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RESUME

Le projet Retail est actuellement dans une phase intérimaire. L'équipe du volet

Recherche-Développement a été réduite dans I'attente du démarrage de la troisième phase

du projet. Les actlvités de contre-saison doivent être replacées dans un cadre général

marqué par la chute des corus du ru etla poursuite de la croissance de la production' Ce

contexte renforce la priorité donnée à la diversification et, en particulier, au maraîchage'

I-e rapport analyse et cornmente les travaux en cours et programmés, lesquels sont

centrés sur la'poursuità de h diffusion de I'azolla et du mais, I'exploitation de la parcelle

fo'rragere expérimentale, les aspects phytosanitaires du riz et le maraîchage. L'accent est

mis sur ce dernier, avec une réflé*ion sur les aspects de conservation' coiltmercialisation et

sur les potentialités de développement de cette activité à I'Office du Niger.

Mots-clês: Mali, l'Office du Niger, Projet Retail, Recherche-Nvelopwment, irrigation,

rtzistlture, mnraîchage, dive r sif ic at ion, c o mme rc iali sat ion



SYNTHESE

Les activités de la cellule Recherche-Développement du Projet Retail se sont

déroulées au cours du premier trimestre 93 de manière tout à fait satisfaisante. Ce constat

tient autant au sérieu( manifesté par l'équipe concernée qu'à I'environnement favorable

assuré par la Direction et les autres services de la 7nne.

ce trimestre a notamment permis de conforter les résultats positifs obtenus I'année

dernière dans certnins domaines (azolla, maraîch aryre, mais) et a étê marqué par la

confirmation et I'accentuation de la dêgradation des conditions de commercialisation du

riz. Cette nouvelle conjoncture impose àe repenser certaines priorités de la Recherche et

met bien évidemment la question de la diversification au premier plan.

I-a première partie de ce rapport analyse les derniers résultats obtenus par féquipe

RD, commente et oriente les étuàès eo corus; les principaux points importants sont les

suivants:

Riziculture:

r 11a, campagne rizicole lgg2/93 à I'Office du Niger a êtê marquée, comme la

campagnà frécédente, par la poursuite de la baisse du cours du ria I'augnentation

de É pioOuction ( + 10 7o) etle faible recouwement des redevances'

r Au projet Retail, on constate également une augmentation de 10 7o des rendements

tnoy"tti et la diffusion de la contre-saison sans exigence de regroupement.
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I L'essai portant sur la comparaison des travaux préparatoires du sol n'a pas permis de
meffre en évidence des différences statistiquement significatives au niveau du
rendement; le non travail du sol, en particulier, apparaît oomme une option
satisfaisante.

t L'essai croisant age des plants et densité sera rêpêté, en hivernage; il est
actuellement mené en contre-saison, mais le critère basé sur un âge en nombre de
jours est peu pertinent.

r Des tests de décorticage menés sur les variétés Habiganj et Bouaké 189 ont donné
des taux moyens de 66.8 Vo et 68.4 Vo respctivemen! contre un tarx de 70.6 Vo pour
BG 90-2 qui confirme sa supériorité à cet égard.

t La diffusion de I'usage de I'azolla a progressé; une vingtaine de paysans sont suivis
dans le cadre de la contre-saison; des réserves de "semences" sont c€nstituées et son
us4ge est étendu au maraîchage. Une interrogation demeure quant au degré de
conservation des unités fertilisantes selon le mode de décomposition et de
dessèchement.

I Le point de la situation a été fait en ce qui concerne I'apparition du virus de la
panachure jaune et une collaboration a été entreprise avec le Projet Riz bas-fond de
Sikasso qui a déjà travaillé sur le sujet.

t Le suivi du piège à lumière a permis de reconstituer les periodes de vol des
principaux ravageurs. Les diagnostics alarmants concernant les densités de
nématodes demandent a être confirmés.

Salinisation /alcali n i sation

I Une clarification de la part de I'IER est souhutêe au sujet de la pertinence de la
classification employée pour les analyses de sol (satinité); les classes usitées
diffèrent sensiblement de celles fournies par d'autres auteurs.

I Les prélèvements mensuels sur trois sites continuent pour mettre en évidence la
variabilité de la salinisation et du pH à différentes profondeurs du sol.

r o maraîchage

Le maraîchage est le phénomène présentant actuellement la plus grande importance
à I'Office du Niger. Sur le secteur Sahel, 100 ha de cultues maraîchères menées sur des
rizières de simple culture ont été inventoriés en plus de 2ffi ha "officiels".

I Une réflexion a êtê menée pour anticiper les blocages au niveau de la
commercialisation. L'oigRon et l'échalote semblent pouvoir notablement progresser
si I'on développe les capacités de conservation afin de "réorpérer" le marché en
période d'hivern age. Des actions specifiques ont été entreprises ou programmées
dans ce sens:



. Etude des paramètres techniques (taux de dessiccation et pourrissement) de la

conservation traditionnelle,'po* l'échalote et I'oignon (violet de Galmi)'

Etude de I'influence de la taille et de la fumure.

- Test de méthodes de conservation améliorées (entreÉts améliorés testés par

IIER ou le Pays Dogon)

- Suivi de la commercialisation de I'oignon et de l'échalote à Bamako pendant

l,hivernage (juin-octobre): relevé des prix et des arrivages d'oignon importés'

- Commercialisation en hivernage des oignons violet de Galmi qui ont été

produits en association avec b fuojet (12 à 1.5 tonnes). Associer les paysans à

ia démonstration de la rentabilité de I'opération.

- Mener localement des enquêtes d'opinion auprès des femmes quant à la qualité

gustative de I'oignon violet de Galmi'

- Mettre en contact les producteurs avec les commerçants opérant sur la Cote

d'Ivoire.

- Développement des structures associatives pennettant d'assurer un.

développe-rnt de la production et de la conservation du violet de Galmi en

considêi*t les exigen.æ du marché en termes de qualité et de quantité.

t ]a4omme de terre présente également une bonne marge de progfession'

r Il n,existe pas de possibilité économiquement rentable d'approvisionner I'unité de

production de conôentré de tomate de ia SOMACO à partir de I'Office du Niger' I-a

solution pourrait être I'installation d'une petite 
""itq 

à Niono (capacité annuelle de

2000 t de tomates fraîches; coût d'investisiement de 10 millions de FF).

r Des traitements phytosanitaires préparés avec des feuilles de neem sont en cours de

tests. Une prepatation à p"tt'o Oè. noyaux exige un solvant mais s'avère plus

efficace.

r Les premiers résultats sur les tests de densité sur l'échalote indiquent une supériorité

de la variété 83 strr N'galamadjan (avec des rendements moyens respectifs de 29 et

j4 t/ha) et une meiileùre prodlction pour les fortes densités: l'écartement 10 x 15

cm donnerait 50 To de pi* qu'un àtt"-ent de 20 x 20 cm. La densité joue

principalement sur la tâilË des Uutbes et secondairement sur le tallage.

r Aucrrne recherche n'est actuellement menée par I'IER sur l'échalote, pourtant

première production maraîchère nationale en termes de superficie. Il est souhaité

que I'IER ouwe son champs géographique d'intervention sur le maraîchage.

r Une initiative privée de vente de semences sélectionnées et de prestation de service

pour des traitlments phytosanitaires à la demande a été soutenue et dewait se

développer.

r Le séchage solaire n'est pas actuellement une priorité; on se contentera de tester le

séchoir e*peritnental de âouble-capacité commandé I'an dernier.
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r Iæ suivi des prix des produits maraîchers sur le marché de Niono continueront à être

suivis sans intemrPtion.

Diversification

r I-a diffusion des semences de mais (variété DMR ESRY, commandé par le Projet à

yIER) n'a pas suivi les recommandations concernant I'impératif des dates et des

r.rp"*i.ies lau moins un bassin de 10 ares); il en a résulté une certaine dispersion

dei semences; malgré tous ses aléas (attaques d'oisearx, vol d'épis, difficultés de

maîtrise de I'irrigation), cette culture intéresse énormément les paysans et semble

devoir progresser rapidement en contre-saison.

r Une variété de sorgho irrigué en provenance de Cinzana est actuellement en test.

r L'exploitation de la parcelle fourragere de Ténégué doit être poursuivie. LJn certain

nombre d'actionr ont été identifiées et reconrmandées. Le Wnicum rnaximum et le

rrurcroptilium lathyroide s apparaissent oomme les options principales.

Le progranrme d'hivern age aété défini dans les grandes ligtes. Une proposition de

budget pour le deuxième semestre est également présentée.



PREMIERE PARTIE :

ANALYSE DES RESULTATS ET DES EXPERIMENTATIONS EN COURS



1. INTRODUCTION ET CADRE DE LA MISSION

Iæ Projet Retail est actuellement dans une phase intérimaire, dans I'attente de la
phase III prévue pour le début de I'ann êe 94. L'équipe de volet Recherche-Développement
a êtê réduite et travaille actuellement sur son programme de contre-saison.

Une mission d'appui, confiée à I'ancien expert Recherche-Développement du
Projet, avait êtê prévue lors de l'établissement du budget de transitioo. 

- il s'agissait
d'analyser les derniers résultats, d'orienter les recherches en cours et de définir les grandes
lignes du programme d'hivernage.

Ce trimestre a permis de conforter les résultats positifs obtenus I'année dernière
dans certains domaines (azolla, maraîchage, mais) et a notamment été marqué par la
confirmation et I'accentuation de la dégradation des conditions de commercialisation du
ra. Cette nouvelle conjoncture impose de repenser certaines priorités de la Recherche et
met bien évidemment la question de la diversification au premier plan.

2. RIZICI.JLTURE

2.1 Contexte actuel

I-a croissance de la production de I'Office du Niger s'est maintenue au coprs de la
camp4gn e 92/93, ce qui signifie que la baisse du cours du nz etla mévente de I'année 92 ne
semblent pas avoir, pour I'instant, affecté le processus d'intensification .I-a production de
paddy de cette dernière campagne, estimée à partir des sondages agronomiques, serait de
208.541 tonnes, soit en c'roissance de l0 Vo par rapport à I'année précédente. 

-

En ce qui concerne la hne du Retail, on constate une augmentation du même
ordre de grandeur, tant en zone de simple-culture qu'en zone de douUle-culttre. Avec les
corrections d'usage sur les rendements sondagest adoptées par le Projet, on obtient un
rendement annuel total de 8.6 t/ha sur la sole de double-culttre (i" figrre ci-jointe
synthétise l'évolution des rendements (corrigés) depuis le début du Projet). On constate
également un léger tassement des résultas obtenus en zone non-réamênagêe (3 villages de
Retail I[), lesquels restent néanmoins proches de 4 t/ha.

En ce qui concerne la contre-saison, on note une poursuite de son développement
sur toute la zone; ceci se traduit par la mise en eau de 18 arroseurs supplémentairàiz situés
dans la zone de simple culture du Retail, principalement dans les villages N4 et N5.

L - 19 Eo porn tcnir æmpt€ dcs pcrtes ct dc I'emprisc dcs diguettes.
2 ayant fait I'obi:t d'rme demande spécifiqræ arr scn'iccs oc crestion de I'cau.
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Dans le reste de la zorrc de Niono, on note la mise en eau de 48 arroseurs pour le

secteur des Kl et 33 pour celui des KO'

Il est toutefois difficile de traduire ces observations en termes de superficig -puisque

seulement une partie des casiers dépendant de ces aroseurs est réellement cultivée: on

assiste â la généïa[sation de la "soluiion diffuse", qui consiste (hors Retail) à renoncer aux

exigences de regroupement par anoseur et (poùr Retail) à admettre I'extension de la

conlte-saison en zone de simple nrlture'

on a déjà souligné ailleurs les répercussions négatives sur^le niveau de la naPPe

d,une mise en eau du réseau en contre-s"iroo. Il reste q"'it est effectivement difficile de

trouver des solutions susceptibles de contenter une dêmande qui ne fera sans doute

qu'augmenter dans le futur.

Le problème principal de la ùicultrue reste évidemment celui de la baisse des prix

à la production, laquelle s'est confirmé depuis I'année dernière: le prix du riz sur le marché

deNionoaatteintS5Fcta/kgdébutmars-cequiconstituesansdouteSonrecord
historique -, tandis que le paddy se commslcialisait autour de 55 çd:a/ks' Actuellement

(fin awil) les cours sont ,"tnootés à un niveau proche de lfi fda/kg évidemment encore

très inférieur aux prix pratiqués avant t992'

Cette baisse des cours est une conséquence directe des importations massives

autorisées depuis la fin 91 (près de 100.000 t, soit la moitié de la production de I'office)

mais elle traduit également'une évolution tendancielle vers I'autosuffisance rizicole, voire

versunesituationexcédentairep.I-acouverturedesbesoinsnationauxdépendsurtoutdela
,,composante fluctuante" de la production nationale, celle qui cnrrespond aux

aménagements de submersion dite contrôlée et au riz de décnre traditionnel. Une figure

portée en annexer met en évidence la part respective des différentes zones productrices

ainsi que l,augmentation globale de la producti-on nationale de rw aa cÛrus des dernières

années.

On en déduit que le niveau de I'offre dewait se maintenir assez êlevê et qu'il serait

hasardeux de tabler sur une remontée des cours du riz à leur niveau des années 80' S'il est

peu probable (pour un prix moy€n stabilisé vers 110 rcta/kg) que le processus

d'intensification en soit altèré dans les zones réaménagées (dont les rendements moyens

dépassent 5 t/ha),il est possible qu'on assiste à son blocage ou à sa régression dans les

zones non réaménagées (iendements de I'ordre de 3-5 - 4.0 t/ha)'

2.2 Essais I.E.R / hivernage 1992

Les essais variétaru( menés en collaboration avec I'IER lors de la campagne 92/93

ont été analysés dans te rapport annuel tggz.En ce qui concerne I'essai sur les modes de

préparation du sol, les résultats ont été les suivants'

3 I.c Mali était exportatpur de riz jusqu'en 1968'

. l,€s chiffres ûc correspondent pas toutrurs eclon !e1^oi{!!rentcs 
sources; ta production dc I'oN cst Ptfois déduiæ dcs sondages

agronomique+ parfois dcs qrnntités u"rliÀ. ?ow g2lg3, zm.ooo t cst ta p-ouiti* brutÊ cstiméc e partr rles eodages; la dcuxième

cosrPcante cst ute estimation.
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Il s'agissait de comparer 5 traitements concernant le travail préparatoire du sol, sur

des parceneJetementaires de 100 mz, avec 4 répetitions: Faucardîga,labour simple, labour

simple + hersage, double labour + hersage, labour + puddlage.

Iæs rendements les plus élevés (voir tableau ci-dessous) sont obtenus pour trn labour

accompaglé d'un hersage ou d'un puddlage, mais les différences entre les traitements ne

sont pas statistiquement signifigatives.

On remarquera que les parcelles repiquées sans travail du sol se sont bien

comportées, ce qui confirme que cette pratique est tout à fait valable, en particulier dans

des èas de retard O. calendriei sur les parcelles de double-culture. Cet essai sera repris en

lgg3,en conservant les mêmes traitements sur les mêmes parcelles élémentailes.

RESULTATS DE L'ESSAI PREPARATION DU SOL

Traitement Talles
/mz

Panicules Hauteur Poids grain

/* moyenne (m) Kg
Poids paille

Kg

Faucardage

Labour simple

l,abour + hersage

I-abour + puddlage

2l-abours + hersage

239

239

248

2?3

239

2&

263

268

272

257

t02.25

107.5

105

tM.?s

106

68/i9

6652

8018

7928

7292

t1325

10298

15090

t4167

1 1905

Moyenne 265 238 105 7v8 r2557

Effet traitement

CY To

NS

3.7

NS

8.2

NS

8.7

NS

tL.7

NS

22.5

2.9 Essais agronomiques en cours (régie du Nl 6g)

L'essai densitê r àge des planrs ar repiqtage menê lors de I'hivernage 92/93 a êté

repris en contre-saison sw la parcelle du Nl 69 avec la variété China.

Ia Épinière a été semée le I féwier. Dans I'essai d'hivernîEê,les plants avaient été

repiqués àdès âges variant de 20 à 50 jours. En contre-saison, l'âge des plants n'est pas une

variaUte très Srtinente puisque le développement des plants en $pinière est très

largement dépendant des iemperatures enregistrées. Ainsi, il aurait êtê prêférable de se

baslr sur un critère de développement végétatif (taille, nombre de feuilles).
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La pépinière ayant été semée assez tôt, il n'a pas été possible de repiquer les plants

avant 30 jôurs; les traitements choisis ont donc correspondu à des âges de 30, 40, 50 et 60

jours. t'ùatyse des résultats ne dewa pas considérer ces valeurs de mnnière absolue.

2.4 Tests de décorticage

On sait I'importance économique du décorticage dans le revenu rizicole des paysans.

De nombrerur paramètres influent sur les bilans de décorticage: la variété et son degré de

maturité, le talx d'humidité du paddy, la durée en moyette, le type de décortiqueuse et son

réglage,la propreté du produit, le taux de gfains vides, etc.

Afin d'étudier la variabilité du bilan de décorticage en fonction du type de

machine, un test a été réalisé I'an dernier (voir rapport RD 92) sru des échantillons de 40

Kg de BG 90-2 provenant d'une même récolte et de sacs entreposés dans les mêmes

conditiols. Cetie variété avait été choisie pour sa prédominance actuelle en zone Office.

Les échantillons avaient été décortiqués par 20 machines différentes, parmi lesquelles 8

Votex Engelberg (du tJrpe de celles- gérées par les Groupements d'Intérêt Economique

Féminins) et cinq Huller Cover.

Ces tests ont été repris cette année selon des modalités identiques pour deux autres

variétés : Habiganj et Éouaké 189, déjà utilisées par les paysans. L-a plupart des

décortiqueuses choisies I'année dernière ont été reprises cette année.

Tous les résultats des tests sont consigRés dans les tableaux en annexe' la

signification des variables étant la suivante:

- Pl: échantillon de paddy (a0 kg)
- y2: riz obteoo apiès décorticâge ( + son, en cas de produit non propre nécessitant un

vannage) (en Kg)
- P3: sous-produits (en Kg)
- P4: échantillon prélevé pour détermination du tarur de brisure (g)

- P5: =Ylou P2-son, obtenu après vannage (Kg)
- P6: son obtenu au vannage (éventuel)
-FIl: poids des grains entiers
- P8: poids des brisures
- Pt: pertes au triage
- Pd: pertes au décorticage
- h: pertes au vannage

Certains produits de décorticage ont dû être vannés à cause des sous-produits qu'ils

contenaient. Le ieghge des machines était assnré au préalable par le conducteur.

Le taux de décorticage s'est à nouveau rêvêlê relativement stable autour de

moyennes assez hautes de 66.8 To pour Habigani et 6Saa _Tg pour Bouaké 189,

inférieures toutefois à la valeur obtênue pour la variété BG 9O-2 (70-6 Yo'), ce qui
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confirme l,une des gfandes qualités de cette dernière. I-es coefficients de variation sont

très faibles (respectivement 7-5 et 14 Vo).

Le taux de brisure est remarquablement indépendant de la vartêtê, (55 et 57 Vo en

moyenne, contre 56 To), etmoins variable que dans ies tests précédents. Les sous-produits

,.prér"ntent près deZi Vo etles pertes totales 6 Vo (contre 2.5 To pour la BG 90t)'

Les moyennes correspondant aux différents types de décortiqueuses n'indiquent pas

de différences significatives de perfonnance.

2.5 Maîtrise et diffusion de I'azolla

Les cultures mixtes azolla/fi2 experimentées I'an dernier s'étaient révélées très

prometteuses et avaient notamment permis de mettre en évidence les précautions

né."rruires pour réussir ces cultures. La question pratique la plus importante restait celle

de la constitution de réserves de "semences".

Cinq zones d'emprunt avaient pu être traitées avec de la roténone afin d'éliminer les

poissons, lesquels consomment I'azolÉ et I'empêchent de se développer. A I'heure actuelle,

ie développement est très satisfaisant puisque I'azolla recouwe pratiquement la totalité de

la superfiCl", sauf dans le cas de la mare du N6 où I'azolla est resté concentré su un des

bords. Dans tous les cas I'azolla présente une coloration rouge à cause de I'excès de

lumière.

On a pu constater que le développement del'azolla est inversement proportionnel à

la taille du pian d'eau et que deux facteurs, au moins, viennent I'entraver' voire I'arrêter : le

vent et la présence d'algues (variétés brunes presque totalement immergees) ou d'autres

plantes aquatiques.

Eu égard anx résultats obtenus, on peut considérer que la culture de I'azolla doit

être d'ores ét déjà difflséc en milicu paysan; nous recûmmandons les actions suivantes.

r Sélection d'une vingaine de paysans intéressés de la zone de Niono (principalement

du Secteur Sahel où la contre-saison est importante); les visites organisées I'année

dernière ont permis de faire connaître l'azoila à des paysans de tous les villages du

Retail. Ensemencer deux ou quatre bassins de 10 ares par paysan' lf 1 20 jours

après repiquage, avec 10 kg de frondes par bassins; pour chaque paire de bassins, le

premier-ne recewa auflrn éngrais supplémentaire, tandis que le deuième recewa

un kilo de PhosPhate P2O5.

Les conseillers agricoles ont déjà procédé au choix des paysans et les premiers

ensemencements sont en cours. Uné fiche technique (voir en annexe) a êtê rêdigêe

lors de la mission. Deux mesures de densité seront réalisées à I'aide d'un cadre en

bois d'un mètre carré, apposé successivement en trois points distincts par bassin.

j Il cst donc possiblc que des dæcs de 5 kg rt'ent suffisantcs porr assurer une ættt/crhrre du bassin pcndant lc cycle du riz (voir

rapport RD 1992).
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r Sélectionner, en fin de contre-saison, certains paysans ayant accueilli les tests pour

organiser une continuation des tests en hivernage selon les modalités suivantes: les

bassins (de 10 ares) ayant benéficié (en contre'saison) d'une bonne production

d'azolla (plus de 25 kg/rrÊ> recevront une dose d'urée de 10 kg (au lieu de 20'25

recomm"oAer) conjointement à un témoin adjacent qui n'aura pas reçu d'azolla et

recewa 20 kg d'uréè. Iæ pouvoir fertilisant de I'azolla étant estimé à l'équivalent de

80 - 100 kg d-'urée par hectare, on comparera les productions des detrx bassins pour

mettre en êrridence le rôle de I'azolla et l'économie ainsi faite.

r Distribuer au plus tôt de I'azolla dans les rigoles de maraîchage. De telles

distributions avaient été faites en décembre dans certains villages et on trouve

actuellement de I'azolla dans plusieurs zones maraîchères, celui-ci se développant

très bien dans les rigoles (peu de courant et action du vent limitée). I-€s frondes

peuvent être prélevèes à tout instant (en en laissant en bordure pour assurer la

ieproduction) et jetées sur les planches de maraîchage, êtr particulier avant les

opérations de sarclage ou en fin de cycle (il se dessèche alors en superficie).

r prévoir des séances d'information dans les villages pour expliquer I'intérêt et l'usage

de I'azolla, tant en maraîchage qu'en riziculture, et débattre la question des réserves

de semences.

r Commander deux sacs de roténone pour continuer le traitement de quelques zones

d'empnrnt et augmenter les réserves. Signalons que I'on trouve de I'azolla en gfande

quuniité dans certains drainso (comme le drain de partiteu du KI3, suite à
l;ensemencement effectué par l'équipe de Kogoni il y a quelques années).

r Prendre contact avec le PNVA pour initier la diffusion dans d'autres secteurs de

I'Office.

En ce qui ooncerne I'apport fertilisant de I'azollao une question reste en

suspens quant à l'éventuelle dégradation de son pouvolr fertilisant entre la fin de

cycÈ et l; prochain labour qui I'enfouira: d'après M. van Hove, sÉcialiste de I'azolla à

I'Université de l-ouvain contacté à ce sujet, le dessèchement des frondes au soleil dewait se

faire sans trop de volatilisation de I'ammoniaque. On ne possèderait pas de données

quantitatives sur cette déperdition mais I'enfouissement des frondes fraîches est préférable.

Dans le cas de I'Office du Niger, il y aurait donc une différence selon que I'on

cultive I'azolla en simple ou double-colt rre, le délai jusqu'à I'enfouissement étant plus

court dans ce deuxième cas.

6 la diffirsion de I'aælla dsns lcs drains n'est pas a piæi tccommandée mais, cn pratiqæ, clle nc P6c Pos de problèmcs porn les

raisons suivant€s: il cst abcolument impasiUfl OtoipC"tter la prdifÉration de plantcs ct dc nénuphare dans lcs drains; I'azolla entre

donc en conc1;1lcnce avec d'autres plantes mais poieèOe dcrx svantages: 1) les frondes sont utiles ct PGuYcnt êtrc prélevées sans

efforts,2) lc rysême racinaire est t:ès timité (5 cm) et ftcine donc beaucoup moins I'eau qtæ les autres hydrophytcs.



2.6 Lutte contre le virus RYMV (rice yellow mottle virus)

2.6.1 Situation actuclle

Lors de la campagne L992/93 plusieurs champs de la Tnne de Niono ont été atteint
par une maladie se caractérisant par un jaunissement et un dessèchement des plants. Dans
deux d'entre eux, situés dans les villages N6 et Km 36 z et correspondant à une superficie
totale de près de 4 h4 I'attaque a êtê specialement spectaculaire et s'est soldée par un
rendement nul.

Des échantillons ont été prélevés et envoyés pour analyse au CIRAD à Montpellier.
Les tests menés par M. Notteguem ont révélé la présence du virus de la panachuré ;a*t
(rice yellow mottle virus).Iæs informations fournies par M. Notteguem sont partielles en
raison du manque d'information existant sur le sujet au niveau international.

Le virus de la panachtue jaune a êté observée pour la première fois au Kenya en
1970 puis en Côte d'Ivoire en 1977 et il est pour le moment prople à I'Afrique, avec dé plus
quelques ocflrrences à Madagascar.

Ce virus serait transmis par les mandibules des coléoptères (en partinrlier
coccinelles) et d'autres insectes comme les criquetss. Ceux-ci entreraient en son cuntact au
niveau des riz sauvages à rhizome (riz rouges pérennes; espèc e Oryzalongistaminata) qui
en constitueraient les "réseryes"; divers espèces de graminées pourraient également abriter
Ie virus. Une fois transmis au riz,le virus s'y manifeste au bout de 8 - 10 jo*r et peut alors
être transmis par contact aux plants voisins. I-es dégâts catrsés seraient d'autant plus
importants que I'infection aura été précoce.

Il est peu probable que le virus reste dans la terre ou dans les résidus de récolte et
encore moins qu'il survive au labour et à la mise en eau des parcelles. Des repousses
prélevées sur des plants affectés se sont révélées saines. Il est, de même, très peu piobable
que le virus puisse se conserver au niveau des semences (qu'il serait d'ailleurs peu;ïOiciegx
de prélever sur la récolte des champs affectés).

Pour I'heure, il semble donc que la présence du virus ne soit pas lié au sol, à la
fertilisation ou à la variété mais à la présenc€, probablement au niveau des riz sauvages à
rhizome, de foyers de virus plus ou moins pérennes. Le fait que le contour des chàmps
affectés au N6 suivait exactement les diguettes, cumbiné avec l'ôbtention d'une productiôn
n$l": laisse penser que la contamination a eu lieu en pepinière et s'esf propagée
ultérieurement par contact aux plants éventuellement encore sains.

Toutes les variétés du type indica (i.e toutes les variétés testées à I'Office) y sonq à
des degrés divers, sensibles, la BG 90-2 étant identifiée conrme I'une des plus vulnérable.

7 6 palnans mt déclarÉs leurs champs attcints par la matadic. L'rm dbntre erlx (M. Manatou Togo) signale qu'il obecnæ æs symptômes
depuis six ans.

t mais sl dégraderait en pcu de æmps (de qrælques bcrnes à cinq inrrs environ).



Les variétés de type indica que I'on trouve en particulier en conditions pluviales sont

résistantes. Des croisements seiaient possibles pour produire des variétés résistantes'

pour l,heure, il sera conseillé aux paysans dont les champs ont été attaqués par le

virus d,en nettoyer les abords ainsi q,re fes arroseurs, en éliminant en partistrlier les riz

sauvages par extraction des rhizomes.

2.6.2 Test variâtal

Les parcelles du N6 affectées au cours de I'hivernage 92 ront I'obiet d'un petit test

mené cnnjointement par la RD et l'équipe de 
. 
Défense des cultures de Kogoni' ces

parcelles ont été reprises en contre-saison ei plantées avec trois variétés différentes, dans le

but de mettre éventuellement en évidence des différences de sensibilité'

2.6,3 Collaboration (nec le Projet IER/CIRAD de Sil<asso

l-e projet Bas-fonds de rIER/CIRAD à Sikasso ayant déjà travaillé sur ce

problème, une ùsite a êtê,organisée pour faire le point sur la question. L'équipe de Sikasso

a déjà réalisé des tests de 
-."iut"gr variétal desiinés à identifier les variétés les moins

sensibles au virus.

parmi les variétés moins sensibles que BG g0'2 et qui présentent un potentiel

acceptable, on a retenu Seberang, MR g+, +d-r 64, Bouaké et les deux lignées de Kogoni

(K 89-1,, K 90-1).

Il serait d,un $and intérêt que la station IER de Niono/Kogoni dispose du test Elisa

mis au point pour déiecter la préseïce du RYIvfV. Selon les spécialistes du CIRAD, il seratt

nécessaire dè prévoir une fôrmation de 15 jours à Montpelliel pour un entomologiste

susceptibte d'étudier les modes de transmission du virus. LJne telle formation dewait être

prévue lors du démarrage de Retail III'

2.1 Suivi phytosanitaire

I-a cellule de Défense des cultues de Kogoni a remis son rapport sur I'hivernage

passé.

Les niveaux d'infestation observés sont en augmentation par rapport à I'année

dernière et croissent entre le tallage et la maturité; les tau( de panicules blanches sont

néanmoins infimes er on ,o*prrid difficilement que des champs infestés 
-i. 

30 7o à

l,épiaison-floraison aient 0 7o d^e panicules blanches à la récolte; il semble qu'il y ait un

problème au niveau de la méthode statistique ou de la pratique qui consiste à prélever, à

.h"qo" stade, 2fi) tiges Par chamPs
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Maliarpln sepratella demeure le principal ravageur; un suivi sur toute I'année du 
1

piège à lumière a permis d'établir la courbe suivante qui montre les periodes de vol. Dcs ô
traitements éventuels dewaient donc être préférentiellement effectués aux mois de mars,
juin et octobre, afin d'atteindre les oeufs et les jeunes chenilles. C. zacconîas, observé en
1990 est absent mais on note I'ocsurrence de Scirpphaga mburnbrosa.

Evolutlon ncturelle des populcrtlons
de Mallarpha Séparatella qu Retall

600

500

400

300

200

100

0
MJJA

qnnée 1992

"En Nématologie, les résultats d'analyse ont révélé la présence des nématodes

Hirschntnniella oryme et Tylenclwrhynchus. Le genre Tylenclwrhynclu.ts est uniquement
présent dans le sol, mais en nombre nettement inférieur par rapport à H Oryzne qui se

trouve aussi bien dans le sol que dans les racines. Pour cette dernière espèce qui demeure
toutefois la plus dangereu€, il a été observé des densités de population supérieures à 600

nématodes/litre de sol. Or, la bibliographie nous renseigne sur des des pertes de rendement
d'environ 30 Vo pow des densités de 5ffi nématodes/litre de sol, d'où I'importance du
problème pour la riziculture en zone Office du Niger". Ce constat est assez inquiétant et

dewa être confirmé sur les prochaines campagnes.

Nombre d'sdul tes/qulnzqlne

source: IER/Kogonl
plège ù lumlère da Refiqll



2.8 Test de charrue

La commande, passée I'an dernier, d'une chamre brabannette a êtê, annulée, le
constructeur ne pouvant fournir que des quantités importantes (mise en route d'une chaîne
de production). La question dewa être remise à I'ordrl du jour uu ** de Retail I11.

3. LES PROBLEMES DE SALIMSATION-ALCALIMSATION

3.1 observations sur la classification des sols salins

La méthode d'analyse de salinité des sols utilisée par flgR/Sotuba est celle de la
détermination de la conductivité électrique du mélange iol sec/eau correspondant à un
rapport l:2-5- I-a classification des sols proposée et utilisée pour cette méthode apparaît
dans le tableau cidessous; c'est ce[L ô"i a êtê utilisée par la RD/Retail pour
I'interprétation des analyses faites en 1992(voir Rapport d'activitè tslZy.

Cette classification diffère très nettement d'autres classifications existant dans la
littérature' comme celle de J.H Durand ou du Handbook du S.C.S américain (voir ci-
dessous). On constate que la classification de I'IER est beaucoup plus sévère et qu'elle
cpnduit donc à des résultats plus pessimistes.

Il est souhaitable que I'IER (et leurs partenaires du CIRAD impliqués dans ces
recherches) s'emploient à clarifier cette question.

CLASSES DE SALINITE POUR TINE DILUTION I:2.5

Classification IER/ARPON Durandc Dobelman

SalinilS (pmhos /cm)
classe t / nonsalin
classe2/peusalin
classe 3 / salin
classe4/trèssalin

< 100
100 - 400

400 - 1000
> 1000

< 1000
1000-2000
20004000
4m0-8000

3-2 Evolution interannuelle de ra sarinité

Les caractéristiques chimiques d'un sol de rizière, saturé une periode de I'année et
pourvu d'une nappe qui oscille entre deux niveaux assez variables, ne root évidemment pas
constantes. Des comparaisons portant sur plusieurs années d'intervalle risquent pour cette
raison d'être biaisées si les époques de prélèvements ne correspondent pas.

Afin de suiwe cette évolution interannuelle, trois points de collecte ont été choisis
pour être I'objet de prélèvements continus et periodiques.

9 in 'Mémento de I'Agronome,



VARIATION INTERÀNNUELLE DE LA C.E
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VARIATION INTERANNUELLE DE LA C.E
évotuilon pctr couche

Iocallsatlon : N7-sg batte et bas tond (z potats)
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Pour pouvoir faciliter le. repérage de ces points et profiter d'analyses antérieures,denx points situés au pied des piézômeùes P6 et pg installéi par I,IER ,*i,arroseur N4-lgavaient été choisis, ainsi qye dg* points en zone non-réam ênagêe (village N7), pour unefuture étude de I'effet du réaménagement.

Des échantillons sont prélevés sur 5 couches différentes, et obtenus par mélange detrois prélèvements par site : o- 2.5 cm, 2.5 -20 an,20 - 40cm, 120 - 140 cm.

I-a figure suivante montre les premiers résultats obtenus pour le point pg (cesgraphiques seront évidemment compléiés au fur et à mesure des ielevés ,rttéri".rrs). I-apremière valeur correspond aux pt-élènements de I'IER en ces mêmes points, lesquelsdatent d'awil 90' on constate touf d'abord une parfaite correspondance avec les mesureseffectuées en awil 92, ce qui- indique une stabilité des phénomènes (sur cette co'rteperiode)' on observera que l'écartàent des points est constant et non proportionnelà l'intervalle de temps réel entre dcur mesures. I-e pH varie entre 9 et g, sauf pour lacouche superficielle qui voit son pH augmenter au cours de l'hivernage et descendre endessous de la neutralité en contre-;aison.

La conductivité, elle-aussi, est, pour I'instant, relativement stable. C,est la couchesuperficielle qui acflrse la plus grande variation, les remontées capillaires de saison sèchese manifestant par un quadruplernent de la salinité.

I-a planche suivante montre les résultats des mesures de conductivité électriqueeffectuées en zone non-réaménagée (village N7) en deux points distants de 5 mètres maissitués respectivement dans *" àépression et sur une buite du micro-relief. I-e premiergraphique illustre I'influence du micro-relief sur la satinité des couches supérieures qui peutdépasser 8fi) ,nmhos sur bu!t9 alors qu'elle resre inférieure à lfi) d*;ï;;;"*iïn. cr",différences sont moins sensibles entre 20 et 40 cm et non significatives entre lz0 et140 cm.

ces mesures seront répetées mensuellement.

4. LE MARAICIIAGE

4.1 Dynamique actuelle du maraîchage

L'a ctoissance actuelle du maraîchage, déjà sensible depuis deux ou trois ans, estévidemment liée à la situation du marché riiicole ivoir plus haut). Sur le secteur sahel, elles'est traduit par une "invasion" progressive des ùièris. D'aprés les données fournies parl'équipe du suivi-Evaluation, ces ùperri-cies représentent 103 ha, à comparer avec unesuperficie maraîchère "officielle" de 
'203 

ha; à 
"àh 

il faut ajouter les nombreux ,ïabiots',
(terres-margtnales proches des villages, le iong des drains ou en hors-casiers, les zonesmaraîchères de l,IpEG, etc).

Pour évaluer 
-la 

répercrssion de la chute des cours du rie sur l'importance relativedes activités maraîchèreJ et rizicole, nous avons repris l'échantillon aé uamilles qui



avaient fait I'objet d'une étude économieuero. I-es courbes suivantes indiquent, pour un

ratio entre revenus maraîchers et rizicoles donné, le pourcentage d'exploitations qui ont un

ratio inférieur à cette valeur. Pour la première figure il s'agit des revenus nets (avec

valorisation de la main d'oeuwe familiale), pour la deuxième des revenus monétaires

(autoconsommation déduite), sans valorisation de la main d'oeuwe familiale.

Chaque graphique présente deux courbes pour des prix respectifs du paddy de 70 et

55 fda/kgtt. Ainsi, par exemple, otr constate que le pourcentage d'exploitations pour

lesquelles le revenu net du maraîchage est supérieur à celui du riz (ratio - 1) passe de I %o

à 50 %o .Ence qui concerne les revenus monétaires, ce pourcentage passe de 28 à 6A To l

Pour du paddy à 70 F, on constate que pour 28 To le revenu monétaire 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 appoinf, un tiers pour lesquelles il s'agit

d'un teuenu inférieur àcelui du riz mais néanmoins essentiel, et un tiers pour lesquelles il
s'agit d'un revenu primordial voire principal. Avec du paddy vendu à 55 F, cts trois

catêgories égales tendent respectivement vers des propoftions de 20, 2O et 60 %otz-

Ces considérations rendent superflu tout commentaire sur I'importance que

prendrait le maraîchage si les cours du paddy devaient se maintenir proches de 55 Fcfa /I(8.
il na sans dire que ces évènements ont et auront une incidence considérable sur les

stratégies des paysanr. Pour la Recherche-DéveloppemenL cela ne fait qu'accentuer la

prioriié qui avàit été donnée en 1992 à la diversification en général et au maraîchage en

particulier.

4.2 Commercialisation de I'oignon et de l'échalote

Le développement de I'activité maraîchère passe par I'identification de nouveaux

marchés et la stimulation des filières existamtes. L'Office du Niger PeuL à terme, s'affirmer
cûrnme la principale zone de production maraîchère de la sous-région; elle bénéficie

d'installations déjà en place, d'une densité humaine croissante, d'excellentes conditions

phytosanitaire et d'une desserte goudronnée. On analyse ci-après les contraintes liées au

marché actuel et les possibilités de développement à court terme.

l0 Rap,pelons qrrlques hypothèscs de l'étude: I-cs calorls éconwriques oonûernant la riziarltur,e ont été cffcctués ein la base dcs co{its

Oc ii"O,rtiù m-oyens-àhÉs par I'IER (1990), à partir Ocs supcrfictes ct dcs rcndcments rÉcls obtcûlts Pû chaqw exploiution.

L'autoconsommation en riz tg00 kg dc paddy/personne/an) a été considÉr'éc grelev&' srn la qodwtim dcs dcu camPsgn6

(hivemags et æntrc-saison), au proraa dalcrnimportancc rcspoctivc. L'échantillm cc divicc cntrç 2f qçloitânts dc Rcqril III et du

Sccæu Niono et,tS crgoitti"ti" O" Rctail I et Ii qui patiqtrcnt égalcment la doublc+rrltuc. Fqn æs dcrnièrcs m a donc calorlé

êgalement les tçvenrs tirts Oc cetæ activité. k cûoix æûsiEtant à conÊidérer h rçndcment tu btttagG IEut oGnGf, à uoe sous'

Àimation dc I'apport rizicole, bicn qræ cc rendement soit aescz proche dc æ qui Festc ÊorÉ lc muôlc du ctcf dbxploitation. En ce

qui concerne lc-maraîchaç, lcs revenus bruts nc pænncnt pas en ffinpte lcs pcrtcs à la æmmercialisation, lcequclles ne.6ont

*sUcment importantcs q,re ern la tomatc qui nc con*'re quc 11 % Bsrryerficics. En contreAarticr nous n'aYons pas comptabilM les

productions Oes parceUes cultivécE dcrx fois (+ 10 %), ni cclles nrltivécs en hivcrnags (+15 Eo), cc qui, au minimunr, cm1æasc les

Pertcs.
1l on ne tient pas compt€ d'ârentuelles phx-valucs liécs au décorticage.
ta 17 To aes âxpoitations préccnænt un re\ienu mqrétaire rizicolc négatif. C.c pornæntage scrait utl pcu phn plus faible si I'on ne

oonsidérait qrn les elçloitatioos de l'échantillm qui appartiennent au Scc'tÊur Sahel.
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4.2.1 I* marchê de Barnako

I-e marché de Bamako absorbe chaque année de I'ordre de 10.000 t d'échalote en
provenance de la zone Ségou/Office du Niger et au moins autant du Plateau Dogon. Ces
quantités sont principalement absorbées au cours de 6-7 mois. Le reste de I'annêe, la
oonsorrmation diminue et se reporte sur les produits séchés ou transformés (boule
traditionnelle) et I'oignon importé d'Europe.

Il n'existe malheureusement pas de statistiques fiables sur les importations d'oignon,
lesquelles se font en général via la Cote d'Ivoire ou, parfois, le Sénégal et la Guinée. On
peut néanmoins les estimer à plusieurs milliers de tonnes et il est loisible de penser, par
rapport aux consommations en periode de production, que le marché d'un oignon vendu à
un prix nettement inférieur au prix d'achat de l'oignon importé pourrait atteindre 10.fi)0
t/an, Cest à dire la production de 700 ha supplémentairesu. C'est ce marché de contre-
saison, moyennant consenation, qu'il faut viser. Il concernerait l'échalote (qui se

conserve bien) et le violet de Galmi, variété d'oignon nigérien connu entre autres pour ses

qualités de conservation.

I'a, figure ci-jointe présente la crurbe actualisée de la variation des prix de
l'échalote sur le marché de Niono qui montre d'une part la variabilité s,aissnnière et,
d'autre part, une stabilité interannuelle.

4.22 L'exprtation nu la Côte d'Ivoire et la Guinêe

La Côte d'Ivoire est I'un des plus gros impoftateurs africains d'oignon et d'échalote,
principalement du Niger et des Pays-bas. Selon la SODEFELI, la consommation annuelle
globale d'oignon et d'échalote serait, en 1990, de I'ordre de 35.0ffi t. I-a période de
conrmercialisation du violet de Galmi nigérien va du mois de Mai au mois d'Août" et son
prix au détail tourne autour de 150 Fcfa/kg.75 Vo des importations proviennent des Pays-
bas, contre 7-5 To pour le Mali et le Niger.

Une filière très ancienne existe entre la zone du Macina (plus particulièrement le
village de Boky Wéré) et la Cote d'Ivoireu. D'abord contrôlée par une vingaine de
oommerçants basés à Sikasso et Bouaké, cette filière a êtê, "récupérée" à partir de &4/85 par
des jeunes commerçants de Ségou et Boky-wéré; elle cprrespondrait à des exportations
annuelles de 750 à 1500 tonnes, poru un cpût total de commercialisation de 63 Fcfa /kg.

En ce qui concerne la Guinée, on sait que les importations annuelles sont de I'ordre
de 8000 t/an mais on possède peu d'information sur les échanges avec le Mali qui semblent
fonctionner dans les deux sens, selon les dates et les oppornrnités. [æ Senégal, quant à lui,
importe chaque année de I'ordre de 15.000 t d'oignons.

13 en ænant cpmpte de 40 7o dc pertcs au stockage.
14 voir "Etude sur lcs pssibilités d'amélication dc la commercialisation des produits maraîchers du Platcau Dogon', IÏrama Kcita,

1992,88 p.
1!l voir | étrde réaliséc par le CERSAR sur la Tnae du Macina (annexc nralchage) ainsi qæ 'I: proùrtim et le commerce des

échalotcs au Mali',lvilfried Scbasfært ct Clcmcns \Y€stcrhof,1987,28 p.
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4.2.3 Test de commercialisation et êvahntion de la rentabilitê êcortomiqrc

L'objectif des tests de commercialisation prévus est de servir de catalyseur à un
rapprochement entre commerçants et producteurs. Actuellement, les points faibles sont la
capacité de stockage insuffisante des paysans et le manque de régulation du marché en
basse saison (les commerçants, ne sachant pas sur quelles quantités tabler, préfèrent
s'approvisionner de manière sûre (en quantité et qualité) à l'étranger); en retour, en
I'absence de demande explicite, la production n'est pas stimulée.

' Commercialisation sur Bamako

Le Projet, associés avec trois paysans de la hne, dewait dès le mois de Mai
disposer d'une production de 15 tonnes de violet de Galmi qui seront stockés jusqu'au mois
de juillet-Août. On peut donc tabler sur une quantité crmmercialisable de plus de 10
tonnes.

A partir de I'information sur l'évolution du marché à Bamako, une première
quantité de I à 2 tonnes (dfrment conditionnée, voir plus loin) sera proposée aux
grossistes au moment oppoltun.La, proposition porura être faite sur le marché de Niono et
directement sur le marché de Bamako; on organisera pour cela un voyage à Bamako pour
présenter le produit proposé, €tr y associant les paysans producteurs. Le reste des stocks
sera vendu à partir des propositions qui émaneront des conmerçants après qu'ils aient
vérifié la bonne commercialisation du produit.

Afin de mieux connaître l'évolution des prix du marché de l'échalote et de I'oignon
en basse saison (de Mai à Novembre), un suivi du marché de Médine a êtê confié à M.
Breima Sanogo, grossiste connu des agents du Projet.

Selon nos informations, le prix du sac de 25 Kg d'oignon importé varie modérément
au cours de I'année, dans un fourchette approximative de 6fi)0 - 6500 Fcfq soit 240 à 260
Fcfa le kilo. En se basant sur un prix d'achat au producteur du violet de Galmi de 150
Fda/kg, la rentabilité économique est la suivante:

Intrants

Semences: 5 kg/hax 30.000 F
Engrais, matériel
Emballage, étiquette (12 t)

Main d'oeuwe

4 personnes/ha x 4 moisro

Investissement pour la conservation

150.000 Fcfa
145.000 Fcfa
5.000 Fcfa

500.000 Fcfa

p.m

16 Rcpas compris
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Production/ha
Pertes (conservation)
Revenu brut (12 x 150.000)
Revenu net (avec main d'oeuwe)
Revenu net (sans main d'oeuwe)
Coût de production du kilo conservé
Rémunération du travail

20 tn
40 Vo

1.800.000 Fcfa
1.000.fi)0 Fcfa
1.500.U)0 Fcfa
67 Fcfa
3r2s Fef:a/ j

On constate que le revenu monétaire varie, selon I'importance du recours à la main
d'oeuwe salariée, entre 1..000.000 et 1.5(X).000 Fcfq pour un rendement de ?.0 tlhaet un
prix de 150 Flkg.Iæs frais de stockage n'ont pas été pris en compte dans le calcgl; si I'on
considère un amortissement sur 5 ans (structwe banco + bois), les frais annuels ne dewaient
pas dépasser 100.000 Fda/production d'un hectare.

+ Commercialisation sur la Cote d'Ivoire

L'échalote fraîche de Niono se vend à Abidjan 100 - 125 Fcfa /Kg "en saison" (awil-
mars) et monte à 2ffi F en mai-juin; le violet de Galmi du Niger est corrmercialisé de Mai
à Août au prix de 120-150 Fcfa/kg.

Un contact personnel existant entre le Projet et un opérateur basé à Sikasso, on
vérifiera I'offre qui pouna être faite en fin d'hivernage pour une exportation vers la Côte
d'Ivoire. LJn contact pourrait également être pris avec les opérateurs de Boky-wéré.

4.2.4 Critères de qnlitê / ernballage

I-a meilleure compétitivité des produits maraîchers par rapport à leurs équivalents
importés passe très clairement par une amélioration de leur quelité, présentation et
conditionnement. En ce qui concerne I'oignon, on est devant un marché déjà standardisé
approvisionné avec régularité par un produit importé emballé dans des sacs de 25 kg.

Le marché visé étant celui de Bamako (et a fortiori celui d'Abidjan), il est
fondamental de s'adapter dès les premiers tests de commercialisation aux critères du
marché. Il faudra donc se procurer des sacs de jute de bonne qualité avant I'hivernage pour
l'écoulement des stocks de violet de Galmi. De tels sacs doivent pouvoir être cpmmandés
au Mali; on pourra recourir à la firme FILTISACTo d'Abidjan qui commercialise des sacs de
25 kg (type "I-eno") à 80 Fcfa (rendus Mali).

Il serait, de plus, habile de caractériser le produit vendu en associant le contrôle de
qualité qui accompagnera la mise en sac à une étiquette ou à une '\narque'qui servira de
référence par la suite. Il est intéressant de profiter des efforts d'organisation qui seront faits
pour structurer ce marché en lui donnant d'emblée des caractéristiques plus
"professionnelles".

tt 2O t/ha est un rcndcment moyen qui darrait êtnc dépcsé; en milieu connôlé, au Niger, hs rcndcrncntg ont attcint dcs vateurs
extrêmes de87 t/ba.

lt s'adresser à Mc Fazela; Tct n.n.60/37.16.69; Fax:37.24.76/22.24.6



L'échalote, quant à elle, ne fait pour I'instant I'objet d'aucun conditionnement
commercial.

4.2.5 Acceptation du violet de Galmi

Un autre aspect de la commercialisation de I'oignon violet de Galmi concerne son
gorit qui diffère de celui de l'échalote "traditionnelle". Cehi est très apprécié dans des pays
comme le Niger ou la Côte d'Ivoire" mais - semble-t-il - plus modérêment au Mali. f-€s
premières productions obtenues au village N10 ont pourtant provoqué un avis aussi
spontané que positif de la part des femmes.

Pour mieux cerner cette question, une enquête d'opinion sera prochainement menée
avec la Promotion rurale auprès de 20 femmes auxquellei t. Projet àistribuera de I'oignon
frais.

Selon lbpinion de Mme Kadia Dakité Touré, principal grossiste pour I'oignon du
marché de Médine, un sac de violet de Galmi présentant tês memes carac{éristiques de
gyalité que I'oign_on importé se vendrait sans doute un peu moins cher, sans que la
différence excèd e 20 Vo.

4.3 conservation de I'oignon et de l'échalote

4.3.1 Gênâralitês

L,a "conquête" du marché de I'oignon/échalote sur la periode déficitaire identifiée
ci-dessus passe par un développement et une amélioration des'capacités de stockage.

Les paramètres techniques des méthodes de conservation traditionnelles (évolution
dqt le temps-des taux de pourrissement et des pertes de poids par dessicrcation) sont très
mal connus- Ils sont néanmoins indispensables pour effectuer un calnrl éconornilue. Iæs
pertes pondérales sur une durée de six mois seraient de I'ordre de 20 Vo, mais* r"iport du
Projet GTz/Plateau Dogon parle de pertes totales de 48 Vo enquatre mois rt rignute par
ailleurs I'existence de greniers améliorês pennettant de ramener ces pertes 27 To.

On distingne deux principaux types de conservation traditionnels: les bulbes sont
soit entassés dans des locaux réservés à cet effet, soit liés en grappes suspendues sous des
hangars ou des bordures de toit.

Un test de cnnservation a êtê mené par la DRD en 1985 ar pour étudier le taux de
bulbes pourris sur une durée de 5 mois, en fonction du t5rpe de stoclage et de I'application
(ou non) d'un fongrcide. L€s pertes variaient entre 3l Vo (stockage intérieur sur une cpuche
de sable, Pffi de traitement) et7 7o (stockage sous hangar avec traitement).

19 où le Violet dc Galmi cst prÉféré au Tc:tas Crrano.4 'R"P'Pott sttr la rechcrchelultur,e naraîchètç - période awil - Ec?tcmb,re 1985" Mme Kwie Hiang oEI, 1gg6, g p.
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Les précautions à prendre pour le choix des bulbes à stocker méritent d'être

rappelées ici: "les bulbes doivent

r ne pas avoir de fleurs; en général les bulbes qui ont une hampe florale pourrissent

pf* vite que les bulbes qoi o'oot pas fleuri car ils présentent de gros cols par

iesquels lei maladies rentr;nt très facilement; un bulbe qui n'a pas fleuri a un col

serré.

r être bien mûrs; il faut arrêter I'arrosage quand la moitié des feuilles est tombée et

laisser jaunir les feuilles. Ainsl, la peau brune peut s: dïelopper et protéger le

bulbe contre la pourriture. L habitude de couper les feuilles à l'état vert pour la

consommation doit être déconseillée.

r être gfands quand on veut conserver des semences (la semence des grosses échalotes

donne gn rendement plus élevé que la semence dêgênêrée, comme par exemple le

"tig kenyé"), petits si fon conserve pour une commercialisation ultérierue.

r être sans trace de daba ou d'autres blessures

r être laissés en terre après I'arrêt de I'irrigation; ."1ains éléments favorables à la

conservation et contenus dans les feuilles migrent alors vers les bulbes.

4.3.2 Tests de coruewation ù mener

La qualité de conservation des bulbes dépend, entre autres, de la taille des bulbes

et de I'importance de la fumure (notamment azatée) utilisée.

a) pou tester l'influence de ces facteurs deux bassins de 10 ares d'échalote de la

variété B3 ont été mis en culture sous trois traitements: fumure organique (20 t/ha),

phosphate (5fi) kglha) et phosphate + urée".

Les récoltes seront analysées (rendement, nombre de bulbes/poquet, taille moyenne

des bulbes), conservées dans un même local (magasin de la Tnne ou local du paysan) et

suivis mensuellement. On observera l'évolution des taux de pourrissement et des pertes de

poids par dessiccation sur des échantillons bien identifiés.

b) euant à I'influence de la laills, on utilisera les récoltes des six répetitions de

I'essai densité sur l'échalote B3 (voir plus loin). Iæs bulbes des quatre traitements seront

stockés séparément dans des filets suspendus dans le magasin de la zone. Un suivi mensuel,

tel qu'indiqué ci-dessus, sera assuré.

c) En plus de ces deux tests, il est nécessaire de suiwe selon les mêmes modalités

l'évolution dei stocks de violet de Gatmi chezles deux paysans test du N9 et du N10-

2l l8 difficulté po,n obtcnir du fumier n'a pas pffmis de réaliscr lc qrntrième traitcment PréYu (rnéc + matière organiqæ)'



d) Deux locaux supplémentaires de conservation (chez des paysans) poruront être

choisis, décrits et suiviszz. La fumure apportée sur ces cultures et le poids moyen des bulbes

seront notés.

L,ensemble de ces tests devraient pennettre d'avoir cette année une meilleure

connaissance des paramètres de la conservatlon des échalotes et des oigRons'

4.3.3 Anâlioration des techniEtes de coruentation

Il est nécessaire d'identifier très rapidement des types de magasins ou d'entrepôts

adaptés au violet de Galmi. Un premier prototype sera construit prochainement sur les

conseils de I,IER/FAO. I-a difficrilté est li'ée à É-nécessité de stocker les oignons sur des

claies (en couches de 30 cm), ce qui occasionne un surcoût important par rapport au

stockage traditionnel de l'échalote.

L,IER possède une expérience en la matière (Mme BA), mais proposerait des

modèles assez coûteux.

Le projet prendra également contact avec M. Bouaré (assistant de Séné-Conseil

pour le périmètre de DiakoË, près d9 !égou), 
qui possède également de I'expérience en la

matière et a déià cultivé le violet de Galmi'

Le projet recewa également sous peu la visite et les conseils de M- Charroy, délêgaê

CIRAD à Ba;ako ayant lànguement travaillé sur la sélection des variétés de Galmi'

4.4 Eléments pour I'organisation de la filière

En résumé, le développement de la filière oignon/échalote de cuntre-saison passe

par les points suivants:

+ Phase de test (93/94)

r Stockage des productions de violet de Galmi (15 t) obtenues en association avec

trois p":yr*.. Ùo bâtiment spécial sera cEnstruit au N10, selon les plans fournis par

I'IER/FAOæ; il s'agrt d'un bâtiment en banco, ouvert sur un coté et comportant des

claies en bois rudimentaires. Une partie de la production pourra être entreposée

dans le hangar de la 7nne.

r commercialisation en période d'hivernage sous emballage de qualité, en associant

les trois paysans concernés aux démarches.

r Mise au propre du bilan économique de I'opération et présentation en assemblée

dans troii ouquatre villages parmi les plus intéressés.

22 L'agent du Conscil Rrnal Mamadi N. Keita porrraitttre responsables de ces suivis, en accord avec lc chcf de volet concerné'

æ noJ"t rccÊyant I'appui tccbniqrrc d'un expert FAO, M. Avitabilc'
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r Répétition de I'opération en 1993 pour une superficie totale de I'ordre de L0 ha (sur

les 3 ou 4 villagei déjà intéressés),Trouver une forme d'association adaptée afin de

regrouper les producteurs pour I'obtention de crédit (à ce stade les semences ne

Oewaiènt pas être subventionnéeyr), la conservation et la commercialisation.

r Mise en place de hangars de conservation et développement parallèle de bâtiments

de stockàgr po* l'échalote; cette action pourrait être partiellement financée par le

Projet.

+ Plnse de dêvelopryment (>94)

I Augmentation des superficies plantées en contre-saison

r Formalisation des associations de producteurs (GIE ou autres). Développement

dans ce cadre de structures de conservation collective et/ou individuellests. De

nombreuses lignes de crédit existent déjà pour de tels investissements.

Il est intéressant de penser à développer simultanément la production d'échalote,

laquelle possède le double avantage d'être connue des paysans et de se prêter à une

.oo."*ation plus rudimentaire (en ias, en filets), mois coûteuse et donnant lieu à très peu

de pertes.

On veillera à maintenir une organisation d'ensemble susceptible de, 1) assurer une

quantité de produit donnée aru( grossistes de Bamako,z) assurer une qualité, si possible

identifiée à un label. Ces deux pbints sont essentiels pour obtenir une régulation et un

développement du marché.

4.5 Commercialisation de la patate et de la pomme de terre

I-a patate connaît depuis 1990 une baisse globale de ses cours. Alors qu'avant cette

date ron pii* (à Niono) ne descendait que très rarement en dessous de 50 Fcfa /k$,les prix

oscillent âduellement entre 25 et 50 Fcfa /kg.I-a competition avec la Région de Sikasso,

principale zone productrice, rend improbables les perspectives de d-éveloppement de cette

ipe*fution, du moins dans des proportions qui justifieraient une action specifique.

Tout au plus remarquera-t-on que la production sikassoise connaît un déficit de 2 à

3 semaines (fin mars - début awil) correspondant à la soudure entre les deux périodes de

production.

Les perspectives sont meilleures en ce qui concerne la pomme de terre. Cultivée

depuis l'épôque coloniale dans la région de Sikasso, elle s'est notablement développée au

conrs de la àernière décenni e grâcé à des importations massives de semence. Celles-ci

Z mais le Projet pogrrait êre garant vis à vis de la BlrlDA ou du FDV.
a k deFl- a;*gÊoi*tion des productcurs, les qrnntités produitcs, les types de bangnr Pro'pcés et lcs p$ibilités de financcment

orienæront lc choix cntre dcs magasins collcctifs ou individuets (ou une association des deux).



proviennent principalement de France (Stc La Sikassoise) et des Pays-bas (ISCOS26), avec

des quantités approximatives de 600 et 60 t respectivement.

L'estimation des productions varie beaucoup selon la productivité moyenne

considérée. Si I'on prend un facteur I (une caisse en donne 8), ce qui est asse" $45r, or
obtient une production annuelle de I'ordre de 5000 tonnes; si on prend un rendement

moyen de 25 t/ha (soit approximativement un facteur 15), on obtient une estimation de

10.000 t.

D'après les responsables d'ISCOS, qui travaillent princlpalement sur la
commercialisation des tubercules, mangues et agnlmes, le marché de la pomme de terre est

actuellement assez porteur et pourrait se développer par I'augmentation des exportations
sur la Côte d'Ivoireæ.

Si I'on se réfère aux prix aru( producteurs pratiqués par la coopérative d'ISCOS au

début de cette année (voir figure), on peut calculer les marges de la pomme de terre.

EVOLUÎION DU PRIX D'ÀCI{ÀT
LA POMME DE IERRE (1993)

r40

t20

t00

t0

60

40

20

0 Jcnvlcr Fevrlcr avrtl

Prlr ou producfow (Fcla/E)

donn6t t rscoss

On constate également que pour obtenir des prix supérieurs à 75 Fûa/kg, il faut
produire avant la fin janvier, ce qui signifie une mise en culture fin octobre (pour un cycle

de 85-90 jours), ce qui est rarement compatible avec les travaux rizicoles.

% avec I'intcrvention de la Coopération italienne. ISCOS revend les scmenoes à 360 Fcfa/Kg, contrc 390 F Porn la Sikassoisc ct
privilégie actuellcment une variété de fmme rondc Aès app,réciéc et p'roductive (> 25 t/ha),la COSMOS.

Zl c'est tu ptoOuæi"ié considéréc dans l'ét5de CMDT/3DPA 'Identification dcs op'pctunités de diversification dans lc domaine des

prodwtions maraîchèrcs ct fmitières', juin 1989.
28 qui correspondrait à un marché de 10.0fl) t/an.
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Intrants

Semences: 1.7 t/hax 360 F lkg
Engrais, matériel

Main d'oeuwe

3 personnes/ha x 4 moiszs

Production/ha
Revenu brut (20 r x 70.000 F)
Revenu net (avec main d'oeuvre)
Revenu net (sans main d'oeuvre)
Coût de production du kilo conservé
Rémunération du travail

150.000 Fcfa
200.000 Fcfa

350.000 Fcfa

20t
1.400.000 Fcfa
700.000 Fcfa
1.050.000 Fcfa
35 Fcfa
2920Pc/:a/ j

4.6 Transformation de la tomate

Des contacts ont été pris avec la SOMACOm afin de se renseigner sur les possibilités
d'approvisionner I'unité de production de concentré de tomate de cette entreprise avec la
production de I'Office du Niger.

La SOMACO produit des jus de fruits (mangue, tamarin, goyave) et du concentré
de tomate. En attendant I'approvisionnement local en tomate fraîche (du perimètre de

Baguinédart), la société importe du triple concentré et le transforme en concentré double.
Pour réaliser un objectif à long terme de 3.5ff) tonnes de double concentré, la SOMACO
devra récolter 22.000 t de tomates fraîches. Pour l993,la demande portant sur une quantité
de seulement 1..500 t de tomates fraîches n'a pu être satisfaite qu'à hauteur de l0 %o I

Malheureusement les modalités de production du concentré ne sont pas compatibles
avec un éventuel approvisionnement à partir de I'Office du Niger: le faible prix à I'achat
(Æ Fc{a/kg bord-champ) ne permet pas d'envisager un transport sur 350 km qui se

solderait par un surcoût de I'ordre de 10 F /kgqui dewait être déduit du prix au producteur.
En plus de ces contreintes économiques, la production de concentré demande des tomates
très mûres, ce qui rend extrêmement précaire leur transport, fût-ce en caisse en plastique,

et occasionne des pertes importantes. On considère gên&alement qu'une production de

concentré de tomate n'est viable que pour une récolte accessible dans un rayon de moins de
100 km.

On peut alors envisager d'installer une unité de transformation à Niono même.
L'investissement correspondant à nne unité pouvant traiter de I'ordre de AnO t de tomate
fraîche par an (soit l'équivalent de la production d'une centaine d'hectares) serait de

I'ordre de 10 millions de FF. Une telle solution entraînerait un surcoût dû au transport des

æ Repas compris
30 Société Malienne de C-onscrves; eociété d'Etat jrxqu'en 19/8, devenræ d'économie mixæ jwqu'en 1991, trtis société atronyme depuis

cette d8te.
3l dont 300 ha apparticnnent à la Société
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boites de conserves vides (de Bamako à Niono); cet inconvénient pourrait
choisissant de transporter le concentré dans des fûts de 200 I afin
conditionnement dans I'usine de Bamako.

Cette question mériterait d'être approfondie, en tenant compte
rencontrées par la SOMACO pour démarrer sa production ainsi que
concernant les protections contre les importations.

4.7 Suivi et tests phytosanitaires

être réduit en
d'assurer son

des difficultés
des garanties

Des tests phytosanitaires sur la tomate ont été menés afin de vérifier I'efficacité de
produits naturels à base de neem. I-es tests (2 rêpêtitions) comparent un témoin non traité
avec trois traitements correspondant à des doses de 1, 1.5 et 2 kg de feuilles pour 5 litres
d'eau.

Les plants sont au stade de la floraison; on n'observe aucune différence très nette
entre les traitements. Il est probable, indépendamment des résultats finaux du test, qu'il
soit préférable de préparer les produits de traitement à partir des noyaux dont I'huile est
nettement plus active. En contrepartie, lln solvant est nécessaire pour extraire ce principe
actif.

4.8 Tests de densité sur l'échalote

L'essai à comparer diverses densités de repiquage (plants issus de pepinières) pour
deux variétés (83 et N'Galamadjan). Il s'agis5ait d'une reprise de I'essai implanté
(tardivement) I'an passé.

I-a planche a été fertilisée avec 100 unités d'aeote et lfi) de Y2OS/ha. Quatre
densités ont été choisies:29,38,50 et73 plants/m2, correspondant à des écartements de 10
x L5, 15 x 15, 15 x20,20x20, avec denx répetitions pour chacune d'elles. L'essai aêtê,mené
simultanément dans trois villages distincts. I-es résultats suivants sont ceux du village Nl
(semis des bulbes en pépinière 1.L/I1/92), les deux autres répétitions n'ayant pas encore
êtê rê,coltées.

Les résultats obtenus indiquent une meilleure productivité de la variêtê 83 et des
rendements croissants avec la densité (voir figure). Les rendements moyens, 29 et 7l t/ha
pour les deux variétés, peuvent être considérés comme bons. L'écartement 10 x 15 conduit
à un gain de productivité de près de 50 Vo par rapport à la densité la plus faible (20 X 20).

Le poids moyen (ou la taille) des bulbes varie évidemment en sens inverse. I-a
variété 83 produit des bulbes plus petits et en plus grand nombre (en moyenne 6.1 bulbes
de 9.8 g par poquet) que la variété N'galamadjan (en moyenne 5.1 bulbes de 1.0.5 g par
poquet), ce qui confirme les caractéristiques cornmunément rattachées à la variété 83.

On constate (tableau et graphiques) que I'augmentation de la densité joue beaucoup
plus sur la taills des bulbes (- 30 Vo) que sgr le tallage.



TEST DE DENSITE
Vqriction des

SUR L'ECHALOTE
rendements

TEST DE DENSITE SUR
Variation de ls tqiUe

L'ECHALOTE
des bulbes

potds moyen du bulbe (Ol

tô

I4

l2

l0

I
6

4

2

0
pold3 noTcn (g)

n.DdoDoBr (1,/ha)

ECARTEMENT DES PLANTS (CM)

Vorlété 83

N'gclcmqdf qn

Varlété 83

N'gclamsdf an

ECARTEMENT DES PLÀNTS (CM)



Mis.tio- d'aff"t au Proiet Retail ' ' ' Rl-t - vril lQQ3 T

RrnnruENTs oBTENUS (r/ne)

2O x20
Ecartements

20 x 15 15 x 15 10 x 15 moyenne

83 diaba

N'Galamadjan

Rép.1

Rép.2

Moy

Rép.1

Rép.2

Moy.

27.00

13.40

20.20

?3.75

17.39

20.57

31.93

2r.02

26.48

24.37

22.86

?3.61

34.03

2r.67

27.85

28.08

L8.48

23.28

37.39

29.94

33.67

31.97

18.48

?Â.79

27.05

24.06

NoÀrsnn MoYEN DE BULBnS/roourr

20 x20
Ecartements

20x15 15x15 10x15 moyenne

83 djaba

N'Galamadjan

Rép.1

Rép.2

Moy.

Rép.1

Rép.2

Moy

7.6

5.6

6.6

6.3

4.7

5.5

7.5

4.6

6.1

5.8

4.8

53

5.2

5.4

s.3

5.1

4.3

5.0

6.8

6.1

6.5

4.6

4.7

4.66

6.1

5.1.

On peut conclure de ce test que des densités élevées, supérieures à 500.000 plants
par hectare sont favorables à I'obtention conjuguée de rendements plus élevés et de
bulbilles de plus petite taille, facteur positif pour la conservation. En contrepartie, il est
recommandé de repiquer au moins une partie de la planche avec une densité plus faible
pour obtenir quelques bulbilles plus gros destinés à être conservés comme semence jusqu'à
la saison suivante.

Il sera intéressant de confirmer ces résultats avec ceun des derur autres répétitions
en cours de récolte; notons que la production de chaque carré élémentaire est conservée
dans des filets séparés qui feront I'objet d'un suivi au cours de leur sonservation (pertes par
pourrissement et dessiccation).



4.9 Tests variétaux

Quelques tests variétaux ont été mis en place au Nl 69. Ils concernent,

I la tomate: variétés IS1, IS2, IS3, I9, IS5 et 156 (Tecnisem), semées le 4 janvier, +
variétés hybrides Fl (Tropimech).

r le Choux hybride Fl; Célia et Domon

A I'heure actuelle ces variétés démontrent une très belle vigueur végétative.

Il est recommandé de reprendre les tests portant sur le melon (variétés américaines
de grande taille et résistantes à l'éclatement). Bien que relativement sensible agx attaques
parasitaires, le melon est un produit qui conserve un prix très élevé sru le marché dè h
capitale.

Une autre speculation qui pourrait présenter un réel intérêt est la papaye, variété
solo.

4-10 Amélioration technique de la production/besoins de recherche

Le niveau d'intensification et de maîtrise technique du maraîchage est encore
insuffisant. Deux actions ont été menées afin de contribuer à améliorer les iechniques de
production:

t Formation: 10 agents du Projet, en particulier des agents du Conseil Agricole et de
la Promotion féminine, ont regu une formation dispensée par I'IER âu cours du
mois de décembre passé. Celle-ci portait plus specialement sur la fertilisation et la
défense des cultures. Une telle formation dewait être étendue aux agents des autres
zones.

I Intrants: afin de promouvoir I'utilisation de semences sélectionnées et I'usage des
traitements phytosanitaireg des contacts avaient été pris I'an dernier avec la-firme
Nakoshi/Vilmorin. L'idée était de confier à deux anciens membres de l'équipe RD
du Projet, constitués en GIE, un stock de semences qu'ils pourraient revendrê dans
les différents villages, en profitant de leus connaissance de la hne.Ces agents, au
cours de la saison 93, ont pu vendre les denx tiers d'un stock de semencés d'une
valeur totale de 135.000 Fcfarz. Les semences les plus demandées sont celles de
tomate, chotrx, gombo et pomme de terre.

Ces agents proposaient par ailleurs des interventions phytosanitaires rapides, à la
demande des paysans. Une cinquantaine de demandes ont été enregistiées, mais
dans la moitié des cas les agents ont été obligés d'accepter un paiement à créditr.

32 C-e stoch était avancé par la Société Nahæhi; les açnts doivent rapidcmcnt réinvcstir tcurs pr,emicrs bénéficcs pour sc constitucr un
petit stoe.k de roulcment.

:13 Le coût du traitement cst de l0t0 Fcfa/250 m2; tcs dcru pulvérisaæurs ont été loués porn un total dc 15.000 F/6aigoo.



n semble que I'habitude prise par l'équipe RD de réaliser gratuitement des

traitements à la demande des paysans appartenant à la vingtaine d'exploitations de

l,échantillon de suivi roit pre;uaiciable â,t oeudoppement de cette activité; il serait

souhaitable de se désen gager lors de la prochaine campagne'

L'extension actuelle des superficies maraîchères ne s'accompag4e pour le moment

pas d, efforts d,ample* **purauie au niveau de la recherche. Malgré la competence et le

travail déjà réalisé par rIER sur ces thèmes, il serait souhaitable que la Recherche

Nationale étende son champs d'action géographique pour s'intéresser à I'ensemble des

grandes zones Productrices.

Une telle réorientation aurait, en particulier, le mérite de conduire à prendre en

oompte l,échalote, principale culture -.t"i.ttère du Matir et totdement absente des

recherches.

Le travail le plus urgent dewait porter sur l'identification et I'amélioration

variétale. Dans la zone de l'fofice du Nigàr, on relève un grand nombre de variétés dites

,,locales,, dont on ne sait pas grand chose: Èolodougou djaba' Ganrbougou Djaba' Bousanga

djaba, Mamoutou djab4 Ngalamadjan djaba 83 djab4 etc...

une première collaboration a pu être établie avec le Proiet PNUD de I'IER qui

travaille en particulier sur la production de semences de violet de Galmi' Au Niger' la

production de semences est maîtrisée par le paysan; les difficultés techniques de cette

producrionss font qu il est ;;éférable d'ètabtit iei premières années de production sur de

semences sélectionnéespo vendues dans le commerce ou produites par le Frojet

PNUD/FAO (avec lequel trois paysans de Niono ont collaboré pour la production de

bulbes mères).

4.ll Séchage solaire

I-e séchage solaire des produits maraîchers a fait I'an passé I'objet d'une étude

économique détâiilée. Il en est ressorri que cette aqivité ne devait pas être développee

dans les conditions actuelles du marché.'L'*, des limitations identifiées était la faible

apaatêdes séchoirs, qui ne permettait de traiter qu'une quantité de produits assez réduite'

un prototype de séchoir direct à deux étages (double capacité) avait été commandé

à l,atelier de la Mission de ségou. Il est recornmandé de limiter les recherches sur le

séchage au test de ce matériel.

4.12 Suivi de marché

Le suivi des prix des produits maraîchers sur le marché de Niono dewont

impérativement cnoiinoe, à être effectués sans intemtption. I-cs graphiques

correspondants seront actualisés.

n4 avec des superficics totates cultivées, principalemcnt, ct à part à peu près égale+ au Platcau Dogglt ct à I'Offioc du Nigcr' cntre 2000

et 25@ ha.
15 bien q'e planæ bisann'elle, te violet dc Galmi flernit partiellcment en prcmièrc année' cn partiorlicr Pour des ssmis préæccs (fin

octobre, début nwemb,re); les graines sont stériles mais pcwent être conc€'nÉcs Ptf elÎeur par le Pa)t6an'



5. DTVERSIFICATION

5.1 Maîs de contre-saison

200 kg de semences de DMR ESRY, variété qui avait prouvé ses qualités lors des
tests de 92, avaient été commandées à I'IER pour le développement des tests en milieu
paysan. Il avait été prévu de distribuer ces semences uniquemàt aux paysans désiregx de
mettre en culture au moins deux bassins de 10 ares. Iæs demandes canalisées par
I'intermédiaire des AV ayant été nombreuses cette orientation, qui visait en particgtier à
mieux cerner les problèmes de conduite des irrigations, n'ont pas eie suivies.

Il en a résulté une dispersion des semences (800 g/personne) auprès d'une trentaine
de paysans. Seulement trois paysans ont implanté ftôis bassins'complets (le total des
superficies approchant les deux hectares). Beaucoup de paysans n'ont par 

"iUeurs 
pas suivi

les recommandations quant à la date de semis (décernUré; ét c"[r-ci se sont étaléei jusqu'à
début féwier.

En dépit d'irrégularités de taille dues à une irrigation pas toujoun uniforme, les
plantations sont très satisfaisantes. Il faut toutefois craindie l'échaudaga des semis tardifs.

Comme I'année dernière, les cultures en place intéressent très fortement les
exploitants. Certains qui, comme beaucoup, étaient iceptiques, ont déclaré vouloir faire I
ha l'année prochaine. Il semble que la culture de mars soit àmenée à se développer mais ilfu}l en rappeler les contraintes: vol des épis, attaques d'oisearD( slu les inflorescences
mâles et les épis, nécessité d'un planage correct et d'une attention acque quant à la gestion
de I'eau (prévenir les fuites ou les débordements qui occasionnent des excès d'eau
localisés).

Il DMR ESRY n'est pas un hybride mais un composite dont il faut renouveler la
semence tous les trois ans de préférence. Il convient donc de garder (voire de racheter) un
part de la production pour I'année prochaine.

5.2 Sorgho

Une variété de Sorgho précoce (EAP 13545) en provenance de la Station de
Cinzana a êté, implantée à la Régie. Elle démontre un très Lon développement. L'intérêt
d'une telle cêréale, dans le contexte actuel, n'est pas évident.

5.3 Fourrages

La mise en valeur de la parcelle fourragère de Ténégu êt (2 ha) a été poursuivie. Les
déconvenues enregistrées suite aux fortes remontées salinei (il s'agii d'un iol danga) nous
ont amené à abandonner les légumineuses, à I'exception du Macioptitium Lathyioides (Z

36 On choisira la marqræ vilmorin, dc qualité srryériernc alx semenoes (re)vendræs par Teizier.



bassins de 10 ares). Deux nouveaux bassins ont été repiqués- 
-alec 

des petits plants de

pnicum maximurn issus de ra 'pepinière" installée à la régie du Nlr.

Le bassin planté avec la canne à sucre pose des problèmes à cause des nids d'oiseaux

que celle-ci abritl. c"ri, pil contre, n'est pur t" cas anec le permisetum wrwrewn qui lui

est donc préférable'

Les actions suivantes sont recommandées:

I coupe régulière de la canne et destruction des nids'

r implantation de deux autres bassins de prurisetum;le bassin déjà existant doit être

coupé régulièrement, sans attendre une trop grande lignification des tiges'

I I-es quatre bassins restant dewont être repiqués avec du pnicum'

r I-a couverture morte de balles de rws a un effet très positif; il faut continuer à en

épandre dans les bassins de pnicumpour faciliter les reprises'

r Après des débuts difficiles, les haies vives ont très bien poussé: les Gmêlinas doivent

être taillés pour les aider à monter ainsi que les caianrts, afin que la haie

s,épaississe. Les quelques trous seront comblés par de nouveaux semis de cajaruts'

on peut espérer obtenir une belle haie en fin d'ànnée, ce qui pourrait permettre de

récupérer lè grillage pour une autre parcelle.

r I^a haie vive d,euplwrbia balsamifera est trop clairsemée. Il faut repiquer quelques

boutures en début d'hivernage'

r Les de'x bassins de Macroptilium recewont quelques semences supplémentaires

avant l,hivernage dans les 'trousu. I-es bassins sbnt iecs et doivent être arrosés dès

maintenant.

r Les quelques touffes de Brachiarin brizantlw (en particulier la variété à feuilles

larges) ont très bel aspect, malq ê la salinisation. Il faut leur réserver une place et

éclater les souches en \nre de leur reproduction; veiller tout partic'ulièrement à

éviter les excès d'eau.

r Dans la plupart des bassins, les diguettes doivent être reprises'

r To's les bassins dewont être pâturés avant I'hivernâ8e, par les boeufs de labour

de Préférence.

r Noter les apports de fumure minérale par bassin. Ceux-ci doivent recevoir 40 kg

d',réelhu 
"iier 

pâture de graminées + lfi) kg de Y2O5 une fois I'an'

ble à ca'ee dcs fctcs æncurs en scl dcs corrhes superficiclles; il faut repiq'cr des planrc ou

utiliscr des éclats de souche'
ilE qubn peut sc ptrocrlrer gratuiæmcnt à la rizcrie de Molodo'
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1. FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

I-es activités de la cellule Recherche-Développement du Projet Retail se sont

déroulées au cours du premier trimestre 93 de manière tout à fait satisfaisante. Ce constat

tient autant au sérieux manifesté par l'équipe concernée qu'à I'environnement favorable

assuré par la Direction et les autres services de la hne.

L'équipe actuelle est en fait réduite à son chef de volet, deux agents de terrain, un

responsablô aI U régie et une secrétair$e. Au cours de la restructuration de la hne, M.

Xeita a êtêplacé au niveau du conseil rual, tandis que Moulai Diallo renforçait l'équipe du

Suivi-Evaluation.

Cette équipe peut être considérée comme suffisante dans les conditions actuelles,

c'est à dire d'une- part dans I'attente de Retail m et, d'autre part, avec la flexibilité qui

découle de,

r la possibilité de recourir à des prestations de service ponctuelles, comme cela a êtê,

le cas pour les tests de décorticage ou le suivi de marché à Bamako;

r la collaboration avec les services du Conseil Rural, qui accepte de "détacher" M.

Keita pour des opérations ponctuelles, comme il tui a êtê demandé au sujet du suivi

de la conservation de I'oigRon.

Dans le même ordre d'idée, il serait hautement souhaitable que M.Diallo, agent

responsable I'année dernière du suivi des tests d'aeoll4 puisse participer cette année arur

tests d'hivernage.

En cas de nécessité d'un agent complémentaire, il serait opportun d'employer M.

François Dena, ancien agent émérite de la RD, qu'il conviendrait de récuperer pour Retail

ru.

Le fonctionnement de la salle informatique et de la bibliothèque est satisfaisant; il
est urgent, néanmoins, de reprendre la pratique du Back-up automatique des fichiers de

travail ...!

Des compléments de formation sur Lotus et Harvard Graphique ont pu être donnés

au cours de la mission.

39 L'ancienne sccrétaitÊ du pnoict ayant opté pour un autnc travail, c'est Mlle K. Dioni - anciennc cnquêæuse - qui assure scs fonctions.



2. PROGRAMME POUR L'HI\'ERNAGE

Le chef de volet dewa rédiger prochainement une synthèse concernant I'essai
densité sur l'échalote, sur le modèle àe lbnalyse présentée dans ce rapport concernant la
première répétition de cet essai.

Il fera de même au cours de I'hivernage en ce qui concerne toutes les informations
et tests en cours sur la conservation de I'oignon et de l'échalote.

2.1 Essais en collaboration avec I'IER/Kogoni

On maintiendra un programme minimum avec I'IER, dans I'attente d'une nouvelle
définition du travail sur Retail III, laquelle sera facilitée par la délocalisation d'une partie
de l'équipe de Kogoni vers la station régionale de Niono.

Les essais comprendront,

I une reprise de I'essai sur le mode de préparation du sol, su les mêmes parcelles et
avec les mêmes traitements.

I un essai yriétal portant sur les variétés SEBERANG, Kogoni 91-1, MR g4,40-1 6-44
( + 1 variété à choisir avec I'IER) comparées au témoin 

-gC gO-2. On conservera g
répétitions par traitement.

t Un suivi entomologique à définir avec la cellule Défense des cultures et orienté sur
les problèmes de la panachure jaune et des nématodes; le suivi du piège à lumière
ne dewait pas être repris lors de cette campagne.

I Une mission d'évaluation des problèmes phytosanitaires sur le maraîchage en
hivernage (M. Moussa Noussourou).

2.2 Plan d'activité de l'équipe RD

Un certain nombre d'activités ont été évoquées plus haut dans ce
activités dewaient se concentrer sur les points suivanis:

t Activitê tizicole: reprise de I'essai en régie croisant âge des plants et densité de
repiquage; on sera particulièrement exigeant en ce qui ion.r*e les opérations de
comptag. gt talles et panicules; le nombre de poquets de référencô ae chaque
parcelle élémentaire sera doublé. I-es comptages seiont toujours effectuér p"t tu
même personne, en I'occurence le responsable de le régie.

I Azolla: développement de la culttne d'azolla dans les zones de double-culture (voir
détail plus haur).

les



r Maraîch îge: Tests
Niono et Bamako,

Maîs: prévoir la distribution des semences et la sélection des semences de manière à

privitégier les semis précoces sur des superficies d'au moins 10 ares'

Fourrage: exploitation de la parcelle de Ténégué et fin de repiquage du Panicum

(voir détail plus haut).

de consenration et de commercialisation, suivis des marchés de

ainsi que décrit plus haut. Cette activité doit recevoir une

attention Prioritaire.

r salinisation/alcalinisation: continuation des relevés mensuels sur les points de

suivi du N4 et du N7.

r stratégies des agricultenrs: une enquête pou-rra être menée pour mieux cerner la

répercrssion de la baisse du cours du riz iur les stratégies des producteurs' Cette

enquête prendra rn .otnpte une_ dizaine d'exploitations de la zone de Molodo (non

réamén agêe),autant au ùcteur Niono, de Reiail (I et II) et autant de Retail ru'

Il s,agirq en partioilier, d'évaluer l'évolution des opinionl gynt à la poursuite de

l,intensificatiôn, à la double-culture, au décorticage, à la diversification, au

maraîch *Eè,en pren-t po* hypothèse une stabilisation du prix du paddy autour de

100-110 Fcfa/kg.

Cette enquête pourrait être en partie confiée à F. Déna, sur prestation de seryice'

2.3 Budget de transition

un budget de transition avait été établi par yglet polrr le- premier semestre 1993'

Etant données î.5, p"rrpectives de démarrage de iretail III èn fin d'année ou au début 94, il

sera nécessaire de pteput"r un additif correspondant au detrxième semestre'

Cet additif sera prêparê par le chef de volet à partir de l'ébauche proposée ci-

dessous, en tenant notammeït compte du bilan des dépenses du premier semestre:

315 -Matériel agricole

32L Transport
Gazoill2550 AT
lubrifiant
entretien
Ess.complémentaire (5 ag.)
A;5i',çrr',<ç ;^ ',^' '-'"i''i

r-)' 
i

Particip.éléctricité

0

1.630350
567.000
30.000
925.000
210.000

240.000
180.000

322 Entret. Bâtiments
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323 Fournitures bureau

325 Intrants cultures

326 Indemnités
Personnel d'appui

340 Conventions-études

350 Imprévus

TOTAL

Particip. éléc. labo

papèterie
Listing
Mat. informatique
Réparations mat.info

engrais
Produits phyto
Semences
Sacherie
Son bovins
Divers

Chef volet recherche
Chef volet élevage
Agent technique (1)
Enquêteurs (2)
Gardiens (2)
Secrétaire (I/2 temps)
Manoeuwes (6)

Collaboration IER
hestations diverses
Main d'oeuwe occasionnelle

5 7o fonctionnement

60.000

780.000
180.000
200.000
200.000
200.000

760.000
250.000
80.000
50.000
50.000
30.000
300.000

5.148.735
1.015.980

1.015.980
625.290
737.880
4U.020
195.505
1.1/14.080

4.000.000
2.700.000
1.000.000
300.m0

627.954

13.187.039 Fcfa
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Détail actualisé de I'historique des rendements par village

Evolution de la production de paddy au Mali

Détail des résultats des tests de décorticage (vari êtê Habiganj)

Détail des résultats des tests de décorticage (variété Bouaké 1S9)

Liste des personnes rencontrées

Fiche technique sur la culture de l'azolla
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Personnes rencontrées

- Tous les agents de lahnede Niono
- Mme Annelies Z,oomers (missionnaire du Kit)
- M. Kabirou N'Diaye (IER/Niono)
- M. Idoe (Projet Riz-Kogoni)
- M. Mamadou M'bare Coulibaly (IER/Kogoni)
- M. Abdoulaye Hamadoune (Maiga) (IER/Kogoni)
- M. Kalé Sanogo (DMVA/ON;
- M. Yaya Diarra (DMVA/ON)
- M. Sassa Dramé (DMVA/ON)
- M. Drissa Keita (DG par interim)
- M. Amahdi (CIRAD/IER Sikasso)
- M. Sergio Franco (Dr de Projet ISCOSS-UNTM)
- M. Vincenzo Avitabile (FAO/IER)
- M. Henri Clamens (Dr SOCOMA/BDPA)
- M. Moustapha DEME (SOCETEC Bamako)
- M. Breima Sanogo (opérateur du marché de Médine)
- Mme Kadia Toure (operateur du marché de Médine)
- Mr J.Charroy (Délêgûêt CIRAD Bamako)
- Le nouveau Chef de Projet FED (O.N et ORS à Ségou) (?)
- M. V.Papazian (CFD / Agence de Bamako)
- M. Desprez (FAC Bamako)
- M. S.Coelo (BDPA/ Min. des Finances)
- M. Bouaré (Séné Conseil - Ségou/Diakoro)
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FICHE TECHMQUE SUR I.A CULTURE DEL'AZOLLA

Intêrët de l'azolla

r D'après la littérature, une production enfouie de 20 t d'azolla (production d'un
hectare) équivaudrait à 35 unités d'azote, soit de I'ordre de 80 Kg d'urée. Au Retail,
on a obtenu des productions atteignant plus de 30 t/ha. Son intérêt économique en
découle; il pourrait permettre de diminuer d'un tiers les apports en urée.

r L'azolla a un effet très important sur la diminution des adventices ("effet
herbicide"). Par I'ombre qu'il crée, il empêche la photosynthèse et la ctoissance des

mauvaises herbes émergentes. Selon I'aDRAO, quarante jours après repiquage et
avec un bon développement de l'azolla, on observe une réduction de 50 Vo des
adventices.

r L'azolla ne demande que très peu de travail supplémentaire mais plutôt une grande
attention et une bonne gestion de I'eau.

Mise en place de l'azolla

r la parcelle doit être hersée et relativement bien planée (sans levées de terre
apparentes).

r Les bassins doivent de préférence être indépendants les uns des autres (mais ceci
est indispensable poru les tests) pour éviter la diffusion des frondes dans les bassins
voisins.

r Les frondes d'azolla doivent être distribuées dans la rizière l5-2O jours après
repiquage ou, en pratique, aussitôt que le paysan y maintient une lame d'eau
suffisante.

r On distribue de I'ordre de 10 kg d'azolla (égoutté) par bassin de 10 ares en
parcourant celui-ci par sa ligne médiane et en jetant les frondes de tous côtés. On
complète en longeant les diguettes (tour du bassin)

r Pour pallier un éventuel manque de semenceq le paysan peut de toute façon
multiplier I'azolla sur le premier de ses bassins qui sera en eau (avec un kilo de
phosphate, afin d'avoir, une dizaine de jours plus tard, une quantité suffisante pour
ensemencer le reste des parcelles).

r Dans la mesure du possible, il est recommandé et très benéfique d'apporter 1 kg de
P2O5 par bassin de L0 ares.o.

'10 En théorie, le phosphore assimilé par I'azolla est trstitué au sol lcs de son enfouisscment S'il
d'apporter des quantités de phoephaæ supérieunes à celles appctécs généralemcnt en fumure de
fractionner cct apport pour assurcr un épan<lage après I'cnscmenoemcnt du bassin.

n'est doûc pas indispcosable
fond, on pcut en rcvanchc
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Aspcts techniE"tes du suivi des caltures

r l-es algues vertes (ou bleutées) concurrentes, si elles apparaissent, doivent être

combattues Par Piétinement.

r la lame d'eau doit être contrôlée: c'est là I'un des points essentiels de la réussite

de la culture. Il faut éviter les assèchements qui font que les frondes touchent le sol.

r Les regroupements d'azolla dans un coin du bassin (en général en début de culture)

peuvent être combattus par une redistribution des frondes.

r Les mouvements d'eau (alimentation, vidanges) doivent se faire sans courants

excessifs.

r Les entrées de poissons (qu'on peut déduire d'tut éventuel arrêt de la croissance et

de la disparition Oe I'azo[â dans certaines parties du bassin) ont, I'an passé, surtout

été notéè, eo hivernage. Oï doit être prêt à disposer un petit filet à I'entrée du

bassin, à I'image de cerr* utilisés à la vidange pour retenir les poissons.


