un premier tempq de s'exprimer sur les
inconvénients et les limitations les plus importantes, selon lui, poru la double-culture. On a
classé ces réponses dans I'ordre décroissanL la première étant donc celle qui a été le plus
citée (on a considéré les deux premières réponses spontanées).

- diffinlté ou impossibilité de regroupement des terres
- manque de terres pour la contre-saison
- les dégâts d'oiseaux
- le manque d'eau
- les effets induits sur la campagne d'hivern4ge
- aspects secondaires: divagation des animau:ç manque de main d'oeuwe, dégâts des

rats, manque de boeufs de labour.

On constate que les deux premières réponses sont liées; elles mettent en exergue
une difficulté de délimitation des terres de contre-saison, perçue par les premiers cornme
un problème d'organisation (le regroupement est nécessaire: I'Office le demande) et par les

seconds comme un manque de terre (puisqu'on ne peut faire la double-culture dans nos

champs, il en faudrait d'autres mais il n'y en a pas). Cet aspeet sera développe un peu phs
loin.
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Après avoir donné leur opinion, les paysans étaient sondés sur l,importance qu,ilsaccordaient à 6 problèmes specifiques: les 
-réponses 

possibles éhient, Gattune, un wu,bearrcoup' auxquelles on a attribué iespectiurrneot des coefficients Quantitatifs valan t L, zet 3' ['a moyenne des coeffilents corespondants aux réponses données fournit donc un"indice de gravité" selon I'opinion du p"yrà. Les résultats ont été les suivants:

I
I
I
I

Problème identifié valeur de I'indice

Dégâts d'oiseaux
Diffioilté de hbour en Hiv

$pnauwissemenr du sol (fertilité)
Ulauvais rendement en hivernage
Retard du calendrier d'hivern4ge

Manque de main d'oeuwe

2.42
1.60
1..60
1..39
1.36
1.04

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

Iæs dégâts d'oiseaux sont le problème, parmi les six proposés, qui a recueilli le pl'sfort indice de préoctupation. L'intL^ité_ de ces dégâts esi très aleatoire et gtobalement
acceptable sur les dernières campagnes. En 1986, onl'a nr plu haut, un tiers des 150 ha decontre-saison implantés n'avaient pu être récoltés. Dans près de la moitié des cas, la lutte
contre les oiseaux est assurée exclusivement par les enfants.

L'appauwissement du sol préocarpe les paysans mais beaucoup disent y remédier
par un apport d'engrais minéral êt organique.

A I'opposé, le manqug de disponibilité de la main d'oeuwe (competition avec lemafî.chage' ?T exemple) n'est abaoiument pas ressenti comme une contrainte. g0 vo des
exploitants déclarent recutrrir à ra main d'oeuwe salariée.

I-es diffiorltés de labour en hivernage (non pâturage des chaumes, sols inondés ounon ressuyés) constituent un problème réel (indièe 1.60J. Un paysan snr trois déclare
couper son riz plus bas pour réduire les chaumes (ce qui entraîne batfois des problèmes au
moment du battage).

I-a non maîtrise du calendrier ne semble pas être une difficulté majeure, la totalité
des papans étant bien sûr conscients de ses conséquences.

3.4 Aspects complémentaires

Il était demandé aux paysans de donner leur avis snr la répercussion de la pratique
de la double-culture sur les problèmes de "potassen. U Vo n'ont pas d'opinion ni
d'observations sur la question. 36 To pnsent que cette pratique diminùe les pioblèmes,
r6vo qu'elle les augmente et 4 vo que cela ne change rien.

En ce qui c'oncerne la possibilité de faire d'autres cultures en contre-saison dans les
rizières, 58 Vo des exploitants souhaiteraient pouvoir y pratiquer le maraîchage contre



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

7

seulement 42 Vo qui ne souhaitent p:rs la diversification, ceci pour diverses raisons
(désintérêt, divagation des animaurq fatalisme: "les parcelles ne sont que des parcelles de
ria donc nous ne sollicitons pas de faire d'autres orltures que le nz").

3.5 Opinion globale

Interrogés sur la superficie qu'ils souhaiteraient cultiver en contre-saison
(abstraction faite des limitations actuelles), les pa)6am - hormis deux opposés à la double-
culture - répondent ainsi: t ha (30Vo), 2 ha (36 Vo),3 ha (l8Vo) et 5 ha (6Vo), soit une
moyenne de deux ha Exprimés en Vo de la superficie totale de chaque exploitant, cette
demande oorrespond à une moyenne de 39 %. Près d'un tiers des paysans souhaiteraient
nne superficie de double-culture supérieure ou égale à 50Vo. On vérifie que ces propriétés
correspondent en général aux plus petites et à celle dont le rapport Superficre/TH est le
pltn faible.

En fonction du souhait exprimé et de I'opinion générale qui se dégage du
questionnaire, nous avons classé les exploitants en plusieurs catégories. 54 7o souhaitent
augmenter leur parcelle de contre-saison, I Vo le souhaiteraient rnais voient trop de
contraintes,Z2 7o gont satisfaits, 4 Vo sont découragésr 4 Vo sont opposés à la double-culture
(à cause d'une expérience qui a précipité leur faillite).

Il s'en dëgage donc une opinion nettement positive et un souhait très net de voir
cette activité se développer. Ce désir s'explique par une nécessité croissante de développer
la productivité de I'exploitation, à cause notamment de I'accroissement des familles et des
exigences financières liées à la diffusion de I'intensification.

On noterq par ailleurs, I'opposition ds çsrtains propriétaires de grands troupeaux à
la double-culture, à cause des restrictions qu'elle implique quant à la divagation des
animaux.

3.6 I-a question du regroupement

I-e plus grand obstacle à la diffusion de la double-culrure en zone non réaménagêe,
nous I'avons rru, est le problème du regroupement des terres. [,a quasi totalité des tentatives
se sont soldées par des échecs dans la mesure où les propriétaires des champs concernés

subissaient un important préjudice : le retard de calendrier affectait grandement leur
rendement d'hivernâge, leurs parcelles ne leur étaient pas rendues labourées cornme
convenu et ils s'exposaienL sans bénéfice propre, à voir la fertilité de leurs parcelles

altérée.

Découragés par ces experiences, certains villages ne I'ont jamais renouvelée (N8,

Kolodougou Coura, Moussa wéré, villages de Molodo,...). Dans d'autres villages, au

contraire, certains paysans isolés ont relancé la culture de contre-saison sur une partie de

leurs parcelles (Km 17, Km 20,..).
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En 90 toutefois, I'Office impose le regroupement des paysans, dans le soucis de
limiter la mise en charge du réseaq à cause notamment des préoccupations exprimées par
la recherche au sujet de la remontée de la nappe et des problèmes
d' alsal i nisation/ sodisation.

Cette position n'a en gênêralpas été comprise par les paysans. AuKm 17,en 1991,

par exemple, le secteur a été obligé d'ouwir le partiteu suite à un conflit avec des paysans

qui avaient pris I'initiative d'installer des pepinières dans leun champs.

A I'henre actuelle, la question est donc de définir un parcellaire qui puisse satisfaire
les paysans et répondre à letu souhait de développer la double-culture. I-es agents de
I'encadrement se font l'écho d'une vive demande dans la ptupart des villages. Trois
solutions semblent envisageables:

1) Maintien de I'exigence du regroupement: il faut alors

r trouver des modalités d'accord entre les paysans. L experience du village N5 est

digne d'intérêt : les exploitants s'échangent tacitement letrs terres, ceux situés su
les arroseurs de double-culture recevant une parcelle identique en compensation en
zone de simple Arlture. Près de 45 ha ont pu être ainsi arltivés. Ce système

d'échange existe également au N7 mais fonctionne moins bien; certains litiges
peuvent strrvenir quant à la taille exacte des parcelles échangées. En zone non
réaménagêe, de stucroîg il n'est pas toujours facile d'échanger des parcelles qui
permettent des maîtrises de I'eau équivalentes.

r Effectuer nn remembrement en \nre d'adopter la solution du Projet Retail. Il est

intéressant de noter que la solution de deux soles séparées avaient êtê proposée en
1990 par la Zrlne de Niono arrx villages du Km 30 et de Fouabougorg lors du
réaménagement, et que ceux ci I'avaient à l'époque refnséet. Ils semblent
mainlsnant le regretter et demandent que la contre-saison soit possible dans leurs
propres champs. Ultérieuremen! en juin 91, la même proposition a été faite au
village du km 39. 30 To des paysans ont opté pour qu'une partie de leur superficie
soit placée en zone de double-culture (40 ha); il semblerait qu'à I'heure actuelle une
telle proposition serait acceptée par une grande majorité de paysans.

Dans le cas de villages déjà rêanênagés, on peut imaginer que la volonté de faire la
double-fllture en arrive à faire accepter I'idée d'un remembrement sur deux soles,

su la base de la conservation de la taille globale de chaque exploitation.

Une telle initiative, en cCIntrepartie, risque de ne pas être acceptée par les papans
qui ont réalisé un certain nombre d'investissements dans leurs champs (planage,

amendements). I-a plns grande homogénéité des terres réhabilitées rend toutefois la
chose plus aisée qu'en zone non réaménagée.

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

3 il est vrai que de nombrcux payeans du km 30 faisaient alor un pcu de oontre saison au km 26.
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2) Abandon de I'exigence du regroupement

Il faut alors se demander quelles seront les répercrrssions réelles. Il y a tout d'abord

la contrainte imposée par la divagation des animaux. Celle ci peut être limitée par

un gardiennage acçru loiseatu i uetait), tant que la contre-saison ne dépasse Pas

certaine u.f,l"*. L; expériences de anlture isolée (N5, Km 17, Km 20,

N'galamaOlan,..; ne semblent pas globalement avoir trop souffert de ce problème.

Une mise en eau totale du réseau, par contre, réduit les points de Passage pour le

betail; le franchissement des cana*l'accumpagnera d'une Plus grande dégradation'

I-e maintien en eau du réseau po6e anssi le problème de I'entretien: cet argument

n,est recevable qu'en zone réamén ryêe et/ou dans le cas de travaux importants

cornme un curagô mécanique (ex: le gros entretien de Molodo où de toute façon'

l,eau est coupéà1. Po* ce qui est du faucardage et du nettoyage de routine' en

partinrlier dei tertiaires, la différence est peu s€nsible'

I-e problème central est celui de I'influence strr la fertilité et la salinisation- Pour cp

qui est de la fertilité, la culture dispersée présente I'avantage de pouvoir effectuer

une rotation de la parcelle cultivéé en double-culture au sein de la superficie de

I'exploitation, ce qui dewait diminuer très sensiblement le problème.

L'influence de la double-culnrre sur les phénomènes de sodisation/alcalinisation
n,est pas évidente à quantifier : si I'on ré tætttint aux parcelles ooncernées, et ceci

davantage pour des parcelles planées, oD observe une nette diminution des

problèmes de "sègè", à o*" du lessivage permanent du sol (voir plus loin' les

observations des paysans du Retail).

par contre, le maintien à un niveau plus élevé de la nappe favorise les remontées

salines dans les terres adjacentes ooo *ltioées. Cet effet est cependant très difficile

à quantifier.

4I I^à,DOT.]BLE-CI.JLTURE EN ZOII{E REAMENAGEE RETAIL

4.1 Pratique de la double-culture

Les paysans du Retail cultivent un quart de leur superficie totale en double-culture'

On notait, lo15 des premières campagnes, certains cas de location des parcelles en.contre-

saison(reconnus ""e. 
réticenc"r p* les paysans), mais il semble que cette pratique est

presque totalement disparue{.
Toutes les parcàU". sont repiquées. Sur les campagnes fl) et 9L, on note un.emploi

quasi généralisé d; la variété Chinà. Poot la dernière campâ8De, on note une apparition de

ÉG, m 15Ot et Habiganj (qui se partagent 45 To de notre échantillon)-

{ par contre. la locatioo a augmenté en hivernaç sur les tcrcs dc doubh cultrnc (voir la conchnion)'
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En ce qui concerne les englais, les quantités utilisées sont dans la grande majorité
des cits identiques à celles appliquées en hivernage. On sait que la quantité d'azote
optimale theorique est supérieure en contre-saison, à cause d'une photosynthèse accrue.

4.2 Avantages et inconvénients

Comme en zone non réaménagêe, I'expression libre des avantages de la double-
culture fait apparaître une forte majorité d'avis liés à I'amélioration de la soudure
alimentaire (moins unanime que précédemment, toutefois). L'augmentation du revenu est
citée par 43 7o des paysans (contre 18 7o ptêcédemment), ce qui traduit la meilleure
situation économique des exploitations du Retail.

Avantage cité fréqucnce de citation

Soudure alimentaire
Aide la mise en place de la culture d'hivernage
Augmentation du revenu
Permet le paiement des dettes
Permet d'dider scs voisins ou sa famille
Supplément alimentaire pour les boeufs

TtVo
46To
43To
l4Vo
ItVo
7To

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

Des questions faites au sujet de certains avantages en particutier, on retiendra que la
moitié des paysans se dit encouragée par la faiblesse de la redevance et qu'un quart admet
que la réculte de contre-saison est moins soumise aux ponctions de la famille élargie.

Interroges sur les inconvénients de la double-culture, 31 7o répondent qu ils n'en
voient ps, L5 To ne voient que le problème des oiseanxr. I-es autres citent I'ensemble des

points évoqués ci-dessus mais les réponses sont limitées.

Quant à f "indice de gravité", tel que défini plus haut, on constate une bien plus
grande préoccupation quant à I'appauwissement du sol: la totalité des paysans se
déclarent moyenncnent ou très préocorpés par le maintien de la fertilité.

Problème idcntifié valeur de I'indice

Appauwissement du sol (fertilité)
Dégâs d'oiseaux

Diffinlté de labour en Hivernage
Manque de main d'oeuwe

Retard du calendrier d'hivernage

2.25
2.21
t.75
139
t.2g
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Il faut sans doute mettre cela sur le compte d'une plus longue expérience de la contre-

saison des paysans du Retail .l-a chasse arur oiseaur reste une préocorpation majgure: les

enfants y participent dans 78 Vodes cas, contre 41 7o pour les adultes de I'exploitation-

Le problème de main d'oeuwe recueille un indice un peu supérienr à celui du

premier échantillon (les superficies de- contre-saison sont plus grandes qu'en zone non

réamén agêe) et la maîtrisi du calendrier ne suscite pas non plus de préoccupation

particulière.

I-a pl,s grande expérience de ces pa)rsans apparaît aussi au zujet des problèmes de

,,potasse ". )S Vo ne savent pas dire quelle .ri I'iofluence de la double-cultnre, mais tous les

autres sans exception affirment qu'elle diminue les problèmes'

4.3 Evolution des oPinions

L'évolution de I'opinion des paysans du Retail, depuir le début du Projet' est

remarquabte. Iæ manque d'enthotsiasme des première1 campagrtes (certains cédaient leus

parce[Ls à des payrsans du Ifur 30), a fait place-à une opinion maintenant très homogène'

I-es paysans reconnaissent explicitement avoir cha.8é d'avis pour les raisons

suivantes:

I perception progfessive des avantages de la contre-saison

r acquisitioo a" maîtrise technique, êtr particulier par rapPort aux exigences du

calendrier
r diminution sensible des attaques d'oiseaux (très fortes les deux premières années)'t

r baisse de la redevancec

L'intérêt des exploitants se mnnifeste par le soutrait de 50 7o d'entre eu(

d,augmenter leur sole dt double culnrre, alors que 46 To la trouvent suffisante et que

seulement 4 To larejettent .I-amajorité des paysans qui ne souhaitent pas d'augmentation

justifient leur opinion par I'effet négatif sur la fertilité des sols.

5I O{.]ELQUES CAS PARTICT.JLIERS

5.1 I-e dernier oPPosant ?

Mamadou Diakité, exploitant du N4, est I'un des payslos du Retail qui était le plus

farouchement opposé à la dolble-culture au début du Projet. Iæs oiseau:r, l'épuisement des

sols lui semblaient des inconvénients rédhibitoires au point qu'il s'est refusé de cultiver son

champs lors des deux premières campagnes, s'acquittilnt toutefois de sa redevance' Il est le

seul opposant de notre échantillon.

5 due en partie à unc misc en culture dc plus cn phn PrÉcæ'
6 cctte raison, on l'aura rcmarqué, n'a prs eA eù*c sponunémcnt par les paysans (voir a2)



Une conversation plus approfondie a montré néanmoins que sa position était
maintenant différente. I-a maîtrise du calendrier n'est pas un problème pour lui; il fait un
double labour avant le repiquage d'hivernage. C'est la croissance de sa famille qui a eu
raison de son refus, puisqu'il constate une diffiarlté croissante au moment de la "soudure"
que la contre-saison aide à résoudre.

Selon lui, la contre-saison n'a fait que décaler le problème de mauvaise gestion des
paysans sans le résoudre : tablant sur la contre-saison, les exploitants vendent ou
distribuent davantage et se retrouvent démunis en mai-juin !

5.2 Une double-culture sans efforts

Un type original de "double-culture" au sens large consiste à fertiliser les repousses

d'un riz semé et récolté précocement lors de I'hiverna5e. Une telle expérience a été menée
par différents paysans?.

La culture d'hivernage est repiquée fin mai; le nz est fauché à mi-hauteur (pour
limiter le pourrissement à la remise en eau) e! tout de suite après la récolte, le bassin est
remis en eau. De I'engais est alors ajouté (de 50 à 200 kg d'uée/ha + 0 - 50 kg de
phosphate, dans les trois cas observés); un désherbage n'a êtê effectué que dans un cas.

Une deuxième récolte est obtenue moins de deux mois plus tard (45 - 50 jours).

Les rendements sont de I'ordre de I.2 t/ha (1 t, 1.2 t et 1.4 t/ha). Les grains sont
plus petits et le nombre de panicules vides est plus élevé qu'à la première récolte.

Le revenu brut est de I'ordre de 70.0fi) Fcfa pour une dépense d'engrais de 15.ffi0
Fcfa. La redevance est déjà prise en compte dans les coûts de production de la récolte
principale, la main d'oeuwe se limite aur 8 Vo retenus au battage. On obtient ainsi un
benéfice de I'ordre de 50.0ffi f /hU à comparer avec un bénéfice pour la culture d'hivernage
de I'ordre de 170.000 Fcfa/ha.

Les semis précoces courent le risque d'être récoltés sous la pluie. Pour réduire de
possibles dégâts, I'un des paysans confectionne des gerbiers "plats" spéciaur, constitués des
gerbes placées cote à cote, les épis vers le haut. L'eau de pluie s'infiltre ainsi vers le bas
sans trop de problèmes, alors que dans les gerbiers norrnaux c'est I'intérieur qui souffre le
plus. Ce gerbier est une aubains pour les oiseau:ç mais ceux ci sont encore peu nombreux à
la fin août et il est possible de garder le gerbier.

5.3 Un cas de triple culture

Une tentative de triple culture, sur une superficie de deux hectares , a êté enregistrée
chez I'exploitant Noumouké SidiÉ, de N'Galamadjan.

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

7 Fotig Diallo (N6), Boulai Traore et Dramanc Kone (N6 bis), etc...
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un premier semis de BG-90 a étê réalisé le 15 awil, repiqué le 15 mai et récolté fin

août avec une production de 6.7 à I'hectare. La parcelle a êtê relaboutée et repiquée en

septembr" 
"u"ô 

une variété non identifiée (tR 1561 ?), fumêe avec 100 kg d'urée/ha et

aurant de phosphate. La production, au mois de décembre a êtê très faible ( 1 t/ha)' Un

pepinière de China prêparêe ce même mois a donné, avec la même dose d'engrais que

précédemment, oo" 
^troisième 

récolte fin mlus. ce troisième cycle a êté grandement

perturUe par la coupure d'eau dans le partiteur et le rendement n'a pas dépassé L t/ha'

Le bilan de cette triple culture n'est pas très encourageant, mais il montre le degré

de maîtrise technique (en particulier du catenarier) que certains paysans peuvent atteindre

(et la diversité des àutoexpérimentations des exploitants). Un meilleur choix variétal et une

àeilleure disponibitité de I'eau aruaient sans doute conduit à un meilleur résultat'

6/ RENTABILITE ECONOMIQUE DE I-A DOUBLE-CULTUREs

I-a baisse des rendements observée en hivernage sur les parcelles de double'culture

limitent la rentabilité économique {e cette pratique. De plus, la culture de contre-saison

impose une très grande 
",rg*"ntation 

des tômps de travaux, à catse des exigences de la

chasse aux oiseaux.

un simple calanle nous montre que la somme des deux rendements, obtenus en

contre-saison et en hivernage snr .ro h""t"te de double-crrlture, doit être supérierue

de 2.6l t au rendement de simple-culture pour qu'on ait égalité des revenus nets

entre simple et double cultureto-

De manière plus gênêrale, on peut calculer I'augnentation (ou la diminution, en Vo)

du revenu net 
"ng"odré 

p"r la doubti cuttur€, pou diverses hypothèses sur les rendements

de simple culture-. On obtient ainsi la figure 3, qui montre l'évolution très encourageante

des résultats des quatre dernières annéei (te détail des rendements est donné par la figure

2). Matgré cela, ta AouUle culnrre ne franchit pas encore la barre du statu qrc et c'est

seulement sur la dernière année (91) que son bilan économique atteint pratiquement celui

de la simPle sulturett.

Ces résultats sont obtenus pour les valeurs de redevance initiales (600 et 400 kg/ha);

si l,on prend les redevances de t'ggt (400 et 250 kg) le graphiq.tg s9 modifie légèrement'

L,équilibre s,obtient pour une différence de seulèment 2.46 t, le bilan de la saison 91

s'améliore et devient positif, passant de -t To à +5 Vo.

Notons que si l'on considère les valeurs des redevances dêcrêtêes Pour la saison 92,

a00 kg/ha pour I'hivernâg€, 50 pour la contre-saison, l'égalité est obtenue pour une

différence de Z.ZSt seulement. On aurait donc eu un accroissement du revenu netrz en 91

si la redevance de contre-saison avait déjà été de 50 kg (5.4 t en simple culture,3'9 + 4'1 =

E réflexions repriscs dc la .Noæ sur l'intensification ct la divcrsification à I'office du Niger'. F'Ivtolle' Juin 1992'

9 sur la basc des coûts de prodrrction 90
l0 si on valorisc entièrement le gardiennage, oettc valeur dcvient 3.0 t'
ll en considérant les coûts de production (non *nn*) identiques à ceux dc I'année pÉcédente'

12 + ll%o exactement
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8.0 t pour la double-culture). Il est clair QU€, si la redevance de contre-saison devait se

maintenir à un niveau aussi bas, la double culture s'en trouverait vivement stimulée'r.

7/ CONCT-USION

Cette étude confirme en premier lieu I'intérêt croissant des paysans à I'encontre de

la culture de contre-saison, zones réaménagées et non-réaménagées confondues, sous

I'influence de plusieurs facteurs (perception progressive de ses avantages, meilleure
maîtrise du calendrier avec obtention de rendements qui assurent une êgalitê, des

rentabilités économiques par rapport à la simple culture, baisse de la redevance,
diminution des attâques d'oiseaux).

On a pu mettre en évidence la nette prééminence de I'amélioration de la "soudure
alimentaire" cûmme avantage de la double-culture. Ceci attire I'attention sur le problème
de gestion interannuelle des stocks viwiers, lequel est lié à de nombreux facteurs
(formation des paysans, fonctionnement social de la famille élargie, modalités et
possibilités d'éptrB!€, etc...

Afin de répondre au besoin d'extension, exprimée avec une force croissante par les
paysans, diverses formules doivent être envisagées : propositions de remembrement interne
et création de deux soles séparées, acceptation de la "double-culnre dispersée" (en
particulier pour les villages en bout de partiteur, puisque celui ci est de toute façon en eau
toute I'année), extension de la solution adoptée sur Retail pour les zones en instance de
réaménagement 150 paysans du Secteur de Niono ont cultivé en contre-saison, en 1992: il
est probable que la mise en eau du réseau déboucherait très vite sur une explosion de la
double-culture: au Secteur de N'débougorl on avance par exemple une demande
potentielle correspondant à 50 7o des terres...

Le taux de double culture de 25 7a adopté au Retail semble correspondre assez bien
aux besoins et aux capacités actuelles des exploitations; la moitié des paysans le trouve
insuffisant, mais ceci est souvent à mettre en rapport avec I'accroissement des familles et le
blocage foncier, lesquels provoquent une demande croissante qui se reporte sur la double
culture.

I-a question du maintien de la fertilisation incite de fait à la prudence; dans de
nombreuses régions du monde, la double culture s'est souvent traduite par une baisse des
rendements à moyen terme; il en est ainsi à la vallée du Kou (Burkina-Faso) où les
rendements annuels ont chuté de 20Vo après 10 ans de double arlture. Il est significatif que
les paysans de Retail I (6 ans d'expérience) soient beaucoup plus conscients de ce problème
que ceux des autres secteurs. Ainsi, de nombreu( paysans (particulièrement au N 1 où les

sols sont les moins fertiles), préfèrent louert. leur parcelle en hivernage, à cause de la
faiblesse des rendements qu'ils obtiennent.

13 La double crrlture cngendre peu dc frais supplémcntaires pour l'Office puisquc les agcnts de la gestion de lbau sont pcrmanents.
l{ au prix moyen de 50.000 F llrcctarc ( + redevancc). en général à des gens dc la villc qui n'ont pas dc terres.
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En ce qui concerne I'influence de la nappe, il est urgent que la recherche apporte

des réponses plus précises aux interrogations posées. Le problème posé par les oiseaux

semble pour l;instant en nette régressiJn, Il faùt toutefois noter que ce phénomène varie

beaucoup selon les villages et les-possibilités de nichage à proximité: celui de Siengo, Pil
exemple, situé en bord du fala, serait plus affecté.

pour l,Office du Niger, le développement de la double-culture est un facteur

supplémentaire d,intensificition et d'augùentation .-de la production. Elle accentue

toutefois les nécessités d'améliorer la stabilité de la filière rizicole. Il est probable que la

culture de contre-saison restera en partie une pratique très élastique, etr fonction des

conditions du marché. Ainsi, la contre-saison Lggz semble avoir été marquée par le peu

d,enthousiasme des paysans, en raison de la mévente du nz- En 1991, au contraire, elle

avait été stimulée p", iæ mauvaises récoltes des céréales pluvialel d" 1990' Elle pourra

aussi être conflurencée par une croissance du maraîch age, si celui ci parvient à tNsurer ses

débouchés.

Un développement de la contre-saison, par ailleurs, compliquerait le rythme annuel

des remboursements et demanderait un approvisionnement en engrais derx fois I'an'

En fonction de tous ces éléments, il sera très intéressant de suiwe les demandes

exprimées par les paysans concernés par le réaménagement de siengo. En ce qui concerne

celui de N'débougou, une division àl't type Retail est d'ores et déjà prérrue, avec une

interrogation sur llmportance relative de la double-culture'

Rêfêrences ntr le wiet:

,l-a double culture du riz à l,office du Niger : un choix pour demain mais à quel prix" M'Kalé sanogo'

Montpellier DSA/Cirad Mars 1988, 15 p'

*L'intérêt économique de la double-culture", F.Postel, RapPort de stage au Proiet Retail'

Rapports annuels de I'office du Niger, c:mpaFes 85/86 et86/87 -

Rapport DRD/ON, contre-saison 1984 /19{15

1990.



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



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

OFFICE DU NTGER
ZONE DE NIONO
PROJET RETAIL

Re c he r c he - Mvel o PP rne nt

U DONNEESGENERALES

L'importance socio-économique de la production maraîchère à I'Office du Niger,

croissante depuis gne dizaine d'années, apparaît comme une donnée fondamentale du

développement agricole à I'Office. Une s"perficie réelle de 2.000 ha serait consacrée

chaque année au Àataîchage, dont près de 50 %o en échalote.

Sur le Secteur Sahel, la superficie cuttivée est proche de 250 h et la diversification y

est particulièrement développéei 53 7o des exploitants cultivent au moins 4 speculations

différentes, les culrures prinlipales étant l'échalote (40 Vo),|'ul(17 To),la patate (17 To) et

la tomate (11 %o).

Le mode d'exploitation est le plus souvent individuel (dans 71 7o des cas), mais les

29 To d,exploitationi co[ectiv"r, ,o.o la gestion du $ef d'exploitation, ne correspondent

qu'à t0 T) aes terres, ce qui signifie que les erploitations collectives sont en moyenne

nettement plus Petites.

Les parcelles maraîchères sont exploitée1 nrilgipalemeol PT les hommes' Là aussi

on rerrouve des parcelles attribuées de pi* petitC taille, puisqug si les femmes constituent

39 Todes attrib,ri.ir.r, elles ne cultivent qu'un quart des superficies.

En plgs des productions qu'il est loisible d'estimer à partir de rendements moyens, il

faut également prendre en compte les cas de double-nrlnue au sein de la contre-saison

(pratiquée par qi Todes exploitants, sur une superficie estimée à 10 7o du total), ainsi que

Ër parcelès cultivées "n hivernage - principalement en maÏs et patate - sur

apprô*imativement 15 7o de la sole maraîchère.

I-a production maraîchère est prioritairement vendue et I'autoconsommation ne

dépasse pas 20 To. L',êchalote, et surtout I'ail, sont également- conservés sur une durée

moyenne de 6 à g mois et vendus progressivement (mis à part la quantité gardée comme

semence). Les destinations des prin.ipu* produits se répartissent comme suit:

BILAN ECONOMIQUE DU MARAICHAGE A L'OFFICE DU NIGER

Quelques élêments de la Zone de Niorw
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IDESTINaTIoN DES PRINCTPAUX PRoDLIITS NTARAIcHERS

Destination Vente en frais Stockage' Autocons. Cadeaux I
Echalote
Ail
Patate
Tomate

s2%
42 To

80 To

70 7a

35 7o

57 

-7o

970
0.25 To

10 To

20%

47o
0.75
l0 Ta

10 7o

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

I-a' rêpartition des parcelles maraîchères du Projet Retail a êtê faite par les AV, sur
la base d'une nonne - proposée mais aménageable - de 2 ares par personne active (PA). Sur
un sous-échantillon de 60 familles, nous avons obtenu une distribution du ratio
Superficie/PA (Fig.l) qui indique une valeur moyenne bien supérieure de 4.23 ares/PA,
ainsi qu'une très grande variabilité (valetrs extrêmes de 0.23 et 18 ares/PA). Si I'on se
restreint toutefois au exploitations du Retail de ce souéchantillon, oD obtient une
moyenne de 3.85, encore bien supérieure à 2. Ceci signifie que les parcelles maraîchères
réelles sont le double de ce qui était prérm et que leur distribution au sein des familles
semble assez inégalitaire.

2. TEMPS DETRAVAUX

Les temps de travaux maraîchers ont été calculés à partir du suivi de 105 parcelles
élémentaires comprenant une seule crrltrue. En phu de ce suivi continrl les agents du Projet
ont été orientés pour relever des temps de travaux "ponctuels" observés au hasard de leurs
visites sur le terrain (operation technique bien définie (labour, binage,...) sur une superficie
et pendant une durée calculées).

20

l6

l6

l,i

l2

l0

Ë

ô

I
2

0

Flg.l

VATEURS DU RAPPORT SUP/PA

tupcrtlcto Dqrqtcba'l/PA (crcr)

Moyennc: 4.23 cnul
Ecqrt type:3.3ô

æàga$Iba d. & uDtatÈttoat

I stockaç = vc[t€ future + s€menc€s (lesquclles sont parfois vendues, cn cas de nécessité).
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Pour une opération donnée, il existe évidemment une dispersion assez grande qui
est due à plusieurs facteurs:

- qualité du relevé de I'agent
- type de main d'oeuvre (familiale, salariée, à la tache ou à la journée)
- âge et sexe des travailletrs
- condifions de la planche (un désherbage sera plus ou moins pénible selon

I'enherbement, un labour selon l'état du sol, la récolte selon la production, etc)

- écartements des culnrres (pour les o$rations d'entretien)

I-a figure en annexe fournit les histogrammes des valeurs observées pour certains

temps de travaux partidiers, afin d'illustrer cette variabilité. Les valeurs moyennes des

principales opérations techniques sont les suivantes:

TTpTps DE TRAVATIX DES PRINCIPALES OPERATIONS

Opération Oignon Ail Tomate Patate

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Confection pépinière
Repiquage
Binage
récolte

8
9:40'
7:24'
10:00

l4:20'
1.0'

8:30'

2:45'
2:30'
7:00'

4:00'
5:30'

Les temps de travaux globaux par culture (irrigation comprise) ont été obtenus à
partir de la moyenne des temps de travaur totaux sur les planches suiviesz.

On trouve des valeurs assez proches pour fail (70 h/are) et l'échalote (67 h/are). La
tomate et la patate sont bien moins exigeantes en travail" avec des temps respectifs de 35 et

23 h/ are. Pour le piment, "l'aubergine" et le gombo, les temps de ffavaux ont été pris égaux

à celui de la tomate (hormis potrr la récolte). On trouvera la distribution des valeurs

obtenues pour chaque culture en annexe.

3. COUTS DE PRODUCTION

3.1 Intrants

Semences: les semences sont en général autoproduites (ail, échalote, patate) et

d'une quatité mal contrôlée. I-es besoins en semence à I'hectare pour l'échalote sont très

variables et dépendent de l'écartement adopté au repiquage ainsi que de la variété et de

son tallâg€, qui détermine le nombre de bulbilles que I'on peut repiquer; nous avons

considéré des quantités relatives à la variété N'galamadjan.

2 n est péferable de faire la moyennc des æmps de travaux totaux que la somme des rnoyennes des oÉratioos cttlturales suclessives,

ctr (ts dernières ne sont pas ænstantcs (on obccrc, par excmple, un nombte dc désherbages qui varie entre 0 et 4).
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80

70

60

50

40

30

20

l0

0

BTsont EN SEMENCES A L'ARE

COMPARAISON DES TEMPS DE TRAVÀUX
TOTAUX PAR CULTURE

Piment
Gombo

Auberglne

Heures / qre

Oignon

@ration Oignon Ail Tomate Patate

Quantités (are)
Coût (Fcfa)

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

18 kg
4950

12kg
6000

L sachet
200

14 kg
245

Engrais: l-a, fertilisation des parcelles maraîchères est très inégulière. Si toutes les

planches reçoivent de la fumure organique (environ 10 t/ha), aucnne fertilisation
minérale n'est effechrée dans 29 qo des parcelles. Cette fertilisation n'est pas toujours
raisonnée (souvent limitée à I'urée ou au P2O5, selon les cas et la disponibilité en engrais)

et correspond à des moyennes de I'ordre d'un Kg d'urée et 650 g de PZO1 Par arel.

3.2 Main d'oeuwe

La part de main d'oeuwe salariée est variable selon les culttues, corlme le montre la

figure 3. On a distingué la main d'oeuwe familiale, la main d'oeuwe salariée (manoeuwes

3 t'ap,pct d'urée sur I'ail est en genéral infériew à celui de l'échaloæ (porn éviær l'éclatement dcs caibux et favoriscr la conservation),

cequi n'apparait pas dans n<x moyennes. pourtânt obænues sur un nombre significatif de données.
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M.O sqlsriée 

I
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I revenu monét.
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REPÀRTITION DES TYPES DE MÀIN D'OEUVRE
Pour les PrinciPales cultures
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BILAN ECONOMIOUE PAR ARE
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Revenu brut (Fctc/crc)
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saisonniers ou permanents) et les tâcherons (payés à la journée ou à la tâche). La main
d'oeuvre familiale est prédominante dans les cultures d'échalote et de tomate, plus faible
pour l'ail et la patate. Sur I'ensemble des temps de travaux de tout l'échantillon ( 105

parcelles), la part de la main d'oeuwe familiale est de 7O 7o, c'est à dire identique au
taux observé en riziculture (27 To - 29 7ol.

Ces différences, ainsi que la quantité de travail nécessaire pour chaque spéculation,
composent un cotit de la main d'oeuwe global qui varie comme indiqué dans le tableau
suivant, pour une superficie unitaire d'un are. La main d'oeuwe familiale a été valorisée à
un prix de 500 F la journée de 6 h.

Cour DE LA N,TAIN D'oEtMRr (Fcra/ARE)

Coût de la M.O Oignon Ail Tomate Patate

I
I
t
I
I
I
I

avec M.O familiale
sans M.O familiale

5808
1658

6785
4212

I
I

255r
1792

3181
t023

4. BILAN ECONOMIQUE DES PRINCIPALES CULTURES

Le total des coûts de production présentés ci-dessus est résumé dans la figure 4 et
dans le tableau suivant, qui présente le bilan économique par are des quatre cultures
principales.

On constate que les coûts de production sont denx à trois fois plus élevés pour I'ail
et l'échalote que pour la tomate et la patate. Des différences du même ordre se retrouvent
au niveau des revenus bruts, de telle sorte que les revenu nets sont un peu moins
dissemblables: près de 9fi)0 et 12.000 F/are pour la tomate et la patate, 19.000 et 22.A00 F
pour l'échalote et I'ail.

Le revenu monétaire a êtê estimé à partir de la destination moyenne des
productions présentée ci-dessus.. On a consid érê ce revenu avec et sans valorisation de la
main d'oeuwe, cette dernière valeur étant celle qui représente le revenu monétaire réel. La
valorisation de I'ail s'en trouve renforcée, qui se détache des autres culnrres avec un revenu
important proche de 18.m F / are, soit 1.800.000 F/ha. I.a patate apparaît plus
intéressante que la tomate, dans la mesure où elle permet un revenu monétaire important
avec des coûts de production et un investissement en travail moindres.

Ces revenus maraîchers sont importants, comme on peut le constater quand on
compare cette activité à la riziculture5. La figure 5 permet de visualiser comment s'exprime
cette différence sur les principales variables économiques significatives.

a Le coût des scmences ayant défri été considéÉ dans lcs intrans. nous les avons valoriÉes conirintement aux ventcs.
5 données correspondant à une production dc 5.4 t/ha.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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coût (F/Kg)
total (Fcfa)

engrais quant.M.organique (Kg/a)
quantité urée (Kg/a)
quantité Phos (Kg/a)
coût M.organique (Fcfa)
coÛt urée (Fc'fa)

coût PhosPhate (Fcfa)

MO familiale (Fcfa)
temps de travaal MOF (h)

MO salariée (Fcfa)
teqp_s Qq !evetl_!49q $)
Total travail

Total coÛts de productio!

rendement moyen (kg/are)
pertes (%)
prix de vente moyen (F/kO)

Revenu brut

7222 1425 1374

275
4950

100
0.80
0.65

1 000
88
78

41 50
50.0

1 658
17 .5

12
500

6000
100

1 .10
0.84

1 000
121
101

0

14
18

245
100

0.93
0.65

1 000
102
78

0

1 sac
200
200
100

1.OO

0.s3
1 000

110
64

0

2573 7s9 2573
31 .0 9.3 26.0
4212 1792 1023
39.0 14.0 9.5
ozas-- - 2551 3596

1 1924 14007 3976 4970

270
6

98
24872

106
5

290
29203

255
5

57
1 3808

233
40
73

1 0205

_ye!g!I_qoutée 1 8756 21 981 1 2383

Revenu net (avec MOF)
Revenu net (sans MOF)

autoconsommation + dons (%)

ventes+semences (%)

Revenu monétaire net (avec MOF) 971 5

Revenu mon_ 19-8-6!

Rémunération de I'heure de travail
Rémunération de I'heure de MOF

12948
1 7098

15196
17769

9832
1 0591

7070
78æ

5236
7809

2174
4747

30
7A

20
80

1

99
13
87

249
300

1 4904
17 477

278
342

314
573

s33
1 145
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La première des différences se situe au niveau des temps de travaux, six fois
supérieurs à cerD( du nz pour I'ail et l'échalote, par exemple. La culture maraîchère
nécessite une mobilisation de main d'oeuvre très importante qui limite les superficies
cultivables.

En ce qui concerne les valeurs ajoutées, les revenus nets ou monétaires, on retrouve
une hiérarchie similaire: le revenu monétaire de I'ail, par exemple, est dix fois supérieurs à

celui du riz. Ce rapport est de I'ordre de 8 pour l'échalote, 4 porrr la patate et trois pour la
tomate.

La conjonction de ces résultats fait que la rémunération de la main d'oeuwe est

relativement stable, variant entre 240 et 310 Fcfa de I'heure pour toutes les culnues, riz
compris, sauf pour la patate où cette rémunération dépasse les 500 F /h.

5. IMPORTAI{CE DU REVENU MARAICHER DANS LE REVENU AGRTCOLE

L'intérêt économique du maraîchage ayant êté démontré, il est essentiel de pouvoir
étendre la comparaison au niveau du compte d'exploitation des paysans, afin de prendre
une mesure exacte de I'importance relative du maraîchage et de la riziculture.

A cet effet, des calculs ont été menés sur 72 exploitations. Les superficies exactes

cultivées pour chaque spéculation ont été relevées. On a distingué les quatre cultures
principales et une cinquième catégorie regroupant les divers; les revenus ont été calculés en

multipliant les valeurs moyennes présentées ci dessus par les superficies, en ares, des

speculations correspondantes.

Les calculs économiques concernant la rizianltrue ont été effectués sur la base des

coûts de production moyens calculés par I'IER ( 1990), à partir des superficies et des

rendements réels obtenus par chaque exploitationt. L'autoconsommation en riz (300 kg de

paddy/personne/an) a été considérée prélevée sur la production des deux campagnes

(hivernage et contre-saison), au prorata de leur importances respectives. L'échantillon se

divise entre ?A exploitants de Retail III et du Secteur Niono ("hors Retail" dans ce qui suit)
et 48 exploiations de Retail I et II qui pratiquent également la double-culture. Pour ces

dernières on a donc calculé également les revenus tirés de cette activité.

5.1 Revenus moyens

La superficie moyenne des 72 exploitations de notre échantillon est de 5.81 ha, pour
une famille moyenne de 18 membres. I-e tableau suivant fournit les moyennes des revenus

net (M.O.familiale inclue) et des revenus monétaires (M.O.F non valorisée), en distinguant
la zone avec double-cultue du Retail réaménagê.

t Il s'agit des rcndcments au battagp qui sont inférieurs au reodements Éels mais rcpréscntent asÉez bicn cc qui cst disponible au niveau

du chef d'exploitation en fin de campagne (pcræs. cadearn, quantitcs bathrcs manuellement déduitcs).

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
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Les reventls nets et mtlnetaircs t'itr

maraîchage sont relativement proches d'Ltne

valeur moyenne de 450.(XX) Fcf a/ ha. ott
constate que le revenu maraîcher cles zones

sans double-culture est supérieur de 25 ('/( à

celui de la zone Retail. Ceci indique que les

besoins de main d'oeuvre pour la contre-saison

et le maraîchage entrent en concurrence. et/ou

que I'absence de double-culture engendre des

besoins monétaires plus importants qui se

traduisent par un développement plus intense

du maraîchage.

REPARTITION DU REVENU NEl
AGRICOLE

Ex Ploltatto,ns du Retal I

RIZ d hivernoge
8t4.000 Fcra

. 
.30%

Marcichoge
405.000 FcIo

RIZ dE
contre-soison

127.000 FcIa

RI:VE\L.S \TOYE\S A\ïL EI-S DL. \IARAT(.T{AGE ET Dt: LA RIZICT.LTL.RE

Maraîchage R'lZhivernage RIZcs TotalRevenu du

I
I
I
I

Revenu net (avec valorisation de la M.O.F) Fcfa/ an

Echantillon total
Zone Retail (réam.)

Zone hors Retail

44 1.36tt
405.102
5 13.e00

738.728
813.883
5tttt.416

84.612
126.91ft

0

1.264.7()t{

1.345.e03
1.102.317

l .2 13.bô3

1.276.528
1.0tt7.e33

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fc.a/an

Echantillon total 450.604 664'213 98'tt46

Zone Retail (réam.) 110.190 718.070 14tl'268

Zonehors Retait 531.434 556'500 0

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Les revenus monétaires rizicoles moyens atteignent 664.0(n F /an et sont

évidemment plus élevés sur la zone réaménagée Retail (718.000 F) qu'en dehorl de cette

zone (556.000 F). Le revenu ner moyen du maraîchage hors Retail vaut 87 7c du revenu

rizicole et ce taux atteint 97 % dans le cas des revenus monétaires !

net moyen du maraîchage vaut donc globalement 60 % du revenu de

sur Retâil, g7 û/chors Reiail), ou 54 7a durevenu rizicole total (43 % sur

Retail).

Le revenu
I'hivernage (50 Va

Retail, 87 7a hors

5.2 Sensibilité du résultat

Ces résultats confirment l'importance économique du maraîchage.On peut se

demander quelle esr leur sensibilité par rapport à un9 modification des hypothèses faites'

Le choix consistant à considérer le rendement au battage peut avoir tendance à sous-

estimer l,apport rizicole, bien que, comme il a été dit plus haut, ce rendement soit assez

proche de ce qui reste sous le contrôle du chef d'exploitation'
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COMPARAISON ECONOMISUE DE LA RIZICULTURE

ET DU MARAICHÀGE (données rapportées q l'hectqre)
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En ce qui concerne le maraîchage, les revenus bruts ne Prennent pas en compte les

pertes à la commercialisation, lesquello n. sont réellement importantes que sur la tomate

qui ne couwe que 1 I Vo dessuperticies. En contre-partie, nous n'avons pas comptabilisé les

productions Oes parcelles cultivées deux fois ( + llJ Vo\, ni celles cultivées en hivernage

( + 15 Vo), ce qui, au minimum, compense les pertes'

pour estimer I'influence d'une sous-estimation éventuelle du rendement sur ces

résultats, nous avons augmenté les productions d'hivernage et de contre-saison de 20 7o'

Les revenus monétaires deviennent:

Revenu du Maraîchage HIZ hivernage RIZcs Total

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

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fcfa lan

Echantillon total
hne Retail (réam.)
Zone hors Retail

44L.368
405.102
5 13.900

981.611
1.029.v25
8&t.983

135.512
203.?69

0

L.567.728
1.643.383
1.398.883

on consrate que la part du maraîchage passe de 37 à 29 7o (de 49 à tg-vo hors

Retail), ou encore 46 To durevenu rizicole d;hivèrnage au Lieu de ffi Vo (60 et 87 7o hors

Retail), soit 40 To durevenu rizicole total au lieu de 54 7o. En conclusion' on peut retenir

que les revengs nets et monétaires moyens sont de I'ordre de 50 7o du revenu rizicole et

que la part du maraîchage est plus importante dans les zones qui ne pratiquent pas la

double-culture (en 7o et en valeur absolue)'

5.3 Variabilité des revenus agricoles

Au delà de ces valegrs moyennes, on peut se pencher sur la variabilité de ces

revenus sur notre échantillon.

Les figures 6 et 7 montrent quels sont les revenus corespondant à une fréquence

donnée. nirri ù* h médiane (50 7o',1, 
"',"rt 

à dire la valeru dépassée par une exploitation

sur deux, on trïuve des valeurs de 250.000 F pour.le maraîchîgè,400-000 pour le revenu

rizicole, 700.000 F pour le revenu agricoù $12 + maraîchage). Trois quarts des

exploitations ont un revenu monétaire ainuel total supérieur à 426.000 F. Le tableau ci-

deisous fournit les quartiles et les ma,xima7'

illions.estceluid.unexp|oitantduN3quicu|tive2.3hadeI[ârâîchageet35deriz.
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VaLEuRS FREQUENTIELLES DU REVENU MONETAIRE ANNUEL

Quartiles Maraîchage Riz hivernage Riz total Revenu agricole

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

Proba.l/4
Proba.l/2
Proba.3/4
Val.maximum

109.000

250.000
533.000

2.556.000

205.000
378.000
863.000

6.000.000

257.000
400.000
895.000

7.720.000

426.000
700.000

1.580.000

9.773.000

5.4 Revenus Per capita

Les valeurs ci-dessus correspondent à des propriétés de taille très différentes- Ces

revenus, une fois divisés par le nombre de *emLres de ta famille (PT), présentent des

différences moins accentuées-

Le revenu monétaire annuel du maraîchage per capita est de 26.000 F, ponr un

revenu rizicole (hivernage) de 37.000 F. Les excédents monétaires par personne restent

relativement faibles, même s'ils dépassent 86.000 F pour un quart des exploitations' comme

le montre le tableau donnant les valeurs fréquentielles'

VALEURS MOYENNES DU REVENU MONETAIRE PER CAPITA AI{NUEL

Echantillon Maraîchage HlZhivernage RIZcs Totd

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fcfalan

Echantillon total
Zone Retail (réam.)
Tnne hors Retail

26.000
24.000
29.600

37.000
40.000
32.m0

5.773
8.660

0

69.000
72.200
62.000

VALEURS FREQUENTIELLES DU RET/-ENU MONETAIRE PER CAPTTA ANNUEL

Quartiles Maraîchage Riz hiver. Revenu agricole

Proba. t/4
Proba.l/2
Proba.3/4
Val.maximum

9.074
20.293
36.771
105.512

20.800
31.844
49.000
200.000

40.000
62300
86.537

250.000

Il peut être intéressant de croiser ce revenu monétaire per capita à la typologie des

exploitations du projet Retail. Le tableau suivant fournit la moyenne du revenu monétaire

(per capita) du maraîchage et du revenu monétaire agricole total pour chacune des classes
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de la typologie, ainsi que le rapport de ces revenus moyens avec la moyenne globale
[moy / ( M)].

On constate que les revenus maraîcher et agricole moyens de la classe 1
(exploitations en difficultés) sont bien inférieurs à la moyenne. Cette tendance se retrouve
pour la classe 3A des grandes familles sur la pente descendante avec des problèmes de
cohésion. A I'opposé,, ces deux revenus sont nettement supérieurs à la moyenne pour les
exploitations de la classe 18, qui correspond à des familles moyennes "pilotes", avec une
bonne maîtrise de I'intensification et des investissements en dehors de I'agriculture. Les
résultats sont donc en accord avec la classification adoptée.

REVE\L: NÎONETAIRE PER CAPITA \IOYEN EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE

I
I
I
t
I
I
I

Type Nb.familles maraîchage moy/ (M) Revenu total moy/( M) I
4

3B
3A
2B
2A
IC
IB
IA
Moyenne ( M)

14.560
27.246
16.385
20.582
27.351
t5.282
44.423
21.181)

24.000

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

11

l6
2

20

6

2

6

2

0.5e
1.11

0.67
0.tt4
t. 12

4.62
l.ttO

Lt)I

48.098
65.4r7
56.381
7 r.503
74.331
56.500
124.218
108.000

72-000

0.67
0.92
0.79
1.00

1.04

0.7e
1.71

r.5 r

5.5 Ratios maraîchage / riziculture

Une dernière manière d'exploiter ces résultats est d'observer la variabilité cles ratios
revenu maraîchagef revenu rizicole de notre échantillon.

On a considéré les ratios cles revenus monétaires (Fig 8.) et ners (Fig.9), Ie revenu
rizicole considéré étant soit le revenu d'hivernâge, soit celui de contre-saison, soit le revenu
total (ce qui correspond aux trois courbes).

En ce qui concerne les revenus monétaires, i[ resson que 30 7o desexploitations ont
un revenu maraîcher supérieur au revenu rizicole. A I'autre extrémité, on constate que
pour 28 7o le revenu maraîcher vaut moins d'un quart du revenu rizicole. En schématisant,
on peut dire que I'on a un tiers des propriétés pour lesquelles le maraîchage est un appoint,
un tiers pour lesquelles il s'agit d'un revenu inférieur à celui du nz mais néanmoins
essentiel, et un tiers pour lesquelles il s'agit d'un revenu primordial voire principal. Si l'on
fait intervenir le fait que les excédents monétaires maraîchers sont le ptus souvent
individuels, on peut interpréter ces résultats en terrnes d'indépendance financière et de
pouvoir d'achat des dépendants du chef d'exploitation.
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On peut aussi distinguer nos deux sous-échantillons ("Retail" et "hors Retail") pour
mettre en évidence d'autres différences. Le tableau suivant fournit, à titre d'exemple, les
quartiles de la distribution du ratio revenu maraîcherf reverut rizicole d'hiverrtage.

Vnt.Et'ns FREQUENTIELLES DU RATIo REVENU NIor\ETAIRE rlnRAtcHnce/ntz HTvERNAGE

I
I
I
I
I

Quartiles Proba.l/4 Proba.l/2 Proba.3/4

Ratio des revenus monétaires t
I
I
I

0.20
0.20
0.20

Retail
Hors Retail
Global

Ratio des revenus nets
Retail
Hors Retail
Global

0. 19

0.32
0.20

0.54
0.94
0.56

0.55
0.61

0.55

r.t2
2.69
1.44

0.97
1.50

1.08

Le tableau met en évidence une assez nette différence entre nos deux zones. Hors
Retail, I'importance du maraîchage est encore plus sensible puisque la moitié des
exploitations ont un ratio des revenu monétaires supérieur à 0.94 et un quart
supérieur à 2.69 ! Ces divergences sont moins sensibles sur les revenus nets mais restent
marquées.

On notera par ailleurs qu'aucune corrélation significative n'existe entre notre
indicatevr maraîchage/riz et la population totale (PT) ou active (PA) de la famille, ni avec
la superficie rizicole de I'exploitation.

6. PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'ACTIVITE MARAICHERE
A L'OFFICE DU NIGER 8

6.1 Quelques éléments sur la production maraîchère au Mali

Les possibilités de développement du maraîchage à I'Office du Niger sont a priori
très importantes mais ne peuvent être appréhendées qu'à partir d'une vision générale de la
production maraîchère au Mali et des perspectives de marché qu'on peut en déduire.

On peut estimer la production malienne actuelle à 144.000 t de produits frais. La
principale zone de production est la région de Sikasso (tubercules (80 7o, à parts égales, de
patate et de pomme de terre), mangues, oranges) avec une production annuelle de I'ordre
de 70.000 t, suivie de I'Office du Niger et du Plateau Dogon, avec chacun une production de

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

8 Porrr phs de détails, on se reportera âU mémoire "Etrrdc de la filière maraîchèrc au \[ali - Bilan actuel et p€rspcctivcs porrr l'Officc
drr \iger". Hamza Ghazi. ISTO\I. Projct Rctail. Jrrin t993.
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I'ordre de 30.00Ailan. Baguinéda (a.000 t/an) et la ceinture, maraîchère de Bamako (4.000

t/ an) constituent des zones secondaires avec quelques centres mineurs (Kati, Ségotl
Kayes);(voir figures en annexe).

La Région de Sikasso exporte près de 32.000 t de produits (90 Vo de fruits et

légumes) par an, dont les 2/3 vers la 2"régon (Bamako) et L7 7o vers Mopti. Le plateau

Dôgon produit principalement de l'échalote dont 80 Vo partent vers la capitale et Mopti.

On estime par ailleurs que 60 7o de la production d'échalote de I'Office du Niger est

exportée, principalement vers Bamako (voir figrre sur les entrées à Bamako en annexe).

Plus de 85 Vo de l'échalote malienne est produite dans ces deux régions.

La figure 10 (annexe) montre les tonnages estimésro au départ de Niono pour

l'année 1991 (ces quantités sont en très nette augmentation pour 92), en distinguant iz
(hors ON et OPAM) et produits maraîchers. I^a figure 1L (annexe) fournit la destination de

ces produits. Notons que le manque de fiabitité des données est trop important pour tirer
desèonclusions précisàs. Les relevés de I'ONT correspondraient à25 7o à peine des sorties

réelles (surcharge des camions, jusqu'à 50 %o, par rapport aur( nonnes, sorties non

enregistrées, part peut être importante des sorties par bâchées et autres petits véhioiles)-

On retiendra que la part de l0ffice du Niger stu le marché bamakois représente à

peu près 20 Vo dutotal et que Sikasso demeure la principale région productrice. I'Office du

i.fig"t est en concrurence directe avec le Plateau Dogon sur le marché de l'échalote avec

des productions similaires de I'ordre de 20.000 t/an".

6.2 Evolutions de quelques prix maraîchers

L'examen de l'évolution des prix des principaux produits maraîchers sur le marché

de Niono est susceptible de nous fournir une indication sur le degré de stabilité du marché.

Les figur es l}et 13 fournissent la variation des prix de I'ail et de l'échalote depuis le

début Lg87 rz. On constate que les cours de I'ail ont connu de fortes hausses en 1990 et 1991

mais que les prix semblent actuellement avoir retrouvé un niveau moyen de 200 à 300

F /Kg.L. -*ène O. I'ail est restreint et I'on observe les fluctuations habituelles du marché

(prirélevés-surproduction-baisse des prix-baisse de la production, etc).

9 Le terme de ceinture est impropre dans la mesure où une bonnc partic de cctæ production se fait intra-mrnæ'
r0pour le tonnageduriz: prodrrtionde paddy 1991 = 150.0æ t-20%ccrcspoooantàlazoncduMacina.rcit80'fl)0tdcrizblanc

dont !!r1@ commercialiscs directcmcnî r* t" marché privé. Pour lc nraîchage : cn coosidérant.les tonnagFs dc la tomatc' ail'

patate,mangre négligeablcs devant l'échaloæ porn laqrrtlc on a 1000 ht à æ t/aà = 20.000 t dont 52 Vo ænmcrcialisê à l8 récoltÊ

(2/3enfrais:12.000 t + l/Sboulc'séchéc. traditionncllc:4.000 xl7% = 680r) + l0g6commcrcialiÉap'rèscorugrvaion(2'000tx
0.5 ftxrtes + dessiccarion) = 1.000 t. soir un total dc 9.700 t duqæl * t"!ir" 3o 7o ccrespondant au Macina. soit cnfin [@ t au

départ de Niono. Si I'on compare ces données avec cclles enregistrécs à fOf.fT, on obticnt un factcrn correctif 45'000/13'/m0 = 336

pour te nz ct 6.7g0/1.647 = 4.12 pour le maraîchage. on a donc cûrriÉ lcs données oNT par un facteur moyen dc 3.6. cû rcsPcstant

les proportions des destinations des produits poù avoir la figtne rr. NJotoo" cnfin. que la part du maraîchage dans lcs tonnages

cxportés a été estimée en considérant que tous les camions ""igl"tta, 
cornmc 'divers' transpctaient de l'ordre de 3o4o dc produits

maraîchers.
rl Les rendements moyens du plateau Dogon sont cstimés à plus de 4O t/ha. soit le doublc de ceux cle I'O.N pour lesqucls l'incertitude

est asscz grande (14 t/ha selon l'ON' 24 t/ha au projet Retail)'
tz avec malheureuscment qrrclques lacuncs à la mi$? et cn 1991: ces données provicnnent de la DPR et du Projet Retail'
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En ce qui concerne l'échalote, les prix sont plus stables sur le plan interannuel' mais

présentent de fortes variations saisonnières. En période de forte production, les prix

sragnenr aurour de 70 F/kg, tandis qu'en début de campagne ils atteignent en moyenne 350

F/Kg, avec des pointes à 500 F/kg à cause de la demande de semences. En cette fin de

Lggz,on obse.rr* un. très forte augmentation des cours". La figure montre que les cours à

Bandiagara sont toujours inférieurs à ceux de Niono, ce qui peut s'expliquer par des coûts

.,approche bien supérieurs (enclavements du pays Dogon) qui se répercutent sur le prix au

producteur.

Les cours de Ia patate (Fig.14) indiquenr une tendance à la baisse et des variations

saisonnières plus faibles à causete la proàuction quasi continue sur I'année' Le prix de la

tomate, très élevé en fin d'hivernage est assez bas en période de production (30 F/Kg)' Les

cours du piment, enfin, accuseni *. baisse très importante au début de cette année

(Fig. 15 ).

6.3 Perspectives pour I'Office du Niger

La demande locale en produits maraîchers, bien qu'en augmentation, ne peut suffire

à assurer une croissance imiortante du maraîchage. tl est essentiel de tabler sur une

augmentation er une diversifiôation des débouchés commerciaux'

L.arnalyse cJe la filière montre que de telles perspectives le se conçoivent qu'au

travers de nouveaux marchés à I'exportation et sur-la place de Bamako' cette analyse

montre égalemenr un déficit important en oignon/échalote au cours de I'hivernage, qui est

comblé par des exporrarions à'Errrop. ("ù Dakar ou la Guinée). Pour récupérer ce

marché, il faut donc produire un oignon en contre-saison,. qui puisse se conserver au moins

six mois.

Le violet de Gatmi est une variété qui permet une telle conservation et qui est très

bien acceptée dans tous les pays voisins. ti esi particulièrement apprécié en cote d'lvoire

où on l,importe du Niger. Au Mali, son gorit pi.n amer et sa coloration violette sont des

facteurs défavorables qui le désavantagent par rapport à des variétés importées comme le

bol d,or ou le texas grano. Toutefois, il sémble possible de le produire à un coût bien

moindre, c€ qui pourrait lui perrnettre, à terme, de s'imposer sur le marchéts' une

expérience de production, conservation et commercialisation vient de débuter au Projet

Rétail pour vérifier cette hypothèse'

un fort développement de la tomate serait possible si les débouchés pouvaient être

sécurisés par une unité de transformation. La dépeïdance de I'extérieur pour les boites de

conserve et l,expérience de Baguinéda sont a priàri peu favorables à une telle option' mais

des études plus précises seraient nécessaire.

i.. Il est p,<lssrtlle quc cette tension sur la tlemande cn s€nrences tradrlise tlne lortc

ceci pc'rrt aussi être lié à la baissc tte la production de la zone de \.clélxlttgott'
lcntlance à l'augmentation <Je l'activité maraichère:

fu, .uur. tic rèaménagement' qui pcut stimulcr la

.iÏ'::T:T,:,Ïiiïj:,ù:î;. r.o\ c.ntrurscnr à pranrcrl'oignon lin novcmlr._.,_:lu,"" cli':t'etrrbrc Pourune réc'lteen mars'

ti l'rrigntrrr rmportc cst vendrr a 140 t''ikg en tiu.rnugt Lh" t"ntt arrx grossistcs du vrolct tie (ialmi à 150 F/kg' cles coùts de

prr-xJrrcti.n de 700 t,oc Flha (\loF non .ornp.,..) et un rendemenr de ll tiha clss()clc' i trnc pcrtc Par dessiccation cle 40 
"(' 

tlclnncnt

un rc\'('r'ltr nct llc S00 0f|0 [cl'lr a l'hectarc'
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La production d'échalote ne devrait pas connaître de développement trop rapide. La
concurrence avec le pays Dogon ne doit pas déséquilibrer la production de cette région, qui
constitue une activité vitale. Cette concurrence est déià effective sur la période
colrespondant à la commercialisation de l'échalote de I'O.N. Une partie de la production
Dogon arrive sur le marché avant celle de Niono, mais il semble que, à partir du mois de
mars, celle ci doive être transfprmée car les prix imposés par les coûts de production plus
faibles de I'O.N (en particulier le transport) la rendent non rentable. Pour cette raison, le
Plateau Dogon s'oriente actuellement vers un développement du séchage solaire, bien que
les conditions actuelles du marché ne soient guère favorables à cette activitéro.

La patate présente une tendance à la baisse. Toutefois, ses avantages économiques
(rémunération du travail deux fois supérieure à celle des autres cultures) la distinguent. La
coopérative de commercialisation Mali Yriden se dit intéressée par une telle production qui
ne peut malgré tout prétendre concurrencer la région de Sikasso.

7. CONCLUSIONS

L'Office du Niger offre un potentiel de production maraîchère en contre-saison sans
équivalent au Mali. I-a forte productivité de la terre permet d'augmenter grandement la
production globale tout en n'exploitant qu'une partie limitée des terres de I'ON. La
superficie maraîchère représente actuellement moins de 4 7o des terres irriguées.
L'extension des cultures maraîchères sur les rizières en contre-saison, comme on I'observe
au Projet Retail, laisse penser qu'une telle pratique pourrait se développer
considérablement si des opportunités commerciales étaient identifiées.

Indépendamment de telles ouvertures, l'augmentation de la consommation
nationale et l'évolution des habitudes alimentaires, le blocage foncier sur les surfaces
rizicoles, la baisse probable des cours du riz, I'augmentation des familles et la recherche par
leurs rnembres de revenus monétaires individuels laissent envisager une croissance
soutenue du maraîchage dans les années à venir.

Les données économiques présentées dans cette érude montrent I'importance
souvent évoquée mais rarement quantifiée de I'activité maraîchère dans la Zone de Niono.
On retiendra, en particulier, que les revenus monétaires sont trois à dix fois supérieurs (ail)
à ceux de la rizi$lture, mais que les exigences en slnin d'oeuwe sont dans la même
proportion, ce qui limite I'extension de cette activité. La patate se détache comme un bon
compromis entre rentabilité et besoins en main d'oeuwe limités.

Sur la zone réaménagée de Retail, le maraîchage représente en moyenne 30 7o du
revenu net agricole (soit 400.000 F/an), contre 9 Vo pourla contre-saison et 60 Voprxlenz
en hivernage. Dans les zones qui ne pratiquent pas la double-culture, on trouve un revenu
net qui atteint 47 Vo du total, soit encore 87 7o du revenu rizicole, taux qui atteint 97 Vo si
I'on considère le revenu monétaire. L'importance du maraîchage y est supérieure en Vo et
en valeur absolue.

16 vtlir la note "Rentabilité économiqrrc du séchage solairc à l'Officc du Niger". R/D Retail. Novcmbre 1992.
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30 To des exploitations de l'échanrillon étudié (mais près de 47 Tohors Retail) ont

revenu monétaire maraîcher supérieur au revenu rizicole. La situation apparaît toutefois

extrêmement contrastée puisq,rà l'"utre extrémité 28 7o des exploitations ont un revenu

maraîcher inférieur à un quart du revenu rizicole. Le poids du maraîchage est un peu plus

faible lorsque I'on considère les revenus nets'

L,importance du maraîchage est telle qu'il devient essentiel de lui donner la place

qu,il convient dans la potitique de mise en valeur de I'Office du Niger- Ceci doit se traduire,

en partiqrlier, par une réorientation partielle du conseil rural vers cette activitérz (la

maîtrise technique des paysans est encore très faible, en particulier en ce qui concerne la

lutte phytosaniirir., la fértilisation, le choix des écartements ou des rotations) et un

d ével ôppement d'unités de transf ormation se mi-industrielle s.

L,examen plus approfondi des besoins du Mati, euê l'on pourrait réaliser en énrdiant

plus précisément les importations nationales, ainsi que des marchés existant dans les pays

voisins, dewait p"r111"tt e de mettre en évidence des oppornrnités de cornmercialisation'

A un stade préliminafue, il a été possible d'identifier un "trou" important dans la

producrion d,oignotr, qui se t 
"doit 

par 
_dis 

importations d'Europe pendant près de 5 mois

(de juin à octobre approximativement). L'oignôn vi9le1 de Galmi semble constituer, grâce à

ses qualités de .oort*ation, une bonn" opfott -ité de production pour I'office du Niger'

Des terts de production et commercialisation sont en cours.

I-a filière de commercialisation des produits maraîchers, et tout particulièrement

celle de l,échalote, est largement dominée par quelques conrmerçants qui se trouvent

souvent en mesure de maîfriser le marché à leur avantage. Les revenus des exploitants

pourraient être sensiblement augmentés par une meilleure maîtrise de la

commercialisation. Les expériences coopérativistes ne se sont pas, par le passé, montrées

très convaincantes. Le développement, ptr contre, de coopératives de coulmerçants'

comme celles créées à I'initiative d'tSCOS's, peut constituer un sain contrepoids à cette

tendance monoPolistique.

" *î--, ,.* 
cfforts d€ fdrDrtion dcs conscillctsi uæ Prcmièrc scssioû dc fonurioû dcs sgctrs du Rcrtil c't FÉv." dcbur

I ae".auta. *i fc. op"cls dê défci6c dc.s cÙltÛrc5 ct dê fcnilis'tion'
I lr ccttc initiativc cst soùranuc pet L 

'loPér-ation 
italicnæ'
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EXTRAIT DU RAPPORT D'HARMONISATION

DES SYSTEMES D'APPUI A Iâ MISE E]II VALEUR A L'O.N.

1. DEFINITION ET PRINCIPES GENERÀUX DU SYSTEME D'APPUI A LA

I
I
I
I
I
I
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I
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I4I SE EN VALEUR A L'OFFICE DU NIGER
D. Ctr"fL tt93

Définition
Lrappui à la mise .en .valeur est un système conbinant
plusieurs fonctions et permettant d'atteindre les objectifs
tixes par Ie Gouvernement à I I office

: :;;iïtï" iîrll?îîiricarion aeTieer" (raise à ra
âîSpo"ition des exploitants des âifterents facteurs de

proàrr"tion, 
- 

"àt ="it sur leur util isation et leur
combinaison) . tr--À.
;p;"i à r; promotion rurale ( fonctions collectives,
éôônornigues et sociales) .

Princioes

a) partir des Problèmes Paysans
b) se concentrer sur Ia iesofution des problèmes principaux
;i lien étroit entre recherche et vulgarisation
ài =pe"i.Iisation des agents dans leurs fonctions
e) coordination et liaiéon entre ces fonctions, spécialement au

niveau du chef de secteur
f) progranme régulier de travail des age_nts
q) f orrnaùion i iee à I ' action (à 1a fois régulière et

approfondie) nécessitant un - pI1n de fotmation
h) suivi-evàruâtion comme outir.- de pilotage des dif férentes

des thèmes et méthodes de conseils
en vue du transfert aux resPonsables

paysans

fonctions
i) évolution régulière

(techniques et o. P) ,

j ) éIévation régulière de

cette évolution.
la qualité des agents Pour accompagner
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la nise en place progressive du disposit,i f
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( 1-2 Àdj oints )
I

1
2

chef ZÀF
Animatrices

Paysans

Àgents Àppui
Anirnation

AV/TV

Àgents
Suivi

Paysans AV/W

RemaFcnres

ô' r'a communicat'ion doit s t étabr ir dans les deux sens, entreres paysans et les Àv d I une plirt et I rencadrenent d I autrepa;t ' rl ne s ' agit nurlement cie la s imtrà--lr""smission d r unmessagê.

b' r'€ chef de sect'eur doit animer unè équipe pruridisciplinairepermettant les liaisons entre res voiet!. '--
cr r'€ ""1::"f^tt-ç+t des- appuis des divisions fonctionnerres deI roffice et a des rera€ions contractuelres -u.r"c 

res centresautonomes (FDv, Fetme semencié;;;-èentre de Travaux. . . ) .
d' te responsable de 1télevage (et éventuellement ses adjoints)réarise Ie suivi sanitairè ed, participe-À-i;' fonnation/suivides conseillers agricoles.
ê' L I agent semencier sera progressivement rattaché au cent,reaut,onome rf Volet Semencief,,. -

f' selon les programmes de la- R/D, re r_esponsabre du secteurpeut être seur ou disposer ae'pà'rsànner spéciarisé.
gl' r'a réorganisation du secteur doit être acconpagnée d I uneuniforrnisation progressive- des rovïnr et des notlvations des

:ifff:;:t' asen-ts et, de reurs- l'onairi;ns -d; rravatt - (cf .
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I'e problène de la spécial isat,ion des agents a fait I t obj etde nonbreuses discuss ions r ên part icul ier sur Ie ret,our à unconseiller agricole t,rop polyvalent et sur le danger d I uneséparat'ion, pour les agents de I ' élevage, entre Ie suivisanitaire et les conseils zootechniques.
Il a été notamment rappelé que les paysans avaient nanifestéà la mission leur i_nterêt pour Ia épècialisation des agents(conseillers agricores, élevage, promotion rurale. . . ) . -

La uriss ion estine que Ie schéma établ it bien cettespécial isation et que Ie rôte exact des agent,s d t élevage etde leur liaison avec les conseillers agricôIes pourront êtreprécisés dans le cadre du contrat, entré I I officà du Niger àtIa Direct,ion de I t Elevage r ên fonction des progrannesprécis.

3.
3. L . Recherche/Développement

Des discussions sont en cours actuellement entre I t IER etI'Office Pour préciser leurs relations. Certaines recherches
menées Par I'rER pour le compte de I'office font déjà fiàÈjetd'un contrat et de financement spécifique assuré pa; les pio-jets. Il es!-prévu en outre gue fa oivision système de pro-duction de I ' rER puisse travâillée très prochâinement à-I'Of f ice. :Par ailleurs dans le cad,re du pf an de réorganisationde Ia recherche agricole au MÀLI, il exilterait une étationrégionale important,e de la recherche à NIONO r c€ qui devraitpermettre des rerations encore plus étroit,es.
Enfin une mission IER' consultant extérieur doit prochainementpréciser res rapports entre Recherche et Recherchè lDêveropfementen prenant notamment en compte les acquis de la RechercheT-
Développment ménés à I 'Of f iée par Ia rjno et certains pro j ât" .La mission d t harmonisation n'a donc pas souhaité trailer enprofondeur 

Çe . ce problème qui fait, 1-' ob j et de débats et demissions spécifigues. Elte a cependant lenu à attirer I t attentionsur les points suivants :

a) Il est indispensable de maintenir des liaisons très étroitesentre Recherche, Reoherche /oêveloppement et vulgarisation.
b) Au moins pendant quglgues années, en attendant que la réformede la recherchg agricole au l,tÀLI soit complétement opéràtiàrrnelleil est nécessaire de maintenir une Recherètre/péveloppement
à I I office du Ntger, travairlant, en priorité surIILdentification des probfames paysans, les tests en nilieupaysan, le suivi de lf auto expéfimLntation paysanne.
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HISTORIQUE DES STRUCTURES COOPERATIVES A L'OFFICE DU NIGER

- lg31 à llqZ

Les sÈructures coopératives à lr0ffice, si elles offrenË cerÈaines parti-
cularités, connaîssenE cependanE une évolution très voisine du mouvemenE coopéra-

tif naLional.

ler pHASE.- (pE LA CREATToN pE L'oIFrCE (1932) A LA Lor CADRE (1956).

Peu après la création de l'Office vers 1935 sont créés des AAI (Associa-

tions Agricoles Indigènes) sur un modèle très proche des SIP (Société Indigène de

Prévoyance appelées par la suite sinplemen! SP (Société de Prévoyance).

Ces sEructures sont connùes dans toute ltAoF et l!AEF. Elles aont Pronul-
guées en l9l0 (Décret du 29/6/l9l1) avec par la suite des décrêts précisant leur
champ d'action et leurs modalités de fonctionnement (4/7/1919) puis modifianÈ
cerÈaines régles de fonctionnement (5llZ/1923 et 9/ll/1933).

Leurs activités sont très diverses et portent' selon Ies endroiÈs et les
périodes, sur la constitution de réserves de soudure, la cession de semencea gé-
Iectionnées, IrinÈroduction du natÉriel agricole et des engrais, le Crédit Agri-
cole, le versement des primes d'encouragement à l roccasion des foires agricoles, le
corunercialisation des céréales, la réalisation d'invescissement d'intérêts collec-
tifs (puics, parcs de vaccination, barrages et petits aménagenents hydrauliques'
utilisation en commun de gros matériel, la création ou la réfeclion de pistes de
collecce).

0n sait que ces structures considérées généralement conune les ancêtres des

coopératives sont fort peu coopératives ni même dérno crat iques . L 'adhés ion y est
obligatoire (la part sociale est versée annuellement en même tenps que I'impôt) et
la gàstion est assurée par I'administration (le commandant de cercle est Présidenl
de àroit) assistée par les chefs de cantons et quelques notables. Lee situations
financières nry sonE pas toujours limpides. Beaucoup plus souplesque les règles ad
ministratives sÈrictes des budgets ordinaires, les budgets des SP gervent souvenÈ
de caisse noire, souvent dtailleurs à bon escienÈ, aux commandants de cercle.

0n reconnaîtra 1à, déjà, les principaux d6fauts des coopératives Africai-
nes après I'Indépendance (cadre imposé dren haut, rô1e trop marqué de I'adurinis-
tration, poids des notables, lransparence financière limitée).

Dans les AAI, on reÈrouve les nênes caractéristiques. Ltadhégion eet obli-
gatoire et la part sociale est versée en nature (20 Kg/paddy/Ha eÈ l5 Kgs de color

à lrhectare. I1 exisue une AAI par secteur I à BAGUINEDA, I à KoLoNGO' I à NI0N0.

Le DirecÈeur de I'office en est le Président, Ie conseil est composé du chef du



service exploitation, des
que des chef s couEumiers..

agen.s de r'administra.ion eÈ de I rencadremenË ainsi

Les activités principares sonE ra créacion
ItenËretien de vergers, Ie Eransport par camions.

de magasins, la création eË

2ème PHASE.-

En Afrique de , tn'rest, la loi cadre sera orécéclée drune expérien^e courrê.celle des s'M.p-R. (Société uutuerr" ae-priducrion Rurare), dont un exen-
Ël3li;"";i,:'5:."::,1:ii""",iH;- .:l5:.jii" "",""rè." pru" 'ur*ii"re, er de
de prévoyance. ;ii;-;;,po,re,3 secrions i;.;;:il::: :H:::ïri:"il::ï:::lr:ï:Malgré sa durée éphémèrâ ir r"uar"-n"a""')i"]'lc""rtaÈs très encourageanrs dans lamécanisarion de la riziculrrif -1;";1;"-r"il.r'0"" 

rizières, l,imprairation desparcs de vaccinaÈion pour le Éctait.,:fi-îit:

_ A quelques différences près (au niveau de la composition du conseil et dela perceprion des cotisa.rion"),'r'expàii;;;;-;"r" générarisée à parrir de I957 sousle nom de SMDR (Sociéré uu tue i i e 
-aJ"6i"" 

i.op",il.. Rurat). Il s,agit drérabliesemenrd'uËilité pubtique, à carac tère 
-c;;p;;;;i; "ï"iu ru,I is r e, chargé d,acheÈer er devendre des produiÈs au profit a"" 

"ârtËr"ii"]-a" ger", des exploitations à caracrè_re industriel ou "orr"r"irr, a" Àgi"r-rrË-"ir"l" de secours mutuer et d,assistanceagricole, de mener des acrions air"rr"""à'i"iilstrucrures, a,"r!iior.cion du chepre

- Les SMDR représ_enEent un prernier effort.de d émocra tisat ion, mais effort
il,l.l"il:"!i;n.timide' Les inconvSni"nr" àà;a-"ignarés par r"" ip-"oir'"n fair tou-

Au niveau de IrOffice, la période esc marquée, à partir de l95g par Ie pas_sage des anciennes AssociaÈions à des nouvelles Associations coopéraÈives Agrieo-les' celles-ci sont crées au niveau des unités de production, beaucoup prus éten-dues que les actueiles uP mais plus limitées que les 3 anciens secteurs.Les docu-nenÈs d'archives perrnettent de reconstituer 
'a 

situation de cette époque, avec no-tanment toute une stratégie à long Èerme, définie en r95g par 1 
r adminis lrateurR'ltADrER' CerÈains passages restenÈ encore de nos jours d,une grande actuariÈérparexemple sur la nécessité d'un travail préparatoire pour rétablir la confiance etforner les leaders, sur la nécessité d'un transfert de responsabirité de rrofficeaux col0ns et d'une claire répartition des rôles entre les deux partenaires, surles rapporÈs eïtre aseociations et coopéraÈives, entre assoeiation, syndicatet parti afin de limiter les coopératives à des activités économiques...
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Les réalisations ntaEEendronL pas cependant
les associations auronÈ principalement deux fonctions
produics de consommacion eE la locacion de boeufs de
peau colleccif (avec un déIégué chargé de surveilrer

A signaler égalemenÈ qu'à cetÈe
colonisacion eE fournissenc les cadres
Agricoles.

les ambitions. Les nouvel-
: I fapprovisionnement 

en

labour à parËir dtun trou-
1 | écac des boeufs) .

époque plusieurs retraités renÈrent en
compËables des Associations coopératives

3ème PHASE.- DE LIII{DE.PENDANCE A .LA CHUTE DE I.IODIBO KEITA (1960/I968

Au niveau national-, Ie. nouveau régime promulgue rapidement des nouvelleslois (60/8/AL-R' er 60/9 AL-RS) donnant ui-.oni"nu prus dénocrarique aux stDR errégissant les srrucÈures pré-coopérar ives en *iii"u'"u."r,-i"" èi;;; i;;oup"r"n."Ruraux de Production et de secours Mucuer). ces textes seronÈ comprécés par ra loi63/21 AN-RM) porranr staÈur de Ia coopération,'

comme on Ie sait, I topEion se veuÈ sociariste et,
coopérat ives de procluc t,ion ( I ) .

insisEe beaucoup sur les

Dans Ie monde rural, un accent parciculier est mis sur la création dechamp collecÈif dans chaque viltage. Deirière ce champ corlecrif,se rlrràtaient 
"n fplusieurs conceptions. rl constitùait un lieu de démonstration des techniquesagricoles, mais aussi un noyau de correctivisarion eE dréquipemeni 

"oii""tie "tencore une source de revenus pour les investissements colleciifs. En effet, lerevenu de ces chanps vient arimenter la caisse du parÈi, celle-ci servanE nocam-ment à créer des infrastruccures sociales (écoIes, aispénsaires, puii".l.l. rn1968' te monrant des infrastructures créés pour res coàpératives 'Èiait.estioé 
a1,4 Mitliards de F.M.

Ltautre activiLé des GR (Grouperrc:nES
I t 

"pprovisionnemenE en biens de consomma.Eion
Sociérés d'Erat, I tOpAM er Ia SOMIEX.

Ruraux) et de Ieur Fédération était
r ên liaison avec les deux grandes

réorganisation
Ia CoopéraÈion

En faic dans la majorité des cas ces nouverles structures reatent iuposées
1T1..?iïl1l1 _- ,*1..y. DEMBELE en.nocanr tes.aspecrs positifs de la pÉriode iap_prov,.s lonnement des biens de première nécessité â has prix et créatiàn drinfias-trucÈure- sociale, souligne "rrutilisacion irrationnerrà des ressource", r" oor, ,""-Pect de lrutilisation des excédents, 1e choix des gestionnaires seron âes critèrespolitiques, 1e comportement des. resionsables qui oit faiÈ des champe coireetifsdes brimades et non des innovations.,'

A Ia fin de cetEe période, un cerÈain nombre de mesures desonË prises ou envisagées : créacion de Ia DirecÈion Nationale de

l ) 6ème congr raPport d'activit eE d'o-riencar ion';;iis;;, irl"olooil;:";:'ii"ï:"iï.i;:";l' d:"

I
I

rurales ne comporËe pas seulemenc un aspecÈ commercial.
mentar sur lequel repose en réalité ËouËe noËre action de
drinrplanËaËion de structures sociarisÈes ".

développemenË des coopérat{
.. Crest le problème fonda-
libération économique et.



(Avril 1967) et séminaire nat ional sur la coopérar ion (t"tai r 96g) , avec décisionde suPpression des sPtDR, création des centres d'Assistance eË de contrôle des:;iffi";;;"i"";":;ï:"' i;' '"'.i"',-"E renforcemenr des cR ec FcR, *ais roujours
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A lr.ffice' les conditions cechnique'' économiques et sociol.giques parais6ent encore plus favorables à ra collectivisation. Après une prernière période deflotrement 10rs de ra passation difficile des pouvoirs entre la F,^NCE et re MAL'(période où les fonds des coopéraÈives disparaissent, siÈuation bien connue) ,

Le bulleÈin de liaison nor de lr.ffice,
"la réorganisation de la procluction sur un texte
imporËance" indique bien Ia direcËion.

en I 963, dans un

socialiste, une

texËe évocaËeur

tâche de première

"La nécessité économique drune réorganisation sociale de la productionsur une base collectivisce était approuvé ... bien avanÈ le transferÈ de I,officeau r4ALr" '0n va donc sroriencer vers une poritique de s emi-col r ec tivisat ion agri-cole,dans un but de démonstration et d,efficacité... On va créer des bloce de co_ton intensif, avec un encadrement serré et permanent,,.

Les méthodes utilisées vonE de la
croyance, fort répandue à lrépoque (l) dc
dtenÈrraide.

propagande à la contrainËe, avec Ia
la possib j.l iré d'util iser les Ëradicions

ttLes auËorités
à pouvoir pers_uadeL les
ancesËrales et imp.oser

politiques ec adminisÈraEives de Ia Répubrique sonË seures
gens de la néces."icé de r rabandon des coutumes agricores

du même coup une réducÈion des surfaces unitairêsrf.

ttle monoPole de Ia collecEe ..' doit être décidée sans tarderr ê' mêmetemps que son corollaire, l robligaEion cle hattage du paddy à l rentreprise,, les
rraditions d'enErraide eE de solidarité doivenÈ être dépassées et utirisées àceË effeË" (monËrer que le cravail correctif esË payanÈ).

0n va donc, dès 1g60, réaliser une seni-colrectivisation avec deg brocg deculture colrectivesur le coton eÈ sur Ie riz, avec des équipes de 6 à 15 nembres,recevant un salaire en fonction de la quantité et de la qualitÉ du travail.

(l)cf.àlamêmeépoque1esËexËescoopératifso
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0n essayera.même d'aller plus loin, avec I'essai dtune col lec t ivisation
int6grale (travair et vie' quot idienne) dans 1e nouveau village de LAGo-TourNr.AN

dès 1960. Cette expérience est réalisée avec une centaine de jeunes gens, mais
la plupart s I enfuienc rapidement,

Devant les échecs de ces premières expériences, on va srefforcer en 1966

de réorganiser les champs collectifs, A partir de lranalyse des problènes rencon-
trés dûs selon les auteurs à une forte différenciation sociale, eÈ à lrexistence
dee "faux colons'r, qui ne travaillent pâs sur Ies champs collectifs et donnenÈ

ainsi le nauvais exemple, on va srefforcer de convaincre les colons des avanÈages

de la grande production par rapport à lrexploitation individuelle en utilisant à la
fois 1'émulation e! un meilleur intéressement des travailleurs aux fruits de

I I explo i tat ion.

0n srefforcera de créer 3 à 4 champs collecË,ifs par village, surtouÈ avec

des jeunes, avec en principe 15 Ëravailleurs par bloc coton de 0r5 Ha. et l0 Era-
vailleurs par bloc riz de 0,5 Ha., avec une compétition enEre brigades et enÈre

viIlages.

Au niveau de la répartition des bénéfices, alors eutauparavant ils allaient
totalemenÈ au Parti, ils sont répartis de la manière suivante : 50N aux travailleurs
et la noitié restante divisée par tiers enÈre investissement collectif, groupeBent

coopératif ec Parti.

Le coup drEtaE interviendra avant que la réforme ne puisse donner seg

fruits. De toute façon les résullats n'aprraraîssent pas nreilleurs eÈ les colong ne

manifestent pas plus d'entrain qurauparavant sur les champs collecÈifs.Dès 1968,

les champs collecÉifs et comne d'habitude dans ces périodes troublées, les fonde des

coopératives vont de nouveau disparaître.

L'échec de ceÈËe période à ltoffice esÈ bien analysée par J.M. KOHLER (l)

échec idéologique avec 1a fausse croyance du passage des solida-
rités traditionnelles au socialisme.
t'Les vertus communaut,aires ont tendance à disparaîcre lorsque la
nécessiËé individuelle devient macériellement possible sans risque

I
I

(l) Note sur les essais de colleccivisarion de la production. (p.l29 à 136)
cf.bibliographie.



échec des méEhodes. La correcËivisation est
les moyens bureaucratiques et cont,raigants.

maj eur .pour I t exis tence de la
réussi, eL qui employaient de
ef augmenËaient Ieur Cheptel,

SociéEét'. Ceux qui avaient 1e plus
Ia main-d'oeuvre extra familiale
craignaienË Ia collectivisation.

mise en oeuvre par
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erreurs au niveau des

repiquage de riz, le
nisation excessive.

programmes Eechniques avec 1e lancement du
coton sur des Èerree mal drainées, Ia méca_

4ème PtlASE. - DU NOUVEAU R.EGIME A NOS JOURS.

Cette période esË mieux connue, on peut donc la résumer rapidement. Au ni_veau national, après une période de florremenr (tg6gllgl12) où il est question desupprimer les coopéracives, celles-ci continuent leurs activités, notamment dans re
domaine de la consonmation et de la comrnercialisation des céréales.

A partir de 1975, une relance coopérative (éleveurs, agriculteurs, pêcheurset approvis ionnenent démarr:e dans les régions de GAo et roMgoucrou et se générali_
ee progressivement dans d'autres régions (notall|aent à MOPTI).

Parallèlemenr, dans Ia zone de sfl(Asso, le CMDT suscite deg aseociations
villageoises pour ra comrnerciarisation du coton, re crédit, et res invegtisseEent'collectifs qui rencontrent un vif intérêt chez les p"y""nr.

Dans cetEe même Iigne,
Consritutif de I ' UDpt,t en lglg
Ëion du monde rural.

1a commiss ion r,rationale préparatoire de congrès
propose Ie ton villageois comme base de I rorganisa-

En Juin l98lr url séminaire naÈional sur "la coopération,
développement rural eE lfexode rurâl fixe 3 nouvelles prioricés

les opérations de

à la Coopération :

l) Promotion des producteurs irnmédiats eÈ mise en oeuvre drune poricique de f,orna-
tion adéquate.

2) Création drun fonds de prornotion coopérative.
3) Création d'un marché coopératif.
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Au niveau de lfOffice, après une période de léthargier les dix dernières
années voient, des Eent,at,ives successives de relancer, 1a fonccion consommaÈion

dans les coopéracives, sans que pour le momenE cette Ëencative soic encore plei-
nement couronnée de succès (cf. noEe cechnique consommation). Un nouveau staÈut

Èype des Unités Coopératives de Produccion de 1'0ffice est, établi en 1976,

En définitive quelle que soit la période on retrouve plus ou moins lee

mâmes défauts : imposition de modèle par le haut, rôIe trop irnPortant de l'appare:
dtEtat, main mise des notables sur les coopéraiives, gesËion non rigoureuse et nor:

contrôIée par la base.
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