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Résumé

I-e Projet Retail" initié en 1986, est un projet à caractère expérimental, destiné a

tester un ensemble de dispositions (techniques, agronomiques, organisationnelles)
suceptibles d'assurer la réussite de I'intensification sur les périmètres réhabilités de
I'Office du Niger.

L'année l9y2 correspond à la fin de la deuxième phase du Projet.Le rapport annuel
de la Recherche-Développement présente les résultats obtenus au corus de I'année ainsi
que des considérations plus synthétiques concernant d'une part les résultats de

I'intensification et, d'autre parÇ les options de réaménagement.

Læ rapport distingue successivement:

- les problèmes posés par la diversificatioq avec un accent partianlier sur le
maraîchage dont les aspects socio-économiques sont mis en exergue. Des résultats

concernant le blé, le mais et les fotlrages irrigués sont présentés; - le bilan de

I'intensification rizicole, tant en anne réaménagêe que non-réaménagêe, double-culture y

compris; - le fonctionnement des exploitations, en partictrlier les problèmes de main
d'oeuwe liés à la diffusion du repiquage; - des réflexions sur les options de
réaménagement, - les problèmes de salinisation et alcalinisation, avec un accent sur les

soles maraîchères et la dynamique des nappes phréatiques; - I'actiyité rizicole, enfin, sous

différents aspects (maintien du planage, aeoll4 tests de décorticage, essais agronomiques).

Mots clés

Mali, ^ fetail, Qff.ice . du Nige4 irrigation, , Reclwrctn-$r{oppement, riziculrure,
maràîchage, saliitîsation, diveîsification, arnenngernents hydro-agricoles, cofits de
production
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PARTIE A: I-A DTI|ERSIFICATION AGRICOLE

In rêflerion sur les pssibititês de dhnrsification à l'Office du Niger doit êffe menêe

prallèternent à celle sw l'bûensificarton rizicole et mêrite urc êgale attention k Mali

assure actucllement près de 85 Vo de æs besoiræ en riz, corætitrnnt darc ce donuîru utæ

erception en ApW de l'oncst. La proùrction dc la camwgru 9!l?? de l'otfice ùt Niger

a atteilrt t80.000't de @dy et on prenoit urc prodrction dc 200.000 t Wr la proclahu

cam4gne. Si l,on ajoute àr cette angmentation les incertitudes Eti sttbsistent sur Ie degrê de

conrrôle des imprntioru, on peut iraindre ryc la brutale clwte des wix obsenÉe deptis un

an (où le prix fu riz est pssê dc 145 F/kg a uo F) ne soit Eæ l'atnorce d'unc tendaræe à

long ternn.

Bien qu,il soit pop tôt pur juger des rêperaæsbru de cette baisse ùt nurchâ str le

wocessus dîineruifîcation, it wit d*vnir imçÉratif, dans le futw, d'ewisager le

dêwloppernent d'antres anlures. Notoru d'ernblêe qrc les ptertialitês de diwrsîfication

sont extrèrnement limitêes pr la rutwe des sols (tatr hydromorPhie, mais anssi localetnetx

lanr salinitê ou alcatinitê), aliêe à un tW d'inigation grwitaire. En ce ffins, il sernble Ete

ta diversification doive concenar en premier lieu l4 contre'sison

I-a prîrciple activitê agricole non rizicole est celle ût maraîclnge, dont le

dÉwloppernent est sryctacttlaire. On yêsente ici une êvahntion de fimWrtance sæio-

êconomg de cette activitê, airuî E iune êttùe su.r la rentabilitê êcotnnûquc du sêclwge

solaire Ei puTait corutitncr une'option de la trarcformation des produits maralclwrs'

Vienncnt erwite ryelrycs rêsultats sur la anlrure de blê, rmaîs et fu founages irriguês'

I ct tans dontc plrn car ces chiffres caneepmdent alr qurntités eorcgistrÉÊs au bottage'



6c...cts de la diversification agricole _

BII-AN SOCIO-ECONOMIQUE DU h{ARAICHAGE AUOFFICE DU MGER

Qttclryes êlêrnerxs de la Zorc de Niorc

1/ DONNEES GENERALES

L'importance socio-économique de la production maraîchère à I'Office du Niger,
croissante depuis une dizaine d'années, apparaît coûrme une donnée fondamentale du
développement agricole à I'Office. Une superticie réelle de 2.(X)0 ha serait consa cr:ée
chaque année au rnaraîch4ge, dont près de 50 7o enéchalote.

Sur le Secteur Sahel, la superficie cultivée est proche de 250 ha et la diversification y
est particulièrement développee: 53 Vo des exploitants cultivent au moins 4 spéortations
différentes, les cultures principates étant l'échalote (40 Vo),L'ail(17 To),la patate (17 Vo) et
la tomate (ll Tol.

I-e mode d'exploitation est le plus souvent individuel (dans 7l 7o des cas), mais les
29 Vo d'exploitations collectives, sous la gestion du chef d'exploitation, ne oorespondent
qu'à t0 7o des terres, ce qui signifie que les exploitations collectives sont en moyenne
nettement plus petites.

I-es parcelles maraîchères sont exploitées principalement par les hommes. Lâ aussi
on retrouve des parcelles attribuées de plus petite taille, puisque si les femmes constituent
39 To des attributaires, elles ne cultivent qu'un quart des superficies.

En plus des productions qu'il est loisible d'estimer à partir de rendements moyens, il
faut également prendre en compte les cas de double-culture au sein de la contre-saison
(pratiquée par 40 7o des exploitants, sur une superficie estimée à 10 To du total), ainsi que
les parcelles cultivées en hivernage - principalement en mais et patate - sur
approximativement 15 Vo de la sole maraîchère.

I-a production maraîchère est prioritairement vendue et I'autocrnsommation ne
dépasse pas 20 Vo. Uêchalote, et surtout I'ail, sont également conservés sur une druée
moyenne de 6 à I mois et vendus progressivement (mis à part la quantité gardée comme
semence). Les destinations des principaux produits se répartissent oomme suit:

nçortn/D-nctrf, 1992



D T sTweTI oN DES PR INC IPATIX PRODU ITS N,TARA ICHERS

Destination Vente en frais Stockaget Autocons. Cadeaux

Echalote
Ail
Patate
Tomate

52 Vo

42 Vo

80 Va

70 Vo

35 Vo

57 
_7o

9To
0.25 Vo

l0 Vo

20 Vo

4To
0.75
l0 Vo

l0 7o

I-a répartition des parcelles maraîchères du Projet Retail a été 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 famiiles, nous avons obtenu (Fig.l) une distribution du ratio
Suprficie maraîchère / Pn (SUP/PA) qui indique une valeur moyenne bien supérieure de

4.23 ares/PA ainsi qu'une très grande variabilité (valerus extrêmes de 0.æ et 18 ares/PA).
Si I'on se restreint toutefois aux exploitations du Retail de ce sous-échantillon, on 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 prérnr 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 culture. En plus de ce suivi continu, les agents du Projet

ont été orientés pour relever des temps de travaux "ponctuels" observés au hasard de leus
visites sur le terrain (opération technique bien définie (labour, binage,...) sur une superficie
et pendant une durée calculées).

2 stockage = vcntc future + scmenoes (lesquctlcs sonr parfois vendues. en cas de néccssité).

RrpponR/D-Ratdt 1992

VALEURS DU RAPPORT SUP/PÀ

rtrD.rltclo Eqtqtchatr/PA (qÎ.t)
20

Moyenne : {.23 qres 
I
I

Eccrrt lype : 3.36 i

æùanttltoD do ôO uPloltqao^t



Aç''. 'q de la diver.qificatiî- agrire' 8

Pour une operation donnée,
est due à phuieurs facteurs:

- qualité du relevé de I'agent

il existe évidemment une dispersion assez grande qui

- type de main d'oeuwe (familiale, salariêe, àla tache ou à la journée)
- âge et sexe des travailleus
- conditions de la planche (un désherbage sera plus ou moins pÉnible selon

I'enherbemen! un labour selon l'état du sol, la récolte selon la productiorl etc)
- écartements des cultures (poru les opérations dnentretien)

La figure en annexe fournit les histogriunmes des valeurs observées pour certains
temps de travaux partinrlierq afin d'illustrer cette variabilité. Iæs valeurs moyennes des
principales opÉrations techniques sont les suivantes:

Telvrps DE TRAvAux DEs pRrNcrpALEs opERATIoNS (HEIJRES)

Opération Oignon Ait Tomate Patate

Confection pepinière I
Repiquage
Binage
récolte

I
9:40'
7:20'
10:00

14:20'
10'

8:30'

2:45'
2:30'
7:00'

4:00'
5:30'

Les temps de travaux globaux par dture (irrigation comprise) ont été obtenus à
partir de la moyenne des temps de travaux totaux sur les planches suiviesr.

On trouve des valeurs assez proches pour fail (70 h/are') et l'échalote (67 h/are). [^a
tomate et la patate sont bien moins exigeantes en travail, avec des temps respectifs de 35 et
23 h/ arc. Pour le piment, 'l'aubergine" et le gombo, les temps de travaux ont été pris éganx
à celui de la tomate (hormis pour la récolte). On trouvera la distribution des valeus
obtenues pour chaque culture en annexe.

3. COTJTS DE PRODUCTION

3.1 Intrants

Semences: les semences sont en général autoproduites (ad" échalote, patate) et
d'une qualité mal contrôlée. Lcs 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 tallàEa, qui détermine le nombre de bulbilles que I'on peut repiquer; nous avons
considéré des quantités relatives à la variété N'galamadjan.

3 Il cst p'référablc de faire la noycnnc dcs æmpe dc tranars totarn quc h s)mtne dcs moycnncs dcs opérations culturales gucccssivcs,

car oÊs dcrnièrcs nc Eont pas cmstantcs (on obûÊftG, prr crcmplc, un nombre dc déshcrbages qui vrric cntre 0 et 4).

nrport R/D - ktril 19Y2



COMPARAISON DES TEMPS DE TRAVAUX
TOTAUX PÀR CULTURE

Heures / arc
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BESoIN EN SEMENcES e L'ARE

Plment
Gombo

Aubergtne

Olgnon

Culture Oignon Tomate Patate

Quantités (are)
Coût (Fcfa)

18 kg
4950

12kg
6000

L sachet
200

14 kg
245

Engrais:La fertilisation des parcelles maraîchères est très inégulière. Si toutes les
planches reçoivent de la fumure organique (environ 10 t/ha), aucune fertilisation
minérale n'est effectuée dans 29 Vo 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 P2O5 par arer.

3.2 Main d'oeuvre

La part de main d'oeuvre salariée est variable selon les cultures, comme le montre la
figure 3. On a distingué la main d'oeuvre familiale, la main d'oeuwe salariée (manoeuvres

'l'apport d'uÉe srn I'ail est en général inférieu à cclui dc l'échaloæ (pour éviær l'éclatement des cai:eux et favoriscr la conscnration).
cc qui n'apparait pas dans no6 moyennes. porrtant obtcnus sur un nombre significatif de données.

R+pon R/D - Reteit 1992



REPÀRTITION DES TYPES DE MÀIN D'OEUVRE
pour leg prlnclpqles cqltures

[\\N X.O lcurlllclc @U.O ralarléË lTllqcUcrout

Fig.3

BILAN ECONOMISUE PAR ÀRE
pour dlllérenteg cultures

Revenu brut (Fctc/arc)
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saisonniers ou permanents) et les tâcherons (payés à la iournée ou à la tâche). I-a main

d'oeuwe familiale est prédominante dans les cultures d'échalote et de tomate, plus faible

pour I'ail et la patatel Sur I'ensemble des temps de travaux de tout l'échantillon (105

parcelles), la patt de la main d'oeuwe salariée est de 30 %, Cest à dire quasiment

identique au taux observé en riziculture (27 % -29 To).

Ces différences, ainsi que la quantité de travail nécessaire Pour chaque sÉculation,
composent gn coût de la main d'oeuwe global qui varie colnme indiqué dans le tableau

suivant, pour une superficie unitaire d'un are. I-a main d'oeuwe familiale a été valorisée à

un prix de 500 F la journée de 6 h.

Cour DE LA MAIN o'oeurnn (Fcre/ene)

Coût de la M.O Oignon Ail Tomate Patate

avec M.O familiale
sans M.O familiale

5808
1658

6785
4212

255r
1792

3181
10æ

4. BII-A}.I ECONOMIQI.]E DES PRINCIPALES CIJLTT,JRES

I-e total des corits de production présentés ci-dessus est résumé dans la figrrre 4 et

dans le tableau suivanL gui présente le bilan écpnomigu€, par are, des quatre culnrres

principales. Iæs revenus bruts ont été calcutés en prenant en cumpte un Prix de vente

moyen str la période de plus forte production.

On constate que les coûts de production sont deux à trois fois plus élevés pour I'ail
et l'échalote que pour lia tomate et la patate. Des différencts du même ordre se retrouvent

au niveau dès rlvenus bruts, de telle sorte que les revenu nets sont un peu moins

dissemblables: près de 9fi)0 et 12.000 F/arc pour la tomate et la patate, 19.(X)0 et 22.000 F
pour l'échalote et fail.

I-e revenu monétaire a êtê estimé à partir de la destination moyenne des

productions présentée cidessuss. On a considéré ce revenu avec et sans valorisation de la

hain 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 cultures avec un revenu

important proche de 18.fi)0 F/are,soit 1.8fr).000 F/hul-a patate apparaît Plus intéressante

q.tè ta tomate, dans la mesure où elle permet un revenu monétaire important avec des

corits de production et un investissement en travail moindres.

Ces revengs maraîchers sont importants, comme on peut le constater quand on

corirpare cette activité à la rizicultueo. La figrrre 5 permet de visualiser somment s'exprime

cette différence sur les principales variables économiques significatives.

5 Lc coût dcs scmcnccs ayant défrIété cmsidéré dâns |cc intrants, nous hr woûs valuirécs conirinæmcût aux t/catc6-

6 donnécs corrcspondant à unc Fpdusti@ dc 5.4 t/ha.

nryponn/D-nelrl 1991



Bilan économique (Fcfalare)

oignon ail patate tomate

semences quantité (kg/are)
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 (Fcfa)
coÛt phosphate (Fcfa)

18
27s

4950
100

0.80
0.65

1 000
88
78

o

12
soo

6000
100

1.10
o.&4
1000

121
101

0

14
18

245
100

0.93
0.65

1 000
102
78

o

1 sac
200
200
100

1.O0
o.s3

1 000
110
64

0redevance (coût de l'eau
Total intrants

MO familiale (Fc{a)
temps de fravail MOF (h)
MO salariée (Fcfa)

6116

41 50
50.o
16s8
17.5

2s73
31.0
4212
39.0

1425

759
9.3

1792
14.0

2s73
26.0

1 023
9.5temps de travail MOS

Total ùavail

Total coûts de

rendement moyen (kg/are)
pertes (%)
prix de vente moyen (F/kg)
Revenu brut

Revenu net (avec MOF)
Revenu net (sans MOQ

autoconsommation + dons (%)
ventes+semences ("É)

Revenu
Revenu

re net
monétaire net

Rémunération de I'heure de travail
Rémunération de l'heure de MOF

5808 678s 25s1 3596

11924 1 4007 3976 4970

MOFI
MOR

(arec
(sans

270
6

98
2Æ72

1æ48
17098

971 5''
1 3865

106
5

290
ææs

255
5

57
1 3808

23[f
40
73

1 020s

'l:'!.i - 2174
4747

s236
7809

30
70

20
80

1

99
13
87

249
300

278
342

1s196 9832
1TT69 10591

314 533
573 1145

Valeur aioutée 18756 21981 12383 8832

n Fo(VD-RGtrilf992



La première des différences se situe au niveau des temps de travaux, six fois

supérietus à cerD( du riz pour I'ail et l'échalote, par exemple. Lâ culture maraîchère

néiessite une mobilisation de main d'oeuwe très importante qui limite les superficies

cultivables.

En ce qui concerne les valeurs ajoutées, les revenus nets ou monétairesr on retrouve

une hiérarchie similaire: Ie revenu monétaire de l'âil, par exemple, est dix fois supérieurs à

celui du riz. Ce rapport est de l'ordre de 8 pour l'échalote,4 pour 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 ?A0 et 310 Fcfa de I'heue pour toutes les cultures, ù
compris, sârt' pour la patate où cette rémuuération dépasse les 5fi) F/h.

5. IMPORTAT{CE DU REVENU MARAICHER DANS LE REVENU AGRICOLE

L'intérêt économique du maraîchage ayant êtê démontré, il est essentiel de pouvoir

étendre la comparaison au niveau du compte d'exploitation des papans, afin de prendre

une mesure exacte de I'importance relative du maraîch4ge et de la rizicutture.

A cet effet, des calculs ont été menés sur 72 exploitations. Les superficies exactes

cultivées pour chaque speculation ont été relevées. On a distingué les quatre cultures

principalel et une cinquième catégorie regroupant les divers; les revenus ont été calculés en

muttiptiant les valeurs moyennes présentées ci dessus par les superficieq en ares, des

speculations oorrespondantes.

Iæs calculs écpnomiques soncernant la riziculture ont été effectués sur la base des

coûts de production moyens calculés par I'IER (1m), à partir des superficigs et des

rendements réels obtenus par chaque exploitationz. L'autocpnsommation en riz (300 kg de

paddy/personne/an) a été cpnsidérée prélevée sur la production des deux campagnes

(trivernage et cpntre-saison), au prorata de leu importance respective. L'échantillon se

divise enire 24 exploitants de Retail Itr et du Secteu Niono (Trors Retail'dans ce qui suit)
et 48 exploitationi de Retail I et tr qui pratiquent également la double-sulture. Pour ces

dernières on a donc câlfllé également les reyenus tirés de cette activité.

5.1 Revenus moyens

La superficie rizicole moyenne des 72 exploitations de notre échantillon est de 5.81

hq contre O.+f ha de maraîchîge,pour une famille moyenne de l8 membres. f-€ tableau

suivant fogrnit les moyennes des revenus net (M.O.familiale inclue) et des revenus

monétaires (M.O.F non valorisée), en distinguant la zone avec double'ctltue du Retail

réaménagê.

? Il s'agit des tcndcmcnts au battage qui emt inférieurs au rçndemcnts rÉeb ûds æpûéscnænt asscz bi3n æ qui cet dirponible au nivcau

Au cUcf dbploiatim cn fin dc campagnc (ærtcs, cadcaur, quntités btthæs oaoucllcmcnt déduitcs).

nryportVD-nctril t9tl
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COMPÀRAISON ECON OM ISUE
ET DU MARAICHÀGE (données

DE LA RIZICULTURE
rapportées c l'hectqre)

TEMPS DE TRAVAUX, / \A
Joun (6 h).zho

t aoo

r t00

lo00

t00

ô00

a00

lo0

0
aclalof ta otv)

acàatoù str (!r") Erar tfcolrto ÈE!. Nlral tfoog trr toDu.

REVENU NET / bq
Mllllcn dc Fctqlbq

VATEUR â.'OUIEE / \A
l{llllcrr dc Fcloztc

r t00

I ô00

la00

t 200

to00

t00

ô00

a00

100

o
aclctob rlr (!lr) actalol DaEr ÈDst nr Otr)

rtoo

1600

la00

1300

loo0

t00

ao0

a00

ao0

o

to00

It00

ro00

r00

o

F ig.5

acDlllo!. rtr (Àtv) aG!alô sa (blr)

REVENU MONEÎAIRE / hq

l{llllcn dc Fdqzlho

NBYENU MONEÎAIRE / ba

llllllcn dc Fcilqzbs
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Les revenus nets et monétaires du
maraîchage sont relativement proches d'une
valeur moyenne de 450.000 Fda/ha. On
constate que le revenu maraîcher des zones
sans double-culture est supérieur de 25 Vo 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 imponants qui se

traduisent par un développement plus intense
du maraîchage.

REVENUS MoYENS ANNUELS DU I\IARAICI{A6E ET DE I-A RIZICULTI,RE

REPÀRTITION DU REVENU NET
AGRICOLE

Erploltotlons du Retat I

RIZ d'hlvernqge
811.il)0 FcIq

RIZ dE
contre-sqlson

127.000 Fclo

Revenu du Maraîchage R'lZhivernage RIZcs Total

Revenu net (avec valorisation de la M.O.F) Fda,lan
Echantillon total
Zone Retail (réam.)
7-one hors Retail

Echantillon total
Tnne Retail (réam.)
hne hors Retail

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fûalan

441.368
405.102
513.900

450.604
410.190
531.434

738.728
813.883
588.416

718.070
556.500

w.612
126.918

0

148.268
0

1.2&.708
1345.903
1.t02.317

r2r3.663
r.276528
1.087.933

6e.2r3 98.846

I-es revenus monétaires rizicoles moyens atteignent 664.000 F / an et sont
évidemment plts élevés sur la zone réaménagée Retail (718.000 F) qu'en dehors de cette
zone (556.000 F). Le revenu net moyen du maraîchage hors Retail vaut 87 Vo du revenu
rizicole et ce taux atteint 97 Va dans le cas des revenus monétaires !

I-e revenu net moyen du maraîchage vaut donc globalement 60 To du revenu de
I'hivernage (50 Vo sur Retail, 87 Vo hors Retail), ou 54 Vo du revenu rizicole total (43 Vo sur
Retail, 87 Vo hors Retail).

5.2 Sensibilité du résultat

Ces résultats confirment I'importance économique du maraîchage. On peut se

demander quelle est leur sensibilité par rapport à une modification des hypothèses faites.
Le choix consistant à considérer le rendement au battage peut mener à une sous-estimation
de I'apport rizicole, bien que, comme il a été dit plus !aut, ce rendement soit assez proche
de ce qui reste sous le contrôle du chef d'exploitation.

Rrppon R/D. Rctril 1992
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En ce qui concerne le maraîchage, les revenus bruts ne prennent pas en compte les
pertes à la commercialisation, lesquelles ne sont réellement importantes gue stu la tomate
qui ne couwe que 11 To des superficies. En contre-partie, nous n'avons pas æmptabilisé les
productions des parcelles cultivées deux fois ( + t0 Tol, 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 augnenté les productions d'hivernage et de cpntre-saison de 20 To.

I-es revenus monétaires deviennent:

Revenu du Maraîchage R,JlZ,hivernage RIZcs Total

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fcfa lan

Echantillon total
Znne Retail (réam.)
Zrlne hors Retail

441368
405.102
513.900

981.611
1.029.925
884.9&3

135512
?fr3.?Â9

0

1.567.7?8
1.643383
1399.883

On cpnstate que la part du maraîchage passe de 37 à 29 Vo (de 49 à 38 To hors
Retail), ou encore 46 To dtr revenu rizicole d'hivernage au lieu de 60 Vo (60 et 87 Tohors
Retail), soit 40 7o durevenu rizicrle total au lieu de 54 Vo.En cunclusion, on Peut retenir
que les revenus nets et monétaires moyens sont de I'ordre de 50 To du revenu rizicole et
que la part du maraîchage est plus importante dans les zones qui ne pratiquent pas la
double-cultue (en Vo et en valeu absolue).

5.3 Variabilité des reyenus agricoles

Au detà de crs valeurs moyennes, on peut se pencher sur la variabilité de cts
revenus sur notre échantillon.

I-es figures 6 et 7 montrent quels sont les revenus cûrrespondant à une fréquence
donnée (voir explications en note o). Ainsi, par exemple, pour la médiane (50 To\, Cest à

dire la valeur dépassée par une exploitation sur deur, on trouve des valeurs de 250.000 F
pour le maraîchage, 400.000 pour le revenu rizicole, 700.000 F pour le revenu agricole (nz
+ maraîchage). Trois quarts des exploitations ont un revenu monétaire annuel total
supérieu à 426.000 F (et donc 25 7o un revenu inférieur à cette valeur, qui currespond donc
srrr la figure à la valeur 25 Vo).Le, tableau cidessous fournit les quartilest et les maximato.

I Pour un revcnu donnéc (cn abccissc),la figrnc donnc (cn ondonnée) lc % dbrploiutions qui ont un nsyenu infêricrn à cetæ valeur.
9 valcurs oorrcspondant rtu valcmË 25 %, fi qo et 75 lo, c'cst à dirc lcs nÊyenue atæints ou dépassés par 75, 50 ct 25 7o 66

e:çloiutions.
t0Iæ revcnu agricole maxirnal, près dc 10 millions, cst cclui d'un açloitant du N3 qui arltivc 23 ha dc maraîchagc ct !X) dc riz

nrmonR/D-Rctrll l9t2
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VerpuRs TREQUENTTELLES DU REvENU MoNETATRE AI{NUEL (Fcra/ax)

Fréquence Maraîchage Riz hivernage Riz total Revenu agricole

25 7o

50 Vo

75 To

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

I-es valeurs cidessus oorrespondent à des propriétés de taille très différentes. Ces
revenus, une fois divisés par le nombre de membres de la famille (PT), présentent des
différences moins accentuées.

Le revenu monétaire annuel du maraîchage per capita est de 26.0fi1 R pou un
revenu rizicole (hivernage) de 37.000 F. Les exc,édents monétaires par personne restent
relativement faibles, même s'ils dépassent 86.000 F pour un quart des exploitations, crmme
le montre le tableau donnant les valeurs fréquentielles.

Valrtns MoyENrrIEs DU REyENU MoI{ETAIRE pEn cApITA Ar{NUEL

Echantillon Maraîchrge Hlzhivernage RIZcs Total

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fda lan

Echantillon total
Tnne Retail (réam.)
Zpine hors Retail

zti.000
24.000
29.6m

37.000
40.000
32.000

5.n3
E.660

0

69.000
72.2t0
62.000

VeTEuns FREQI,JET{TIELLES DU REVEI{U MoT.TETAIRE PER cÂPITA A}INUEL (TcTe/aw)

Fréquence Maraichage Riz hiYer. Revenu agricole

75 To

50 Vo

75 Vo

Val.maximum

9.074
20.293
36.771
105.512

20.800
31.8M
49.000

200.000

40.000
62.300
86.537

250.000

Il peut être intéressant de croiser ce revenu monétaire per c?pita à la typologie des
exploitations du Projet Retail.I-e tableau suivant fournit la moyenne du revenu monétaire
(per capita) du maraîchage et du revenu monétaire agricole total pour chacune des classes
de la qrpologie, ainsi que le rapport de ces revenus moyens avec la moyenne globale
lmoy/(M)1.

IepponR.rD-Rstrl f992
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On constate que les revenus maraîcher et agricole moyens de la classe 4
(exploitations en difficultés) sont bien inférieurs à la moyenne. Cette tendance se retrouve
pour la classe 3A des grandes familles su la pente descendante avec des problèmes de

cohésion. A I'opposé, ces deux revenus sont nettement supérieurs à la moyenne pou les

exploitations de la classe 18, qui correspond à des familles moyennes lilotesn, avec une

bonne maîtrise de I'intensification et des investissements en dehors de l'4gricultue. Iæs

résultats sont donc en accord avec la classification adoptée.

REVENU MONETAIRE PER CAPITA MOYEN EN FONCTION DE I.A TYPOLOCIE

Type Nb.familles maraîchage moyl(M) Revenu totd moyl(M)

4
3B
3A
2B
2A
1C
1B
1A
Moyenne (M)

11

16
2
20
6
2
6
2

14.560
27 246
16385
20582
2735r
t5282
#.073
u.780
24.000

059
1.11
0.67
0.84
l.l2
0.62
1.80
1.01

48.()98
65.417
56381
71503
7433r
56500
lu.2l8
108.000
'l2.wo

0.67
0.92
0.79
1.00
1.04

0.79
t.74
151

5.5 Ratios maraichage lnziculture

Une dernière manière d'exploiter crs résultats est d'obselTer la variabilité des ratios
reramt maralclage/rewmt rizicole de notre échantillon.

On a considéré les ratios des revenus monétaires (Fig 8.) et nets (Fig.9), le revenu
rizicple cpnsidéré étant soit le reyenu d'hivernrye,soit celui de contre-saison, soit le revenu
total (ce qui oorrespond aux trois cuubes).

En ce qui concerne les revenus monétaires, il ressort que 30 7o des exploitations ont
un revenu maraîcher supérieur au revenu rizicole. A I'autre extrémité, on sonstate que

pour 28 To le revenu maraîcher vaut moins d'rur 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 c'elui du riz mais néanmoins
essentiel, et un tiers pour lesquelles il s'agit d'rur revenu primordial voire principat. Si I'on
fait intervenir le fait que les excédents monétaires maraîchen sont le Plus souvent
individuels, on peut interpréter ces résultats en termes d'indépendance financière et de
pouvoir d'achat des dépendants du chef d'exploitation.

On peut aussi distinguer nos deux sous-échantillons ("Retailn et nhors Retail") potu
mettre en évidence d'autres différences. L€ tableau suivant fournit, à titre d'exemple, les

quartiles de la distribution du ratio rewrun maralcher/rerteru rizicole d'hivernage.

RrypqtR/D-nsu|l 1992
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IMPORTANCE DU REVENU MARÀICHER
PÀR RAPPORT AU REVENU RIZICOLE
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Valruns FREquENTIELLES DU RATto REvENU MoNETATRE MARAIcHecn/nlz HTVERNAGE

Fréquence lOTo 25 To 33To 50 To 66 Yo 75 Eb 9O To

Ratio des revenus monétaires
Retail
Hors Retailtt
Global

Retail
Hors Retail
Global

Ratio des revenus nets

.11

.10

.09

.09

.10

.09

.19 0.54
0.94
056

0.55
0.61

055

.86
2.22
.95

t.l2
2.69
l.u

0.97
1.50

1.08

2.47
6.00
4.97

r29
3.00
2.35

.'12

1.14

.80

33
.38
34

.29
31
29

.32
20

20
20
.20

Le tableau met en évidence une assez nette différence entre nos deux zones. Hors
Retail, I'importance du maraîchage est encore plus sensible P,tisq.te la moitié des
exploitations ont un ratio des reyenu 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
indicatear rnaraîctwge/riz etla population totale (PT) ou active (PA) de la famille, ni avec

la superficie rizicole de I'exploitation.

6. PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'ACTTVTTE MARAICHERE
A UOFFICE DU NIGER 12

6.1 Quelques éléments sur la production maraichère au Mali

I-es 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 penpectives de marché qu'on peut en déduire.

On peut estimer la production malienne actuelle à 144.000 t de produits frais. I-a
principale zone de produc{ion est la région de Sikasso (tubercules (80 To, à parts égales' de

patate et de ponrme de terre), mmglres, oranges) avec une production annuelle de I'ordre
de 70.fi)0 t, suivie de I'Office du Niger et du Plateau Dogon, avec chactn une production de

I'ordre de 30.fi)0 t/an. Baguinéda (4.fi)0 t/an) et la ceintureu maraîchère de Bamako
(4.000 t/ an) constituent des zones secondaires ayec quelques centres mineurs (Kati, Ségotl,

Kayes);(voir figures en annexe).

It avee lcs r€strictims dues à h faibte tâith de l échantillon (24).
u Pour phs dc dérails, oo Ëê rc?ortcra au mémoirc 'Etudc de la filière mrraîcùèrc au Mali - Bilan actçl et FrqPcctincs pon I'Officc

du Nigsr', Hamza Ghazi, ISTOM, hoFt Rctail, Juin 1993.
rt Lc tcrmc de ocintrnc çst inproPre dans la Dc$nc où unc boone partie dc cctæ Prcductiqt sc fait intra-munæ-

R$portR/D-Rcûn 1992
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I^a Région de Sikasso exporte près de 32.fi)0 t de produits (90 Vo de fruits et
légumes) par an, dont les 2/3versla?'ft,gSon (Bamako) etlT Tovers Mopti. Iæ plateau
Dogon produit principalement de l'échalote dont 80 To partent vers la capitale et Mopti.
On estime par ailleurs que 60 To de la production d'échalote de I'Office du Niger est

exportée, principalement vers Bamako (voir figure sur les entrées à Bamako en annexe).

Plus de 85 7o de l'échalote malienne est produite dans ces deux régions.

I-a figure 10 (annexe) montre les tonnages estimésr au départ de Niono pour
I'année 1991 (ces quantités sont en très nette augmentation pour 92), en distinguant riz
(hors ON et OPAM) et produits maraîchers. I-a figure 11 (annexe) fournit la destination de

ces produits. Notons que le manque de fiabilité des données est trop important pour tirer
des ænclusions précises. I-es relevés de I'ONT aorrespondraient à 25 To à peine des sorties
réelles (surcharge des camions, jusqu'à 50 Vo, par rapport aux normes' sorties non
enregistrées, part peut être importante des sorties par bâchées et autres petits véhicules).

On retiendra que la part de I'Office du Niær sur le marché bamakois représente à
peu près 20 7o du total et que Sikasso demeure la principale région productrice. I'Office du
Niger est en concurence directe avec le Plateau Dogon sur le marché de l'échalote avec

des productions similaires de I'ordre de 20.(X)0 t/anu.

6.2 Evolutions de quelques prix maraichers

L'examen de l'évolution des prix des principaux produits maraîchers sur le marché

de Niono est stsceptible de nous fournir une indication sur le degré de stabilité du marché.

Iæs figrrres 12 et 13 fournisient la variation des prix de I'ail et de l'échalote depuis le
début 1987 16. fu oonstate que les oours de I'ail ont connu de fortes hausses en 1990 et 1991

mais que les prix semblent actuellement avoir retrouvé rrn niveau moyen de 200 à 300

F/Kg.I-e marché de I'ail est restreint et I'on observe les fluctrations habituelles du marché
(prix élevés-surproduction-baisse des prix-baisse de la productioq etc).

En ce qui concerne l'échalote, les prix sont plus stables su le plan interannuel, mais
présentent de fortes variations saisonnières. En Sriode de forte production, les prix
stagnent autotu 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

14Pourhtonnaçduriz:productiondcpeddytggl=150.000t-2O%oorcepondantàlazoncduMacinr,lctitE0.fiPtdcrizblaDc
dont 4l@ commercialises Oirecæment Eur lc marché privé. Forn lc meraîchage : ca msidérrnt hs tonnages dc la omaæ, ail'
pataæ, manguc aégligeables detrant féchaloæ pon laqrrlh oo a lflXl hs à 20 tfha = 20.(m û dmt 52 % mmeialinés à la rÉcolæ

(Z1l ea frais: 12.0fi) t + t/3 boule 'séchéc'uaditionncllc: 4.0fi) tt77o. 6t0 t) + 10 % conncrcidié rprÈ mrcwetitn (2.000 t x
05 (IErtcs + dcesiccation) - 1.000 t,6oit rm rotal de 9.700 t duquel oo rctirç æ % ccrcspoo<lant au Macina, rcit cnfin ÉJ90 t au

Oep,ârt dc Nimo. Si I'on compùe ccs donnéce avec ællcs crtgittécs à IONT, on obticnt un factcu urcctif t15.000/13.4m - 336
porn h ia et 6.790/!.647 = 4.12 pu lc maralchaç. On a donc mrigÉ les donnécs ONT par un fadcw ttoycn dG 3'6, cn rËtPcctant

ies propctions dcs dcstinatims dcs produits porn avoir |a figrrc 11. Notms cnfin, que la part du naraicùage dans lcs tonnages

oçgrtes a été cstioéc en considérant quc tous lcs camioos cnrcgi$rÉE oomme 'divcrs' traûÂpcteicnt dc fordre 6c n% dc produits

maraîcbers.
ts ks rcndcments Doyens du Ptatcau Dogoa sont cstimés à plue dc 40 t/ha, coit lc doublc dc can dc fON pon lcsquels lTnccrtitude

eEt asscz grandc (14 r/ha cclon I'ON, 24 tlha au poit Rcuil).
16 avec malhcrneuecment qrrlqucs lacrmcs à h mi€7 ct cn 1991; ccs donnéæprovicnncnt dc la DPR ct du hoit Rctail.
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t992, on observe une très forte augmentation des coursn. La figure montre que les cours à
Bandiagara sont toujours inférieurs à ceux de Niono, ce qui peut s'expliquer par des coûts
d'approche bien supérieurs (enclavements du Pays Dogon) qui se réperartent sur le prix au
producteur.

Iæs cotus de la patate (Fig.14) indiquent une tendance à la baisse et des variations
saisonnières plus faibles à cause de la production quasi continue sur I'année. Iæ pri* de la
tomate, très élevé en fin d'hivernage est assez bas en periode de production (30 F/Kg). Iæs
cours du piment, enfin, accusent une baisse très importante au début de cette année
(Fig.15).

6.3 Perspectives pour I'Office du Niger

La demande locale en produits maraîchery bien qu'en augnrentation, ne peut suffire
à assurer une croissance importante du maraîchage. Il est essentiel de tabler sur une
augmentation et une diversification des débouchés commerciaïx.

L'analyse de la filière montre que de telles perspectives ne se conçoivent qu'au
travers de nouveatrx marchés à I'exportation et sur la place de Bamako. Cette analyse
montre également un déficit important en oigRon/échalote au oours de I'hivennge, qui est
comblé par des exportations d'Europe (via Dakar ou la Guinée). Pour réctrpérer ce
marché, il faut donc produire un oigRon en contre-saisoara eui puisse se oonserver au moins
six mois.

I-e, violet dc Galmî est une variété qui permet une telle oonservation et qui est très
bien acceptée dans tous les pays voisins. Il est pafticulièrement apprécié en Cote d'Ivoire
où on I'importe du Niger. Au Mali" son goût plus amer et sa culoration violette sont des
facteurs défavorables qui le désavantagent par rapport à des variétés importées cumme le
bol d'or ou le tems grano. Toutefois, il semble possible de le produire à un coût bien
moindre, ce qui pourrait lui permettre, à terme, de s'imposer sur le marchéu. Une
expérience de production, conservation et cpmmercialisation vient de débuter au Projet
Retail pour vérifier crtte hlpothèsezo.

Un fort développement de la tomate serait possible si les débouchés pouvaient être
sécurisés par une unité de transformation. La dépendance de I'extérieur pour les boites de
conserve et I'expérience de Baguinéda sont a priori peu favorables à une telle option, mais
des études plus précises seraient nécessaires.

La production d'échalote ne dewait pas connaître de développement trop rapide. I-a
cpncurrence avec le pays Dogon ne doit pas déséquilibrer la production de crtte région, qui

17 I| est pcsiblc que oettc ænsion sur ls dcnandc cn rcncnocs traduiEÊ uac fortc tcndanæ à I'arrynentatkrn æ l'lctivité naralcbère;
ceci peut rrrssi être lié à la bdstc dc la pr,odrrtioa dc la zone de Ndébougou, Ixrn cauc dc nt' qui pcut stimuler la
production autour dc Niono.

tE Iæs conditons climatiques de I'ON conduiscnt à plantcr I'oignon fin novcmbrc/début déccmbrc porr unc rÉcolæ cn mof,ls.
le LoigRoo impffié est wndu à Zfi F/kg cn hivcrnage. Unc rcnæ anr grusistcs du violet dc Galmi à 150 F./|tg, des cotts de

production de 700.0fi) F/bs (MOF non conprisc) et un rcndcment 6e 12 t/ba assæié à une psrtc par dcssiccation dc 40 % (?),
donncnt un ncrienu nct dc 500.000 Fcfa à lïcctârc.

æ Cct oignon a déjà été produit à très petite écbclk à Kolcy (C-cntrc d'oçérimentation naraicùèrce).
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constitue une activité vitale. Cette (lncrurence est déjà effective sur la periode

oorespondant à la commercialisation de l'échalote de I'O.N. tlne 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 transformée car les prix imposés par les coûts de production plus

faibles de I'O.N (en partinrlier 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 cptte activité,2t.

I-e marché de l'échalote pourait toutefois cpnnaître un certain essor si la filière
d'exportation sur la côte d'Ivoire, qui fonctionnait à partir du village de Boky wéré, était
amenée à se développer. LJne autre opportunité, peut être la meilleure, cunsisterait à
améliorcr le séchage traditionnel pour pouvoir écpuler une plus grande partie de la
production en periode d'hivernage.

La patate présente une tendance à la baisse. Toutefois, ses avantages écpnomiques
(rémgnération du travail deux fois supérieure à celle des autres cultures) la distinguent. I-a
coopérative de oonrmerciatisation Mali Yriden se dit intéressêe par une telle production qui
ne peut malgré tout prétendre concurencer la région de Sikasso.

7. CONCLUSIONS

L Office du Niger offre un potentiel de production maraîchère en contre-saison sans

équivalent au Mali. La 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 Vo des terres irriguées.
L'extension des cultures maraîchères sur les rizières en oontre-saison, comme on I'observe

au Projet Retail, laisse penser qu'une telle pratique pourrait sc développer
considérablement si des opportunités oommerciales étaient identifiées.

Indépendamment de telles ouvertures, les conditions climatiques favorables,
I'augmentation de la consommation nationale et l'évolution des habitudes alimentaires,
I'abcence de redevance, le blocage foncier stu les surfacrs rizicoles, la baisse probable des

cours du riz, l'augmentation des familles et la recherche par leurs membres de revenus

monétaires individuets sont autant de facteurs qui laissent envisager une croissance

soutenue du maraîchage dans les arrnées à venir.

I-es données écpnomiques présentées dans cette étude montrent I'importance
souvent évoquée mais rarement quantifiée de I'activité maraîchère dans laZnne de Niono.
On retiendr4 en particulier, que les revenus monétaires sont trois à dix fois supérieun (ail)
à ceux de la rizicutture, mais que les exigences en main d'oeuwe sont dans la même

proportion, ce qui limite I'extension de cette activitê.I-a patate se détache oornme un

bon compromis entre rentabilitê etbesoins en main d'oeuwe limités

Sur la zone réamén agêe de Retail, le maraîchage représente en moyenne 30 Vo du
revenu net agricole (soit 400.000 F/an),contre 9 Vopour la contre-saison et 61 Topourletlu

21 voir la noæ "Rentabilité économiqrrc du eécùage solaire à I'Offiæ du Niger'. R/D Rctail, Novcmbrl 1992.

nryprrVD-R:trilr9n



çpets d lr d:verqifirr'ion rg : ' %

en hivernage. Dans les zones qui ne pratiquent pas la double-culture, on trouve un revenu
net qui représente 47 To dutotal, soit encpre 87 Vo durevenu rizicole, taux qui atteiritgT Vo

si I'on considère le revenu monétaire. L'importance du maraîchage y est supérieure en To et
en valeur absolue.

Au delà de ces rapports quantitatifs, il convient de ne pas perdre de we que ces

revenus ne sont pas directement confrontables dans la mesure où le revenu maraîcher est,

dans 80 To des cas, un revenu essentiellement individuel alors que le revenu rizicole est

gérê par le chef d'exploitation.

30 7o des exploitations de l'échantillon étudié (mais près de 47 TohorsRetail) ont un

revenu monétaire maraîcher supérieur au revenu rizicole.La, situation apparaît toutefois
extrêmement contftNtée puisqu'à I'autre extrémitê, 28 To des exploitations ont un revenu
maraîcher inférieur à un quart du revenu rizicule. Le poids du maraÎchage est rm 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 politique de mise en valeur de I'Office du Niger. Ceci pourrait se

traduire, Êtr partinrlier, par une réorientation partielle du conseil rural vers cette

activiteæ (la maîtrise technique des paysans est encore très faible, en Pafticulier en ce qui

ooncerne la lutte phytosanitaire, la fertilisation, le choix des écartements ou des rotations)
et un développement d'rr ni tés de transformation semi-industrielles.

L'examen plus approfondi des besoins du Mali, gu€ I'on pourrait réaliser en étudiant
plgs précisément les importations nationales, ainsi que des marchés existant dans les pays

voisins, dewait pennettre de mettre en évidence des opportunités de cpmmercialisation.

A un stade préliminaire, il a été possible d'identifier un troun important dans la
production d'oigno& qui se traduit par des importations d'Europe pendant près de 5 mois
(de juin à octobre approximativement). r-' 'oignon violet de Galrri semble constituer, grâce à

ses qualités de crnservation, une bonne opportunité de production pour I'Office du Niger.

Des tests de production et oommercialisation sont en oours.

La filière de cCImmercialisation des produits maraîchers, et tout particulièrement
celle de l'échalote, est largement dominée par quelques oommerçants qui se trouvent
souvent en mesure de maîtriser le marché à lenr avantage. L€s revenus des exploitants
pourraient être sensiblement augmentés par une meilleure maîtrise de la
ôommercialisation, mais les expériences cuopérativistes ne se sont pa,s, par le passé,

montrées très convaincantes. I-e développemenL Par contre, de coopératives de

commerçants, cornme celles créées à I'initiative d'ISCOSB, peut constituer un sain

contrepoids à cette tendance monopolistique.

æ." q,ri impliquc dcs cffuts dc fmation dcs conscillcrq une preraière ccseim de fmmatioa dcs rçnts du Retail a été rÉaliséec début

décemb're, sur les aspccts dc défensc des oiltrrcs ct dc fertilisatio.
a C*tæ initiativc est Eorrtcnue par la æopémtion iuliennc.
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RENTABILITE ECONOMIQUE DU SECHAGE SOI.AIRE

AL'OFFICEDU NIGER

I-a nécessité de trouver des débouchés moins aléatoires poru les produits maraîchers

ainsi que la possibitité de réduire les pertes post-récolte importantes liées à ce type de

production ont mené à étudier I'intérêt du développement du séch4ge solaire.

Cette activité a déjà été introduite dans d'autres régions du Mali principalement la

zone de Kati et la région du Plateau Dogon. Plusieurs difficultés ont été identifiées: coût

d'investissement et durée de vie des séchoirs, maîtrise insuffisante de la qualité des

produits, instabilité des modalités de æmmercialisation et des prix des produits séchés.

I-es études ont porté sur la earaûêrisation de la rentabilité écpnomique de quelques

types de séchoirs, Oans les conditions spécifiques de I'Offict du Niær et plus

pir,i"ttièrement de la zone de Niono. L€s calculs ont été faits potu trois ty?es de produits:

l'échalote, la mangue et la tomate.

U CARACTERISATION DES SECHOIRS

Le séchoir TAOS est un séchoir de type direct (Cest à dire tel que les claies sont

directement exposées au soleil) nrlgarisé par le CECI dans la région de Kati. Son coût est

assez élevé, dans la mesure où il est fabriqué sans subvention Par des artisans, et atteint
65.000 Fcfa pour une capacité de chargement de 6 Kg. Une proposition a êtê faite par le
CECI pour diffuser ce tlpe de séchoin à I'Office du Niger et former des forgerons.

La Mission Catholique de Ségor1 ayec I'aide de la coopération allemande, a @ngu

également un ensemble de- trois séchoin de capacités différentes. Ces séchoirs présentent

l'àvantage d'être en métal (durée de vie 5 ans), alors que le TAOS est en bois et que son

amortissement se calcule sur trois ans. Le programme Arpon souhaite tester I'utilisation de

tels séchoirs, dans le cadre de I'appui au développement des activités féminines.

Iæs producteurs du Plateau Dogon, quant à eurr, utilisent des claies superPosées très

simples et disposent d'excellentes conditions climatiques.

Les calorls suivant porteront sur le séchoir TAOS ainsi que sur les trois séchoirs de

la M.C de Ségorq baptisés Mission/t, Mission /d et Mission/f, les initiales signifiant indirect,

direct et famitial (vôir photos). I-e modèle Mission/i se distingue des autres Pour être de

type indirect, c'est à dirè que le séchage est obtenu par circulation sur les claies de stockage

d'un air chauffé dans une autre partie du séchoir.

nrmorrn/D-Rctrit 1992
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Cette méthode permet un séchage de meilleure qualité, en particulier au niveau

diététique, mais requiert une durée de séchage de I'ordre de trois jours, au lieu de deux

pour les séchoirs directs.

Les capacités de chargement et les coûts sont les suivants:

Type de séchoir TAOS Mission/f Mission/d Mission/i

Capacité (Kg)
Prix
Durée de vie
Durée du séchage
Type

7
45.000
3 ans
2i
direct

6
25.000
5 ans
2i
direct

8

36.000
5 ans
2i
direct

t2
45.000
5 ans
3j
indirect

2I RENTABILITE ECONOMIQUE

2.1 Hypothèses de calcul

Les calculs ont été menés en considérant derur types de commercialisation des

produits séchés: en gros (c'est à dire en wac au Kg), et au détail (i.e en sachets de 100 g).k
vente en sachet implique une étape supplémentaire dans la transformation du produit mais

permet un bénéfice accru, comme on le verra plus loin.

La rentabilité économique s'entend ici par rapport à une alternative qui est la vente

en frais (au prix moyen du mois de mars).

Le tableau suivant réunit les principarur paramètres de chaque culture. On y a
consigné, de plus, un irùice dit de valorisation du produit par le séchage, 9d est égal au

rapport des prix du produit séché (vente en wac ou en sachet) et frais, multiplié par le
rendement brutr au séchage (c'est à dire le rapports des poids du produit après et avant

séchage). Cet indice n'a pas de signification économique directe, mais comme les charges

sont approximativement les mêmes pour toutes les cultures, il permet de les comparer

entre elles.

On constate d'emblée que l'indice de valorisation (pour une vente en wac) n'est que

de très peu supérieur à 1, sauf pour l'échalote (1.9), ce qui laisse présager une meilleure
rentabilité de cette culture.

Pour la vente en sachet, I'indice est bien plus êlevê2, ce qui indique, a priori, une

bien meilleure rentabilité, en particulier pour la mangue et l'échalote.

1 On considère bien sfn le poids du produit frais avant une éventuelle préparation; dans le cas de la mangue' par exemple,le tcndement

brut englobe la perte de poids a tip*paration (élimination de la peau et du noyau) et la perte due à la dessiccation ProPrcmcnt dite.

2 On ne 
-peut 

te **p"*i dans I'abcolu a"ec I'indice précédent, car la ventc au détail entraîne des coûts supplémentaires (pesage'

ensachage); ccs coûts sont toutefois bien inférieurs à ceux liés au séchage.

Rspport R/D - Rcoil 19!12
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PARAMETRES CONSIDERES

Echalote Mangue Tomate

Prix frais mars (Fcfa/Kg)
Prix séché (wac, Fcfalkg)
Prix séché (sachet 1009)
Prix séché (100g) consommateur
Rendement brut au séchage
Indice de valorisation (vrac)
Indice de valorisation (sac)

150-175
20v250
lSVo
1.9
4.t

7T
750
175-200
250-300
l2To
1.2
4.5

50 60
500 1250

200-250
250-350
5.4To
1.13
2.0

Comme le prix de ces produits séchés est la variable à la fois la plus fondamentale et
la plu aléatoire, nous avons étudié les courbes de benéfice correspondant à la variation de
ces prix dans une plage acceptable, afin de mettre en évidence les seuils dé rentabilité selon
les conditions du marché.

2.2 Cas de l'échalote

L'échalote est la principale production maraîchère de I'Office du Niger. Son
rendement brut au séchage (Wids de produit sêchê/Wids du proùtit initial non prêprê)
est de I'ordre de l8 7o.

I-es décomptes présentés ici correspondent, à titre d'exemple, au séchoir
MISSION/d et au TAOS. On a cpnsidéré les revenus bruts et nets des ventes en wac et en
sac, ainsi que les bénéfices nets, Cest à dire I'augmentation des revenus nets par rapport à
la situation normale d'une vente en frais.

On aonstate que les bénéfices nets permis par le séchoir Mission/d, polr le
traitement annuel d'une quantité de 360 Kg (en frais), est négatif (-214 F) pour une vente
en wac et de 41354 F poru une vente au détail. Pour le séchoir TAOS, ces valeurs sont un
plns faibles, soit respectivement -8133 F et 27.9U F (pour 315 kg traités).

Ces résultats, qui montrent une non-rentabilité de la vente en wac et un bénéfice
moyen pour la vente en sacheÇ sont toutefois très sensibles à la variation du prix des
produits séchés. C'est ce que montrent les figures 1 et 2 qui fonrnissent la variation des
bénéfices nets correspondants.

En ce qui concerne la vente en wac (Fig.l), on voit que le TAOS n'est rentable qu'à
partir d'tur prix de 900 R contre de I'ordre de 750 F pour les trois séchoirs de la mission qui,
curieusemen! présentent des droites qui se croisent en des points proches de I'axe 0 (limite
de rentabilité). Même pour des pria improbables, supérieurs à 1m0 F, le Hnéfice reste
faible.

R ppûrtWD-Rcrril l99il



Asrycts de Ia diver^sification agrtcob

Gulhrre échalote
Prh prodult lrais (mars)
Prix sec détail Bamako (1æg)
Prix sec vrec Bamako (10O9)
Rendement brut du séchage (%)

Pourcent de pertes commercialbation
Pourcentage pertes coneeration
Cofits de production/are (Fcfa)
Durée de séchage (fottrs)
Production (kg)

71
150
75
18
6

2s
1 1924

2
360

Séchoir
TY"E
Cott (Fsfa)
Amorûesement (ans)
Gapacilé de ctockage (kg)
Provis lon/p lastiqu e (Fs{a/an}

Nb.de fouæ de bnstonnement

Varleble:

Mbslon/d
96000

5
I

2000
90

Capacité de géc{rag€ (kg/saison) 3ô0
Retenu brut pour vente cn frab 24o126

Rwenu net vente en fiais 8128
Rf
$f = Rf-CPo

Quantité de produit sec (kg)
Nombre de sacs (100 g)
Revenu brut (vtnte en rac)
ReYenu brut (vente en groa)

æuts du séchage (prcd.en vza,c)

Main d'oeuvre
CoÛt d'lnvestissement (an)

64.E
6tt8

97200
48600

14940
7200

Rd
BY

Transport 64E

Provision plastique -?999

Coitts addilpour vente au déEil

CFv

Sacs+étiquetes
Ensachage

8240
1793

Batance zmOi
CoûtBdeprod.agdcoles/cap.sedtoir 15899

cPd

CPo

Elv = Rv-CPo-GPv
Bd = Rd-CPo-CPv-CPd
Bv-Bf
Bd-Bf
(Bv-80*100/tsf
(Bd-80'100/Bf

Rerenu net en vrac
Reryenu net en eac
Bénéfice net (vrac)
Bénéfice net (sac)
Bénéfice net (vrac) %bénéf fiab
Bénéfice net (sac) "r6bénéf frais

7919
4g4El
-214

41gstl
-3

509
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La figur e 2, correspondant au cas de la vente en sachet, montre quant à elle que tous
les séchoirs sont rentables pour un prix du sachet supérieur à 100 F. I-es bénéfices peuvent
dépasser 100.000 F/an pour un prix supérieur à 250 F/sao.

Plusieurs tests de sensibilité de ces résultats à la variation de ctrtains paramètres
sont possibles; nous en présenteront deux.

Un des paramètres fondamentaux du processus de séchage est son rendement. Ce
rendement dépend bien sûr du produit considéré, de l'état (-t- frais) de ce produit et des

caractéristiques climatiques (radiation solaire, hygrométrie) du lieu On trouve en
conséquence des valenrs assez variables dans la littérature.

Notrs avons choisi, à titre d'exemple, le séchoir Mission/d et fait varier notre
rendement entre 12 et24 To (la moyenne considêrêe précédemment était de 18 Vo).La,
figure 3 montre un déplacement très important de notre droite de rentabilité. Pour un
rendement de L2 Vo,par exemple, I'opération n'est jamais rentable.

I-a figure suivante (Fig.4) montre I'influence d'une variation sur le prir en frais. On
oonstate que ce paramètre est beaucoup moins sensible, sans être toutefois négligeable, sur
la formation du benéfice. LJne baisse de 70 à 50 F /kg entraîne une augnentation du
benéfice de I'ordre de 7.500 F.

L'influence de ces deux paramètres est évidemment comparable pour le cas d'une
vente au détail.

On retiendra donc que le séchage de I'oignon n'est intéressant, dans les ctnditions
actuelles, qu'en cas de vente au détail et qu'une telle activité est soumise à deux limitations
potentielles:

r Le prir de vente du sachet ce prix cst à I'hetrre actuelle assez variable; la mise en
sachet, en dehors de quelques productions mineures à Kati, Ségou et Bandiagara, est
principalement effecnrée par des grossistes de Bamako qui dégagent des bénéfices
très importants et ont donc la maîtrise de la revente aux détaillants. Iæs débouchés
doivent donc être préalablement clairement définis.

Avec un prix du sachet cnnsi dêrê, de 150 F (vente à un grossiste), le bénéfice annuel
est de I'ordre de 40.0fi) F. En cas d'accès direct au marché de détail (vente directe
au consommateur), il tourne autotu de 100.0fi) F/an.

r La maîtrise technique: le séchage à grande échelle nécessite I'utilisation de
découpeuses; la qualité du produit doit être suivie; une bonne organisation
individuelle est nécessaire pour assurer la continuité de la préparation des produits à

sécher (afin d'éviter les journées sans fonctionnement); une organisation collective
est indispensable potu I'ensachâg€, l'étiquetage et la mise à disposition des clients.

3 C.rs bénéfioes DG ront pas, dans I'abcolu, comparabhs car ib curespondcnt au traitcmênt dc quantités différcntcs ct dépendantcs dc

lern capacité.
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Pour ce qui est de la vente en wac, les bénéfices dégagés sont faibles ou négatifs. I-a
encore, le marché n'est pas stabilisé, à cause de l'évolution de la demande (urbaine et
exportation), mais aussi des monopoles qui existent dans la Tilière échalote". Le Pays

Dogon s'oriente actuellement vers une intensification du séchage solaire et tente
d'améliorer ses conditions de vente. Le pri* actuel offert par les oommerçânts (740 Fcfa le
Kg - qui, dans nos conditions, oorrespond approximativement au seuil de rentabilité) ne

leur permet pas de rentabiliser I'opération, laquelle s'en remet pour I'instant aux subsides

de la coopération allemande.

2.3 Le cas de la tomate

La commercialisation de la tomate est une opération qui se solde souvent par des

pertes considérables (estimées à 40 Vol, ce qui milite pour une transformation de ce
produit. Son rendement bnrt au séchage est faible z 5.4 Vo.

La æmmercialisation de tomate séchée (en séchoir) est pour I'instant très faible. Il
semble qu'on puisse considérer des prix de 250 F le sachet et de 500 F en vrac.

Iæs fignres 5 et 6 montrent les courbes de revenu net de nos quatre séchoirs pou la
tomate. On constate que la vente en wac n'est rentable dans auflrne conditions et que celle
au détail I'est faiblement. Il faut assurer un prix de 300 F le sachet pour que le séchoir
Mission / d dêgage un bénéfice de I'ordre de 18.000 F/an.

On se bornera donc a étudier la sensibilité du résultat à différents paramètres que
pour I'hlpothèse d'une vente au détail. Iâ encore Ie paramètre le plus important est le
rendement au séchage (figrrre 7): on constate qu'une élévation à 8 Vo acsoît le bénéfice de
près de 20.000 F.

Uinfluence du prix en frais (figure 8) est plus minime (un peu phs de 10.fi)0 F
d'écart pour un doublement du prix du frais de 60 à 120 F/kg). Celle du taux de perte à la
oommercialisation (figrrre 9) I'est encore davantage. L'influence de la durée de séchage, gd
joue su les quantités traitéeq peru être sensible porrr des prix élevés (figure 10).

Le marché de la tomate séchée est encore mal cerné. Dans les conditions actuelles,
cette spéorlation n'apparaît pas comme particulièrement intéressante.

2.4 Le cas de la mangue

Iæ cas de la mangue est a priori intéressant car de grosses pertes sont enregistrées
au moment des surproductions; notons aussi que les coûts de production sont considérés
nuls (réduits à fa cueillette). En contrepartie, la maîtrise du séchage n'est pas évidente et on
assiste souvent à une caramélisation du produit qui le rend impropre à la
commercialisation. LJne perte de 25 Vo a êtê retenue. On a considéré un prix en wac de

1250 F le kilo contre 200 F les 100 g pour le détail.

nryportR/D-Rgull192
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En reprenant le cas du séchoir Mission/d, on trouve alors un bénéfice net de 3.436

et 23.220 F pour le wac et le détail respectivement. Pour la vente en wac (figrrre 11), le

bénéfice reste toujours assez faible (moins de 20-?5.000 F/an), tandis que pour la vente en

sachet on peut âtteindre des valeurs deux fois plus élevées (figrre 12).

I-â encore I'influence du rendement au séchage est prépondérante : un abaissement

à 8 Vo élimine I'intérêt de I'opération, tandis qu'une augmentation à 16 %o la rend

extrêmement rentable (figrrres 13 et 14). Une variation de 2 To du rendement entraÎne une

variation du revenu de I'ordre de 8 à 10.000 F.

L'impact d'une variation du prix du séchoir ou du prix de la mangue fraîche a êtê

également têsté. Celui du prix du séchoir est négligeable, avec des variations maximum du

rèvenu de 3.000 F (fig1ue 15), tandis que celui du prix en frais est égêlement assez faible
(figrrre 16).

En résum ê, la vente de mangue séchée en wac n'est pas intéressante pour un prix
inférieur à 2.000 F/kgPour un prix de vente du sachet de 200 F, la vente au détail est Peu
rémunératrice mais peut le devenir dans le cas d'un accès direct au oonsommateur (300 F).
Dans togs les cas, la détermination exacte du rendement au séchage est indispensable, car

elle varie notanrment avec la variété.

Notons que toutes les variétés de mangue ne se prêtent Pas au séchagei à Niono, on

trouve principalement la variété Amelia qui peut être séchée moyennant, rappelons le, une

maîtrise technique susceptible de limiter la caramélisation.

2.5 Conclusions

En conclusion, on peut dire que la rentabilité des séchoirs solaires étudiés est

globalement peu intéressante. Les points suivants méritent d'être mis en relief:

1) I-e séchoir TAOS apparaît cpmme moins intéressant que les modèles de la Mission

Catholique, parmi lesquels on retiendra le séchoir direct pour sa meilleur rentabilité
et son encombrement inférieur à celui du séchoir indirect.

zrlÂrentabilité du séchage dépend principatement des conditions de vente. L€ marché

des produits séchés est en pleine évolution, tant au niveau de I'offre (intérêt

manifesré par différents Projets de développemenÇ orientation prise par le Plateau

Dogon) que de la demande: émergence d'un marché urbain et d'exportation Pour
l'échaloté, marché essentiellement d'exportation Pour la mangue, débouché

incertain pour la tomate.

3) Il résulte de cette sinration évolutive que les prilr, et la rentabilité qui en décpule,

sont incertains. LJn prix minimum doit être assuré avant de se lancer dans une

opération d'envergure.

4) L'instabilité du marché est partiellement due à une lutte des différents opérateurs

pour s'assruer une phrs grande part de bénéfice, tout particulièrement dans le cas de

nryqtR/D-nsdl 1992
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l'échalote, dont le marché à Bamako est dominé par 3 ou 4 commerÇântsr. La
position de force des commerçants de la capitale n'est sans doute pas étrangère au
fait que les prix pratiqués correspondent presque toujours, dans nos calculs, au seuil
de rentabilité de I'opération (ou même moins, vlls les subsides apportés par certains
projets).

L'importance de certains paramètres techniques dans la rentabilité technique du
séchage solaire est apparue déterminante. Les diverses sources existantes sont très
souvent divergentes, comme dans le cas du rendement au séchage, dont il n'est pas

toujours spécifié s'il est net ou brut. A titre d'exemple, ce rendement peut varier,
pour l'échalote, entre 9 % (source CECI) et ?3 7o. En tout êtat de cause, tout
programme de développement doit donc être prêeê:dê, de tests très précis
visant à déterminer le rendement au séchage de chaque spéculation.

On a considéré une durée de séchage de deux jours pour les séchoirs directs. D'après
I'atelier de la Mission Catholique, cette durée atteint souvent trois jours, ce qui
entraîne une révision à la baisse de toutes les estimations précédentes.

La vente au détail (en sac de 100 g) est plus rémunératrice que la vente en wac.
Cette solution nécessite toutefois une organisation collective assez exigeante
(regroupement, investissements (sacs, étiquettes, balance, soudeltsÊ, locaux,..),
ensachage, homogénéisation de la qualité, contrôle de la commercialisation, etc) qui
n'est pas forcément compatible avec le public cible et les conditions locales.

S) Les quantités traitées annuellement par un séchoir sont assez faibles, or limiter les
pertes dues à la mévente n'est possible - pour la tomate et la mangue - que si I'on
dispose d'une capacité de traitement importante pour pouvoir transformer les
produits avant leur pourrissement. Ceci relativise donc la possibitité de réduire les
pertes.

9) On a comparé ici la rentabilité entre vente en frais et vente du produit séché. On
pourrait également comparer, pour l'échalote, le séchage solaire avec la
conservation traditionnelle. On manque de données fiables sur les pertes à la
conservation (estimées assez faibles), ainsi que sur les pertes par dessiccation au
cours des mois de stockage. On peut toutefois constater que le prix du kg varie en
moyenne de 70 F, en période de plus grande offre, à 350 F en fin d'année. Si I'on
considère une vente échelonnée sur 6 mois (durée moyenne de conservation) avec
un prix moyen de 150 F au lieu de 70 F, on constate que le gain au kg n'est que de
peu superieur au taux de perte par dessiccation que I'on peut estimer sur une même
période. Il en ressort que la vente échelonnée a sans doute davantage un rôle
d'épargne et d'étalement des revenus que de valorisation économique à proprement
parler.

10) On aurait pu également comparer, toujours pour l'échalote, le séchage solaire avec
le séchage traditionnel (exposition du produit au soleil après passage au pilon). Nous

a Il existe actuellement une lutte entre ces oÉratetrs, habitués aux achats à crédit, avec le hojet de Bandiagara qui cherche à impocer
I'oignon séché à des conditions plus exigeantes.

Rapport R/D - Rctail 1992
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manquons de données sur les pertes en poids de I'opération et la variation des prix
de vente. Il faut cependant noter que ces deux produits ne sont absolument pas

comparables sur les plans diététique et culinaires. L'oignon séché traditionnel

épaiisit 1a sauce, tandii que I'oignon déshydraté se gonfle à nouveau une fois plongé

dâns du liquide. Ceci lé rend très apprécié en milieu urbain, où il semble qu'il

commence à être connu comme tel.

11) On notera que les calculs peuvent s'entendre coilrme la mise en évidence du

bénéfice supplémentaire par rapport à la vente en frais oq de manière équivalente,

comme le bênéfice de quelqu'un qui achèterait le produit frais pour le transforner.

Rapport R/D - Rcail 1992



Gulture
Prix produit frais (mare)
Prix sec détail Bamako (100g)
Prix sec vrac Bamako (100g)
Rendement brut du séchage (%)
Pourcent.de pertes commercialisation
(Pourcentage pertes stockage)
CoûB de production/are (Fcfa)
Durée de séchage (jours)
Production (kg)

Capacité de séchage (kg/saison)
Revenu brut pour vente en frais
Hevenu net vente en frais

Quantlté de prcduit sec (kg)
Nombre de sacs (100 g)
Revenu brut (vente en sac)
Revenu brut (vente en groe)

CwE du séchage (prod.en wac)
Main d'oeuwe
Coût d'investissement (an)
Transport

Total

CoûE additpour venE au détail
Sace+étiquettes
Ensacfiage
Balance

Proûsion plastique 2000

Séchoir
TYPE
Cott (Fcfa)
Amoftissement (ans)
Capacité de etockage (kg)
P rovis io n/p lasti qu e (Fcfa/an)
Nb.de jours de fonctionnement

Variable:

Rf
Bf = Rl-CPo

CFv

cPd

GPo

Bv = Rv-CPo-GPv
Bd = Rd-CPo-GPv-CPd
Bv-Bf
Bd-Bf
(Bv-80*100/Bf
(Bd-80*100/Bf

tomate
60

250
50

5.4
40

0
4970

2
860

s60
1 2900
63{t3

19.4
194

48600
9720

Mission/d
36000

5
I

2000
90

Rd
Rv

I 4940
720A

194

24334

972
538

2000
Total

Coûts de prod.agricoles/cap.sechoir

Revenu net en wâc
Revenu net en sac
Bénéfice net (vrac)
Bénéfice net (eac)
Bénéfice net (vrac) oÉbénff frais
Bénéfice net (sac) %bénéf frais

951 0

æ27

-21241
141 29

-27574
7796
-435

12s

Rryport R/D - Itctril 1992



nræorrWD-RcilrI 1992



Asf *q do lr d'ver,qifieation rg*icete 50

SUryI PHYTOSANITAIRE ET ENTOMOLOGIQI.JE DU MARAICHAGE

sur le Secteur Sahel

Le maraîchage à I'Office du Niger se développe dans des conditions climatiques très
favorables, une faible hygrométrie assurant une faible ocflurence de maladies
cryptogamiques.

On sait toutefois que I'intensification maraîchère se traduit très souvent, au bout de
quelques années, par une dégradation des conditions sanitaires. Dans la zone de Niono, se

sont principalement la tomate, le gombo et "l'aubergine" qui sont atteints.

Afin d'établir un diagnostic de la situation actuelle et d'obtenir une référence pour
apprécier les évolutions futures, une convention a été passée avec les services compétents
de I'IER (Bamako). Un bilan a donc ainsi êtê É,alisé sur les dix villages de Retail au cours
de la contre-saison 1992; un travail identique a commencé au mois de décembre 1993 pour
la campagne suivante. On retranscrit ici les principales observations du rapport de I'IER.

Signalons enfin, que les aspects techniques liés au maraîchage, de par I'importance
que prend cette activité à I'Office du Niger, devront faire I'objet de priorités dans le futur
en ce qui concerne la formation des agents et le conseil rural. Une première session de
formation a êtê ré,alisée par I'IER pour 10 agents du Projet en décembre 92, et portait sur la
fertilisation et la défense des cultures.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS REALISEES

Les prospections effectuées, sans être exhaustives, ont permis de découwir une
grande diversité d'insectes et de maladies, mais leur dégâts ne sont pas forcément
significatifs en terme de perte de rendement. C'est le cas des Tassidaes (insectes piqueurs)
présents sur beaucoup de plantes mais dans des proportions pour I'instant acceptables.

En particulier, la détection des ravageurs a êtê souvent accompagnée de
I'observation d'insectes auxiliaires (en particulier de coccinelles) qui montrent I'existence
d'un équilibre biologique.

Rap'port R./D - Rctail 1992



+ Tornate

La tomate est parmi les speculations les plus attaquées. Des chenilles (heliothis

armigera) coupent lei fleurs et creusent des galeries dans les fruitso mais le principal

probième vient des mouches blanches (fumisia tabaci) qui grélèvent de la sève et

transmettent la virose (Tomato yellow leaf anrl vints). Celle-ci se traduit par un

jaunissement des feuilles qui s'enroulent et se recroquevillent; les plantes demeurent

iachitiques et ne produiseni pas. Ce problème apparaît surtout Potu les semis tardifs de

saison chaude.

Il n'y a pas de traitement de la virose, mais on peut lutter oontre sa propagation en

traitant I'agent vectetu avec un pesticide.

t Patate douce

I-es tiges et feuilles de patate sont attaquées par des criquets (Zonocerus

varicgatus), sutout en saison sèche- chaude. I-es larves de ctléoptères (cylas pncticollis),
qui ciegsent des galeries dans les tiges et les tubercules, ont été très rencuntrées. Maintenir
le sol humide permet de limiter oes attaques de cylas p.

û Courges, concombres

On constate des attaques dans les fruits (surtout en saison chaude) et de lanes de

diptères (mouches)(Dacus sp., Dacus c. et Dacus v.) et de coléoptères rouges tâchetés de

points noirs qui rongent les feuilles.

+ Aubergiru

T-'auberginen, comme le gombo, a un aspect foliaire souvent dégradé par I'attaque

de znnocerus va:riegaus,avec de plts des chenillss de setaps docilis. On y renoontre aussi

des ;'assïdes, des mouches blanches et des pucerons.

t klnlote, ail

Ces cgltures, qui représentent plus de la moitié des superficies maraîchères de

I'Office, sont heureusement-peu atteintes. On note - surtout srr I'ail et en saison sèche

froide - quelques Thrips nbaci, insectes piqueurs dont I'action se traduit Par un

dessèchemênt et gn recroquevillement des feuilles, mais dans des proportions contrôlées.

* Gontbo

Le gombo est extrêmement attaqué; au niveau des tiges et des feuilles (larves de

coléoptèrd brunâtres (Ndso tras unif ormis) et de criquets (znnocerus variegarus)) et des

n4putR/D-ktril1992
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fruits et capsules (diverses larves de punaises: Dysdercus et Oxyareran). On trouve
également de nombreux pucerons ("n'garanga") qui sucent la sève des plantes.

* Clwu

I-e chou est pareillement très affecté par diverses chenilles (de papillons) qui
dévorent son feuillage et perforent les pommes.

Sur la laitue, la betterave et la carotte, cultures assez marginales, aucune attaque n'a
été constatée.

L'emploi de pesticide est actuellement pratiquement inconnu, les paysans se bornant
à éliminer les quelques insectes qui se laissent capturer. Ceci constitue un atout en termes
sanitaires, écologiques et de coût de production, néanmoins I'occurrence déjà importante
de certaines maladies ou attaques rend nécessaire un traitement.

Sur la campagne 93, I'utilisation de plantes à effet insecticide (neem, pimetrt,..) sera

testée. I-e tableau ci-joint fournit une game de produits conseillés en matière de lutte
intégrée.

De manière générale, on note un nombre d'attaques inférieu en saison froide,
saison plus favorable au maraîch?Ee, sauf pour le gombo et les laitues (saison chaude) et la
patate (toute I'année). L'absence de pluies en 1992 et la mévente du riz sont des facteurs
qui se sont traduits cette année par ttn démarrage globalement très intense et très précoce
du maraîchage, qui dewait donc se dérouler dans de meilleurs conditions.

Pour la campagne 93, il a êtê demandé à fIER de revoir la présentation de ses

résultats, en adoptant un classement par culture (et non pas par qrpe de ravageur), en
précisant dans chaque cas les éléments de reconnaissanoe et les modalités de traitement, en
mettant I'accent sur I'importance du calendrier. Une synthèse dewa mettre en évidence
d'éventuelles évolutions par rapport à I'ann êe précêdente.

Un test de traitement des cultures de tomate avec un pesticide naturel (à base de

neem) sera également mené avec I'IER.

nrypofin/D-Rltrl 1992



LISTE DES PRODUII'5 COMPATIBIES AVËC LA LUTTE INTEGREE
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L' ECARTEMENT DES CULTURES N,IARAICTIERES

1. VARIABILITE DES ECARTEMENTS

L'observation des iardins maraîchers met en évidence une grande variabilité des

écartements adoptés pour chaque speorlation. tln grand nombre d'observations ont été

réalisés pour quantifier cette variabilité; les écartements moyens sont les suivants:

culture écartement moyen Densité moyenne U#7

Ail
Oignon

Patate

Tomate

Arachide
Aubergine

10.6 cm x 16 crn

14.9 cm x 183 cm

345 cm x 43 crt
51 cmx5Tcm
31 cm x 32 crn

65cmx67cm

59

37

6.7

3.4

10

2.3

I-a variabilité des espacements de I'ail et de I'oignon est la plus intéressante dans la
mesrue où le choix de l'écartement est parfois lié à une cause bien précise.

Les figrues I et 2 montrent comment se distribuent les plantations observées dans

tun plan écartement des plants/écartement des lignes. Iæs écartements peuvent s'expliquer
par les raisons suivantes:

r Disponibilité de semences : en cas de manque de plants (pépinière insuffisante), le
paysan aura tendance à augmenter son écartement pour occuPer la planche; c'est le
cas des points de la figrre I qui se trouvent dans le cpin supérieur droit. On trouve
cette situation en partiorlier lors d'un repiquage tardif (où de toute façon la planche

ne sera pas plantée avec une autre orlture).
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Type de main d'oeuvre : en cas de recours à la main d'oeuwe salariée payée à la
tâche, les écartements seront en général plus importants si I'exploitant n'est pas
présent pour contrôler la qualité du travail.
Taille des bulbes : certains paysans préfèrent obtenir des bulbes petits parce que
ceu,( ci se conservent mieu{, ou plus gros car de commercialisation plus aisée. Ils
choisissent alors une densité en conséquence.

Le tallage: I'effet de la densité sur le tallage n'est pas évident, mais il semble qu'un
écartement plus faible le diminue.

cohésion des caieux: dans le cas de I'ail, beaucoup de paysans préfèrent une haute
densité afin d'obtenir des gousses alrx éléments bien soudés, mieux acceptées à la
commercialisation.

Le rendement: d'autres paysans enfin, invoquent tel ou tel espacement en fonction
de leur expérienoe pour obtenir un meilletu rendement.

Tous ces éléments enfin varient selon la variété adoptée; les trois variétés les plus
utilisées (N'galamadjan, 83 djaba, mamoutou djaba) présentent en particulier des
caractéristiques de tallage très différentes, soit respectivement et
approximativement 3,5 et 10 talles.

Un essai de densitê a ê:tê mené enfin de mieux cerner I'ampleur de ces variations.

2. TEST DE DENSITE ST,JR L'OIGNON

L'essai à comparé diverses densités de repiquage pour trois cas de figrue: semis
direct de bulbilles et semis de plants pour la variété NGalamadjan, semis de plants pour la
variété 83.

L'essai n'a malheureusement pu être mis en place que très tardivement (début
féwier). Les plants de 83 qu'il était alors possible de se procurer étaient très âgés, ce qui a
altéré les résultats obtenus pour cette variété.

I-a planche a été fertilisée avec du phosphate. Quatre densités (voir figrre 1) ont été
choisies: 10 x 15, 15 x 15, 15 x N, N x 2A, avec deux répétitions pour chacune d'elles. La
présence de parties salinisées a influencé négativement la qualité de I'essai. Les résultats
n'ont pas de valeur statistique mais permettent quelques hlpothèses.

On peut dire que les rendements, à part deux ou trois valeurs basses dues à la
salinisation, sont très peu variables, ce qui indiquerait que le celui-ci est assez peu altéré
par la densité choisie. Il ressort aussi que le rendement obtenu avec rur semis direct de
bulbes est supérieur; en contrepartie, évidemment, il faut approximativement 4 fois plus de
semences pour une telle mise en culture.

nrgpoÉn/D-ncnl 19n



R nxorunrrs onrenus (t/He)

Ecartements

20 x 15 15 x 15 10 x 15 moyenne20x20

semis de plants

semis de bulbes

B3 diaba

Rép.1
Rép2
Moy-

Rép.1
Rép2
Moy

Rép.1
Rép2
Moy.

10.81

1351
12.16

2027
20.27
20n

20.00
13.51

16.76

2.ffi
6.',16

4.71

2027
12.u
16.55

16.89

2027
18.58

1.80

20.14
10.97

2027
10.14
15.20

10.81

22.97
16.89

338
6.76
5.07

15.17

18.99

5.81

2n.14
2027
2020

1.93

3.01
250

I-es résultats relatifs à 83 djaba sont inexploitables.

L importance du tallage est indiquée dans le tableau suivant oomme il est normal, le

nombre Oe UutUes est plus faible pour les densités les plus élevées, mais seulement dans le

cas du repiquage. Parcontro, il ressort très nettement que le semis direct a conduit à un

tallage beaucoup plus faible.

Nounnn DE BULBES/ 10 PoQLJETS

Ecartements

20 x 15 15 x 15 10 x 15 moyenne20x?-0

semis de plants

semis de bulbes

Rép.1
Rép.2
Moy-

Rép.1
Rép2
Moy

49
42

45.5

38
36

375

42
37

395

23
26
u5

32
22
n

26
n,
u

45
43
M

22
23

?2.5

41.6

?A5

Ce test sera repris en 93 dans ûois villages différents.

RrfortR/D-Rctlil l9t2
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3. DONNEES SUR LES I-ARGEURS DE PI-ANCHES DE MARAICHAGE

Un autre aspect intéressant du maraîchage est la variabilité de la largeur des
planches.

De larges planches sont intéressantes dans la mesure où elles diminuent le nombre
de rigoles et donc le poucentage de terre non mis en valeur. Des planches énoites sont en
revanche appréciée car elles diminuent I'effort nécessaire lors de I'arrosage à la calebasse.

La largeur moyenne des planches varie selon les villages, ce qui traduit en partie le
mode de division et de répartition des terres. Pour les villages du Secteru Satrel, on a trouvé
les valeurs présentées dans le tableau suivant.

On constate que la largeur moyenne des planches est proche de 5 m, largeru
effectivement équilibrée entre les deux inænvénients cités ci-dessus. On observe qu'au
delà de 6 m I'arrosage devient pénible.

Si I'on mesure, de plug la largeur moyenne de la rigole, en oonsidérant également
les rebords non cultivés des planches, on peut alors calculer une emprise moyenne (ou
'perte'de terre). On obtient des valeurs entre 24 To et37 To,?vêcune moyenne de 30 7o.
Ce résultat attire I'attention sur les corrections qu'il ænvient d'effectuer sur les superficies
brutes des soles maraîchères pour obtenir des valeurs nettes cultivées.

Village
largeur moyenne (m)

planche rigole ( +bordures) emprise

N1
N3
N4
N6
N6b
N7a
N7b
N10
Kolodougou

Moyenne

4.35

5.87
5.41
5.14
6.62
4.41
5.87
4.79

3.85

5.15

157
1.62

1.60

1.65

1.80

1.46
1.41

1.16

l.u

367o
ÆVo
30Vo

32To

27To

33To
VlTo
24Vo

37To

30%
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HOERIMENTATION D'UNE PARCELLE FOI,JRRAGERE

Village de Ténégué - Secteur Sahel

I-es villages réaménages par le Projet Retail tr (ainsi que ceux qui le seTgnt lors de la

troisième phasà du réaménagement) disposent de parcelles de pâturage/fourrages de

I'ordre de 15-20 ha par village. Ces parcelles sont acfirellement dépournres de mise en

valeru et de végétation.

L'augmentation des troupeaux villageois (de I'ordre de ?5To en deux ans) et la
nécessité d'améliorer I'alimentation des boeufs de labours (principalement en fin de saison

sèche et début d'hivernage) peuvent trouver une solution partielle à travers I'introduction

de soles fourrageres irriguées toute I'année.

Ces parcelles dewont êue gérées par les villageoi! et leur caractère collectif

impliqu. .roà crncertation réfléchie Jru les meilleurs moyens d'assurer une telle gestion.

1. PRINCIPES DE BASE

D'un point de we techniqu€, il s'agit de sélectionner des variétés adaptées aux

conditions locales et de mettre en oeuwe (dans la mesure du possible) un système

d'irrigation et de drainage qui permette d'amoindrir les problèmes d'hydromorphie des sols

de riziculfire.

S'agissant de sols très logrds et de pâtruages qui, pour I'essentiel, seront exploités en

pâturage direct, il faut:

- assurer un système de drainage susceptible d'évaaner les eaux exédentaires en

période d'hivernage.
- assgrer gn compartimentage en bassins et une rotation des irrigations, pour

permettre un ressuyage deJ soh et la possibilité de faire entrer le bétail sur la

parcelle juste avant ion irrigation. En saiion des pluies, subsiste un doute quant à la

possibilité d'assuer ce ressuyage.

2. DESCN.IPTION GEI{ERALE DE I.A PARCELLE

hectares au sein d'une zone de pâttrage de 19 ha

a êtê I'objet d'gn slrfaçage sommaire lors du
Il s'agit d'une parcelle brute de deux
(village de Ténégué). Cette zone

kædrR/D-RctrI r9t2
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réaménagement. LJn relevé topographique sur une étendue de 4 ha (dans la perspective
d'une prochaine extension) et 7 heures de grader ont été nécessaires pour améliorer le
planage, sans toutefois que celui+i soit suffisant pour assurer le crntrôle de la submersion
des parcelles ou le sens de l'écoulement de I'eau.

I-a parcelle est ceintuée sur deux de ses cotés par un drain, et clôturée, sur le reste,
par un grillage de 1.50 m de hauteur.

I-es bassins sont délimités par des diguettes et leur taille, variable mais proche de 10
ares, est déterminée par les contraintes topographiques, de manière à ce qu'ils soient à peu
près irrigables sru toute leur superficie. Dans chacun des bassins, I'eau est donc distribuée à
partir de la rigole centrale, à travers une bouche à eau sitraée dans la partie la plus haute du
bassin. L'eau s'écoule alors dans la parcelle, un petit sillon d'amenée longeant la diguette
étant éventuellement nécessaire pour assurer une distribution phs uniforme (voir dessin).
L'eau peut être drainée en bout de parcelle par le fossé collecteur, ou par la rigole centrale,
une fois yidangée.

Iæs parcelles en cours de pâturage sont celles qui seront irriguées tout de suite
après; elles sont séparées du reste de la parcelle par une clôture barbelée légère et mobile;
un gardien est présent pendant toute la durée de la mise en pâture.

3. MATERIEL VEGE;rAL DISPONIBLE

t Graminêes

I-a graminée principale de la parcelle est le Paninrm Maximum (T58), pour lequel le
Projet dispose de 35 kg de semenoes. I-€ Braquiaria ruziziensis a êtê, également testé (5 kg),
ainsi que la canne à sucre.

I-e Braquiaria Brizantha (t1pes 1 et 2, feuilles minces et larges) et le Pennisetum
purpureum (cultivar ?? origine: marigot de Côte d'Ivoire) ont été installés à la Régie pour
reproduction.

t Lêgumineuses

Les semences disponibles sont:

- Stylosanthes hamata (5 ke)
- Stylosanthes guyanenàis (gracilis) (1 kg)
- Aeschinomene histrix (5 kg)
- Centrosema pubescens (4 kg)
- Cajanus cajair (5 kg)
- Macroptilium lathyroîdes

avec, éventuellement
- Gliricidia sepium
- I-eucaena leucocephala

nçdR/D-krrfl 1992



4. PLANTATIONS EFFECTI.JEES

[A] Haie vive

Une haie vive a êtêt implantée le long du grillage auquel elle se substituera

ultérieruement en cas de bonne croissance. Celle ci est comPosée de Melina (espacement

1.50 m) et de Cajanus cajan dans les intervalles.

Sur les deux cptés bordés par les drains, une haie vive a êté implantée à partir de

boutues d' anplnrbïa balsamifera,cCImmunément utilisée à cet effet.

[B] Fourrages de cnupe

Une parcelle de I'ordre de 20 ares de canne à sucte, Braquiaria et Pennisetum à

terme (après multiplication).

[C] Pâturage mixte (50 ares)

- Panicum maximum (6 kg de semences par hectare)
- S.Hamata (1 kglha)
- AHistrix (1 kglha)

tDl Paninrm seul (15 ares)

BJ Braquiaria ruziziensis (25 ares)

ffi Stylosarrthes gpyanensis seul (10 ares); 5 kglha après ébouillantage des semences.

lcl Stylosanthes hamata seul (10 ares); 5 ke/ha

fi Maooptilium (20 ares); 6 a 10 kglha.

[{ Centrosema (20 ares); en lignes de 0.75 cm;4 kg/ha

r Funure de fond:

300 kg de P2O5 + 100 kg de sulfate de potasse (50Vo) par hectare
ou
200 kg de P2O5 + 200 kg de NPK 15-15-15

r Fertilisation prêvræ:

- Après pâture de sraminées: 40 ke d'urée + 100 kg de YhOS une fois I'an.
- Abrès bâture des-associations: ttO ke de P2O5 une fois I'an.
- Airrès toupr de graminées: 100 kg Oé tS-tS-l5 + 40 kg d'urée.

r Mise en place:

I-a mise en place des orltures a êtê effectuée début iuin. Iæ semis a été réalisé après labour
et hersaqe fins sur un sol humide ressuyé. [æ Centrôsema a êtê semé en ligne, les autres
espèces à la volée.

nærtR/D-ktr[ r9t2
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I-es espèces suivantes, Aeschinomene histrix, Pennisetum et Stylosanthes
guyanensis, Macroptilium lathyroïdes, mieux adaptées à I'excès d'eaq ont été plantées dans
les zones de drainage a priori déficient. Le Braquiari a nniziensis a été placé en bout de
parcelle, où le drainage est assuré.

5. RESULTATS

Sur tous les bassins, Ia levée a rencontré de grosses difficultés à cause de la salinité
de la parcelle. Des croûtes blanches se sont formées sru les buttes du micro-relief, tandis
que la germination se concentrait, de manière générale, dans les zones humides.

Cette germination faible est lente a permis un grand développement d'adventices
stimulé par I'apport d'engrais, ce qui a occasionné des travaux de désherbage importants.

La canne à sucre a connu une reprise lente à cause de la salinité.

Le Centrosema a êtê fortement attaqué après semis par les rats qui ont déterré les
semences. LJne ceintue de raticide a pennis au gardien de raûrasser près de 4fi) de ces
rongeurs. La levée a êtê très faible et les plants submergés par les adventices.

I-e Macroptilium a êtê la seule légumineuse qui a levé avec une densité acceptable,
avec de larges zones sans végétation présentant des dépots salins (voir photo).

I-a levée des Stylosanthès a êtê pratiquement nulle. Celle de I'Histrix a été notable
par endroit mais pas suffisamment pour contrebalancer les adventices ni poru jrstifier un
désherbage.

I-es bassins de Panicum et la petite parcelle de braquiaria brizantha ont êtê
également dominés par des adventices qui ont atteint un mètre de hautetrr sous I'action de
I'azote.

Des prélèvements de sols ont permis de quantifier (voir chapitre sur les problèmes
{s salinisation/alcalinisation) le problème de remontées salines importantes, matérialisées
par des croûtes où des dépots blancs localisés.

Un bassin de panicum a êtê, entièrement relabouré, hersé et nouvellement
ensemencé avec 4 fois la dose normale. On a ainsi obtenu une densité moyenne de plants
de panicum, lesquels ont été ultérieurement complétés par ur repiquage. Là encore un
désherbage important a êté nécessaire.

Le doute qui subsistait sur la qualité des semences a par ailleurs été levé au
laboratoire, où des tests ont confirmé une excellente germination de toutes les semences.

Paratlèlementn un semis de paninrm a êtê réalisé à la rêge du Nl 6g à coté de la
parcelle de reproduction du Pennisetun, avec un excellent résultat. Des plants ont été
ultérieurement prélevés et repiqués avec succès dans trois des bassins de Ténégué.
L'apparition de sel a êté combattue par l'épand4ge d'une couverture morte constituée de

nrypqtVO.Rctril 1992



balles de riz, laquelle a efficacement réduit l'évaporation superficielle et les remontées
sdines.

Deux autres bassins otrt été pâturés et relabourés, avant d'être mis en eau pour une

durée de deux mois afin de vérifier la possibilité de limiter les problèmes de germination
par un lessivage préalable du sol.

En ce qui concerne le pâturage successif des différents bassins par des troupeaux
d'une dizaine d'animaux, le contrôle s'est révélé assez facile avec le déplacement d'un fil
barbelé et la vigilance des gardiens.

Une seule irrigation a été nécessaire sur une durée de six mois, ce qui en dit assez

sur la capacité de rétention du sol et sur les constantes remontées capillaires d'une nappe
peu profonde.

6. ORTENTATIONS POSSIBLES

La mauvaise qualité de la parcelle, qui avant réaménagement présentait déjà des

rendements rizicoles médiocres, a provoqué un échec de la mise en place des cultures par
semis direct. Il semble acquis, en particulier, qu'il est impossible de produire des
légumineuses dans de telles conditions, à I'exception du Macroptilium. lÂ possibilité de
reproduction par repiquage ou éclat de souche des graminées offre une possibilité
d'implantation qui rend toutefois les opérations quelques peu fastidieuses.

Il serait souhaitable de reproduire une telle expérience dans des villages comme le
N6 bis dont les sols ne sont a priori pas atteints par la salinisation, tout au moins dans les

mêmes proportions. Il faut noter que les sols de la parcelle sont restés sans cultures pendant
deux campagnes successives, ce qui a pu favoriser des remontées capillaires à par:tir de la
nappe. Il apparaît donc qu'à I'heure acnrelle une partie des sols de I'Office du Niger sont

R"rppon R./D . Rctail 1Cl2
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inaptes à une mise en valeur autre que la riziculture qui assure un certain lessivage du
profil.

La canne à sucre, qui offre une certaine résistance à la salinité, ainsi peut être que le
Pennisetum qui a été planté au mois d'octobre après multiplication, peuvent être des
solutions à I'exploitation de la parcelle. Dans le cas de Ténégué, on peut donc penser à
deux orientations: la première est I'extension de ces fourrages de coupe à hauts rendements
et la seconde l'amélioration de pâturages plus extensifs. On peut ainsi prévoir l'irrigation
par inondation des superficies voisines en ajoutant deux sacs d'urée par hectare et en
enrichissant lavê,gêtation par un semis de panicum et de macroptilium.

7. EXPERIMENTATION SUR LE BOURGOU

Des implantations de Bourgou ont été réalisées dans deux zones d'emprunt du N1 69
ainsi qu'autour de la mare de la zone maraîchère du N6, à partir d'une zone de
reproduction maintenue par le Projet au Nl.

La reprise du bourgou a été correcte mais sa croissance très limitée. Il semble acquis
que le bourgou est une espèce dont le potentiel s'exprime dans des conditions naturelles de
submersion progressive qui entraînent sa croissance. Dans des eau( stagnantes, sa
productivité est assez limitée; en conséquence il a été jugé que I'idée de mettre à profit
certaines zones d'emprunt pour constituer des bourgoutières ne devait pas être poursuivie.

8. AUTRES INTRODUCTIONS

Le projet a regu un pied de cactus inerme (opuntia ficus indica) transmis par le
responsable du FAC à Bamako. Ce cactus qui peut se satisfaire de 250 mm de pluie
constitue une des principales ressources fourragères de diverses régions sèches du
globe (Nordeste du Brésil, Mexique, Texas, Afrique du Nord,..).

Il est a priori étonnant de ne point le rencontrer dans des régions comme celle de
Niono. Ce premier pied sera multiplié à la régie du G2.

Des semences d'umbuzeiro (spndias tuberosa), provenant du Nordeste du Brésil,
ont été semées avec succès à Niono. Il s'agit d'un arbre fruitier très productif et
extrêmement résistant au sécheresses, grâce à son réseau de tubercules souterraines.

Cette arbre serait a priori parfaitement adapté aur conditions des villages exondés
(buttes sableuses, sols non hydromorphes). Il faut attendre potu s'assurer de la
productivité de I'arbre (l'hygrométrie plus basse que celle de son habitat d'origine
pourrait avoir une influence).
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6Aspcts de la diwrsîfication asricole

CULTURES DE BLE ET DE MAIS EN CONTRE-SAISON

TESTS SI.'R LE MAIS

l-a cultue du maïs en oontre-saison à I'Office du Niger à déjà fait I'objet de
plnsieurs expérimentations; la principale a êtê menée par le Projet BEAU lors de la contre-
saison 81/82.11 s'agissait d'un essai portant sur des stress hydriques à divers stades du cycle
de la plante croisés avec deux niveaux de fertilité, ainsi que d'un essai "date de semis" sur
deux variétés: Kogoni B et Tiémantié.

De ce dernier, iI ressortait une diminution très forte du rendement pour des semis
tardifs (débuts janvier et féwier, soit 4fi) et 230 kg/ha, respectivement), tandis que le
meilleur rendement était obtenu pour le premier semis (15 novembre), soit 2.1 t/ha. Pour
le test réponse à I'eaq dans le cas de fumures et d'une irrigation oomplèteg le rendement
maximum atteint a êtê de2.9 t/ha.

Iæ mais était cultivé en billon, avec un espacement de 0.80 x 0.40, démarié à deux
plants par poquet (soit 62.500 plants/ha). Quinze joun avant le semis, une préirrigation a
êté rêalisée (150 mm); après le semis, étaient apportés 40 rrurr" Le taux de germination
obsenré était de78 Vo.

Divers problèmes ont êtê cunstatés: sol assez pauwe, carence en zinc et en
phosphate (coloration violette des feuilles). La principale difficulté, qui exptiquerait les
faibles rendements obtenus, sont les fortes températures du mois de mars qui affectent la
bonne fécondation des plants.

De ces résultats, le Projet BEAU a déduit que la culture du maîs de contre-saison ne
devait pas être reoornmandée.

L'IER/SRCVO disposant à I'heure actuelle de variétés très précoces, il a été décidé
de mener, avec la collaboration du Prografttrne maîs, de nouveaux tests en prenant en
compte, en particulier, la variabilité des sols; deux t)?es ont été considéréq un sol loud
(boi) situé dans la zone de double orlture du village de Ténégué et un sol plus sableux
(danga), situé sur la sole de simple culture du village de Nango.

nrypûrtR/D-&tril t99l



Dans chacgne de ces zones, deux types d'irrigation ont été testés: une irrigation sur

billon (espacés de 80 cnu ébauchés à la chamre et finis à la daba) et une irrig{ion à plat

(par bassin), chacune sur un bassin de 10 ares et pour les variétés DMRESRY et TZE FY.

En plgs de ces experimentations, un test variétal portant sur quatre variétéq deux de

cycle cûuri deux de cyclè moyen, a êtê installé (DMRESRY, TZIE-FY, Tiemantié et SUAI{
lSR;. Ces variétés ont été fournies par le SRCVO/En et ne sont pas des hybrides mais des

composites qu'il faut renouveler tous les trois ans de prêf&ence. Les semences avaient été

préalablement traitées avec du sysolan.

Tous les tests ont été installés très tardivement dans la saison.

I. TEST DE I-A PARCETLE DETET{EGI,JE

1.1 Mise en plaae des cultures

L'implantation des anltures a été réalisée le 20 janvier sur un sol labouré, hersé et

présentant une bonne humidit ê. I-E planage des parcelles, passablement détérioré par le

iaboru, ne permettait pas d'assurer une bonne évacuation de I'eau: certains sillons

présentaient des zones 
-basses 

tandis que I'eau n'arrivait qu'avec difficulté en bout de

parcelle (zones hautes formées par le fluage de la rigole et des diguettes).

Le2ljanvier, au moment où fhumidité du sol commençait à se résorber, la parcelle

recevait, 5 jotgs dgranL une pluie anachronique de 70 mm, qui provoqua un engorgement

des sols et ie pourrissement drune grande partie des semences. Quelques jours Pltls tard, le
problème s'aggravait encore dans le premier bassin, à la suite d'une cntrée d'eâu

intempestive due à I'irrigation des rizières Yoisines.

L'ensemble de ces difficultés a évidemment provoqué une levée très faible et

irrégulière: 55 Vo depoquets manquant sur les parties à plat, 40 To sur le bassin en billons

et un nombre important de poquets comportant rur seul plant. Toutes les parties hautes, de

la planche ou dàs billons, ônf donné des plants au développement satisfaisant, les plus

beàux étant observés sur les parties cultivées à plat (malgré une levée pltrs lente). Dans les

parties basseS au cpntraire (voir photo suivante), très peu de plants ont levé.

1.2 Apports d'engrais et entretien des cultures

L installation des cgltures n'ayant pas permis un épandage préalable d'engrais et

celui-ci devant être effectué avant une irrigation" I'avènement des pluies à retardê, le

premier apport (P2O5, urée et Kcl) qui n'a eu lieu que le 6 féwier, trop tald en particulier
pour que I'effet du phosphate soit satisfaisant.

I-a degxième dose d'urée a êtê apportée le 11 mars et semble avoir été à I'origine de

la verse des plants observée deux joun plus tard (surtout sur les parties cultivées en billon,
rendant nécessaire un buttage).
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Irrigatlon par bassin: difficultég dues Au Eauyars pranage

Un sarclage a eté été réalisé le 25 fév'rier. Cinq irrigations espacées d'à peu près 15
jours ont été effectuées.

1.3 Attaques constatées

[Jne pulvérisation de systoate a été réalisée le 5 mars après une attaque de foreurs
de tige (sesamia calamistis), mais n'a pa-s réussi a I'enrayer, Un nouveau traitement a été
effectué 4 jours plus tard avec du furadan en poudre (une pincée par cornet).

1t Vc des poquets5 semés à plat ûnt été attaqués, contre un tiers pour la culture en
billon, qui s'est donc montré moins résistante. Cette attaque de foreurs de tige a sans doute
été favorisée par I'excès d'humidité.

En plus de cet incident, les c,ultures ont été endommagées par les oiseaux, mais
uniquement Ia variété TZE FY (un épis sur six).

1.4 Production

La production obtenue a êté de I'ordre de un tiers du nombre d'épis théorique pour
la culture en billons et de 257c pour la culture à plat. Il n'a pas été possible de pesei teJépis
récoltés car la récolte a été effectuée par de nombreux membres de la famille {enfants, en
particulierh le propriétaire â reçu de très nombreuses visites, et autant de sollicitations, qui
I'ont amené à distribuer I'essentiel de sa production pendant la période de récolie.

5 les deux pieds n étaient pas nécessairenent atteints.

ReFpon R/D - Rctail lg{l



Toutefois, si I'on oompare la production obtenue à celle de I'essai de Nango, on peut

estimer à 1 t/ha le rendement obtenu.

I-es durées des cycles des deux variétés ont été un pe_u plus log,ttJ _que_les 
valeurs

annoncées, soit de I'ordre de 95 jours pour TILE FY et ioo potr DMRESRY (moins 15

jogrs polr des épis verts à conso**rr grues;. Ceci s'explique en partie Par une levée très

lente due aux problèmes d'hydromorphie- '

Notons encore le meilleur développement de la variété DMRESRY, dont la hauteur

moyenne à matgrité était de !.72rn, ctntre 1.49 po1y TZ;EFY.

2. TEST DE I-A PARCELLE DE NAI{GO

2.! Comparaison des modes d'irrigation

Un test identique au préoédent (2 variétés x 2 méthodes d'irrigation' sans

répetitions) a été mené sur un sol Plus sableux.

Mise en place des aùrures

Le mais a êtê semé le 2 féwierÉ, sur des parcelles au planage très insuffisant: zones

de rétention dans les sillons, zone haute s"i la orlnrre à plat. Une semaine après

I'implantation, une partie des orlttues (spécialemglt la zone en billons) s'est trouvée

inondée à cagse de Ë négligence du pa)'sa; qui avait laissé monter le niveau de I'eau dans

l,arrosegr iusqu'à o.."rloio.t son 
-débordiment (lors de la préirrigation des rizières

voisines). Cet incident devait se renouveler, de manière Plus importante' lrl mois Plus

tard... En conséquence, la germination s'est trouvée affectée par les mêmes problèmes qu'à

Ténégué.

Entretierc

Iæs traitements ont été similaires à ceux détaillés plus haut démariage, sarclage,

apport d'urée + buttage. Six irrigations ont été nécessaires'

Attaqtes constatêes

Les semis ont été I'objet d'attaques de rats, cpntrôtées avec du raticide. Les attaques

de forenrs de tige ont, par contre, été négtigeaUles (1 To).Flnfin des dégâts' principalement

sur les plants de-bordgrê, ont été commiJpar des bovins mal (ou trop bien !) conduits'

En ce qui cuncerne les dégâts d'oiseauxo ceux-ci ont été principalg*lot-o$ervés strr

les inflorescences mâles de TZE FY (d'où des épis mal remplis à la récolte), ainsi que sur 4

Vo des épis à la récolte.

6 c-e rctard srryrplémcntairc, p8r fappct au tc6t de Ténégué, dc 10 inrs cst dû à la corrPurc d'cau liéc ôu Don'Gntneticn du rÉecau

tcrtiait? prr les Pqm.n6"
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Production

I-a production d'épis sur la culture à plat a atteint65 Vo du nombre théoriguê, contre
50 7o pour la culture en billon. On note à nouveau un meilleur développement de
DMRESRY (hauteur moyenne 1.80 m) par rapport àTZEFY (1.55 m).

Iæ rendement de la variétéVE FYa été de 12tlha et ælle de DMRESRY 1.4

t/haen billon et 1.5 t/ha à plat. Notons qu'ici aussi la parcelle a attiré un grand nombre de
familiers et de curieux.

2.2 Test variétal

Ia mauvaise levée des plants, perturbée par I'inondation intempestive de la
parcelle, D'â pas permis d'exploiter les résultats de cr test.

3. TESTS EN HNTERNAGE (milisu paysan)

Iæ maïs est souvent nrltivé par les papans en hivernage, sur une partie des planches
de maraîchage (ainsi que la patate). Des petites quantités de semence de DMRESRY ont
été remises à 4 paysans, qui les ont semées - à plat - à coté de leurs variétés traditionnelles.

Dans tous les cas, les plants de DMR ESRY ont été plus vigoureu:ç les épis plus gFos

et plus nombreux (en général deux, voire trois, par pied). On a noté des attaques d'oiseaux
str les épis et sur les graines après semis et - problème majeu et d'ampleur - le vol des épis
srn toutes les parcelles. Dans deux cas, la production a pu être est'mée à2.5 - 3.0 t/ha.

4. CONCT-USIONS

Malgré les résultats très moyens des deux tests, de nombreux enseignements
peuvent en être tirés, permettant ainsi d'envisager un système de culture approprié. Un
autre point positif est le vif intérêt, bien supérieur aux résultats, manifesté par les paysans
des deux villages.

I-a principale difficulté de la culture du maîs est d'éviter les rétentions d'eau et de
bien programmer I'alternance des interventions (semis, engrais, démariage,..) avec la
fréquence des irrigationsr. I-e respect des points suivants, qui seront mis en application lors
de la prochaine campâEtrr€, nous semble devoir orienter la cultnre du maïs de contre-saison:

t Semis le plus précoce possible (fin novembre, début décembre) poru assurer une
température moyenne à la germination et éviter les chaleurs de mars-awil qui
affectent la fécondation. L'utilisation de variétés très précoces doit permettre de
s'affranchir largement de cette contrainte.

z lhcoès à la parcclle cst impcsible après I'inigation (lc reesuyaç pcut prendrc rmc scmainc).
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Traitement préventif des semences au Furadan

Apport de matière organique et d'une fumure de fond. I-abour et le hersage dès que
le travail des boeufs est possible.

I-e mode de cultue dépendra principalement du planage de la parcelle:

- le semis à plat sous certaines conditions, semble préférable, mai$ cela
reste à confirmer: il pennet un meilleu enracinement (meillerue
exploitation des éléments nutritifs, plus grande résistance à la verse), évite
les phénomènes d'accumulation de sels propres aux billons.

Pour s'affranchir des problèmes d'hydromorphie, otr propose d'utiliser -
au lieu de la combattre - la déranre centrales oorlms d1ain, quitte à
I'approfondir légèrement; les lignes de semis peuvent être alors disposées

dans le sens de la largeur et permettre ainsi I'ouverture de petites rigoles
transversales pour le drainage de 'flaquesn éventuelles. L'irrigation se fait
donc en bassin, I'eau envahissant les deux coté à partir de la dépression
centrale. LJne fois rempli le bassin est vidangê, ce qui ne sera possible que

si les conditions d'évacuation sont assurées (en cpntre-saison, le niveau de
I'eau dans le drain est en général relativement bas).

- L'implantation sur billon est possible pour une parcelle bien planée. A
cause du délai imposé par la cpnstruction des billons, I'hurnidité du billon
n'est pas toujours suffisante pour une bonne levée. Les semences sont
normalement déposées à mi-hauteur sur le billon, mais on pourra les
placer sur le sommet dans les parties qui paraîtront basses.

Le semis doit être réalisé le plus vite possible après le hersage pour profiter de
I'humidité. Lorsque celle-ci n'est plus suffisante, il est préférable d'opérer une
préirrigation et de ne semer que lorsqu'il est possible de pénétrer dans la parcelle.
Dans le cas du semis sru billon, cela présente I'intérêt de pouvoir localiser les parties
basses (on rehausse alors crrtaines parties du billon et I'on place les semenoes plus
haut). Notons qu'une telle opération retarde la mise en culture.

Une autre solution, en cas d'humidité insuffisante, consiste à semer et à effectuer
une irrigation complémentaire à I'aide d'un arrosoir.

Pour se protéger des débordements de rigoles intempestifs, il est reoommandé de
laisser I'entrée des sillons fermée, ou même de constituer un bassin tampon
('forebay') à I'entrée de ces sillons.

On potura effectuer un semis complémentaire su les endroits sans levéer.

Apport d'urée au bout de trente jorus, après un renforcement préalable du buttage.

t qu'on obscnre dans la naj<rité dcs bassins ct gui est duc au bbow à la Fcllcmberg
9 

"" 
qoi nh pas été fait lss dcs tcsts pour nc paE cn rrodificr lcs résultats.
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r I-a conduite de I'irrigation, très différente de Ia pratique rizicole, sera d'avantage

expliquée au paysan.

D'un point de rnre variétal, la DMRESRY semble se détacher des autres pour sa

vigueur, son cycle relativement court et sa résistance apparente aux foretrs de tige.

L'acceptation du marls pilr les paysans a paru très bonne. En termes de

commercialisation, il existe un marché local potu l'épis vert griilé qui se vend entre 50 et

100 francs, notamment au sein des populations d'origine Minianka. L€ temps de pilage du

mars a êtê un factetr de rejet dans certaines régions, qar plts long que pour le mil ou le
sorgho, mais ceci ne dewait pas crnstituer un handicap en région rizicole (celui du riz est

encore plus long).

Dans la perspective d'un développement du marché, il faut noter qu'il s'agit d'une
production de contre-saison, qui peut donc Hnéficier de prix intéressants: à titre indicatif,
les prix au marché de Ségoq pour les mois de mars-awil sont de I'ordre de 50'80 FCFA le
Kg.

Les rendements obtenus dans les mauvaises conditions citées plus haut (semis très

tardif, pluie de 70 mm à la levée, débordements de rigole) permettent de penser que des

productions de 3 t/hu comme celles obtenues à Kogoni sur de petites parcelles,

correspondent à des rendements moyens.

Ces tests seront recpnduits lors de la prochaine contre-saison. I-es tests d'hivernage
sur la variété DMRESRY ont permis de constater sa superiorité sur les variétés
traditionnelles, ce qu'on était en droit d'attendre d'une variété améliorée.

300 kg de semences de la variété DMR ESRY ont été cpmmandées à IIER Pour une

diffusion des tests en milieu paysan lors de la contre-saison 1993. La demande a êtê
importante et toutes les semences ont été distribuées entre la tin novembre et début

décembre. Le suivi des parcelles sera mené avec le concours de Conseil agricole.

TESTS ST.JR LE BLE

Degx tests variétaux sur le blé ont êtê confiés à flER/Kogoni au cours des

campagnes 91 et 92. I-es cinq même variétés de blé tendre ont été considérées: Hindi
Tosson, Inia 66, Niania Florence Aurore et Siete cerros.

I-a fertilisation a également été identique sur les deux campagDes (lffi kg de P2O5

et 100 kg de chlonre de potasse au semis + 100 kg d'urée), avec un semis en lignes

espacées de 30 cur la première année et 15 cm la seconde.

Iæ dispositif était le bloc de Fisher avec 4 ftfititions pour une date de semis, dans

les deux cas, du 25 décembre.

RrpponWD-RÊtrll1992



Sur la campagRe 1991, les résultats ont êtê altêrés par I'hétérogénéité de la parcelle

qui s'est traduite p*1æ rabougrissements localisés et un coefficient de variation élevê (U

fo). S* la campufut" suivante, i"r rendements ont été affectés par des attaques de rats, très

sérieuses en certains Points.

CanraaxE 1991

Variétés
Semis ItIb.

50To flor. panic.

fiours) lmz

Poids Rdmt
1000 Kglha

grains (g)

Nb.
grains
lpanic.

Hindi Tosson
Florence Atuore

Niania
Inia 66
Siete Cerros

37
42
54
51
52

298
359
559
500
396

63
5s
63
63
55

37.8
32.1
?3.5
?s.6
373

1403

flfl
r28;l
1160
tLtT

F
cv

NS
23.4To

Ceureaxr lWz

Variétés
Semis I{b.

SOTI flor- Panic.
fiours) lmZ

I\fb. Poids Rdmt
grains 1000 Kglha
lg niç. grains (g)

Hindi Tosson
Florence Aurore

Niania
Inia 66
Siete Cerros

a
b
bc
bc
c

36
54
50
47
45

2y
253
302
2y
?AO

70
7r
73
7T

57

y.l
29.1
?fr.6
21.4
31

nn
1043

9v
873
787

HS
ll.9Vo

Matgré les aléas ayant affectés ces derrx essais, on constate que les cycles observés

sont un peùlus longs po.o la dernière campagpe, porr des dates de semis identiques. Siete

cerros se détache conrme la varié tê la pfuJprécoce, tandis que Hindi tosson apparaît

comme la plus productive. On constate égalemént que les poids a-t t{P gr"i"l"! le-nombre

de paniculls/mz ont nettement diminué, ce qui s'explique par la densité deux fois plus forte

adoptée en 1992.

F
C\/
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I-a culture du blé semble constituer une option peu intéressante pour I'Office du
Niger: dégâts d'oiseaux et de rats, irrigation en planche déticate, hydromorphie des sols,
semis en ligne fastidieux en I'absence de semoir, commercialisation peu sûre.

Pour répondre à la demande de quelques exploitants isolés, une tonne de semences
de la variêtê Hindi tosson a êtê commandée à flER/Kogoni et mise à la disposition des
paysans à la tin novembre 1992.

nrppctWD-RËtril 1992
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PARTIE B: ASPECTS DE L'INTENSIFICATION RIZICOLE

L'interuîfication rizicole est un processus rëcent à l'Office du Niger ryi s'est

dévetopçÉ à grande ëclutte - darc un premier temps - an sein des zones rêarnênagëes de la
zoru de Niono.

On fera en premier lieu un bilan des clnngernents observês sur le Secteur deW.is le

dêbut du Projet Retail. fuptis trois camrygnes approrimatiwnent, l'inensîfîcation - en

prticulier, ta techniEæ du repiqnge - s'est êgalement bemrcoup dêveloppÉe daru les znnes

non rêamênagêes, contribtnnt airui à urc êlêvation globale imprtante de la proùrction dc

t'Office. On prêsente ici ryelEæs aspects de cette dynamiErc daw les zorus de Molodo,
Niorc et N'dêbougou. Suhrent enfin des coruidêratiorrs &r la pratiEæ dc la double anlrure

Etï connaît êgalernerx un essor imprtant à L'Office du Niger.
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Rrpgorr R/D - Rctril 199l



SY].TTHESE SUR LES ACQUIS DEUINTENSIFICATION

AU PROJET RETAIL 1

INTRODUCTION

L experience du réaménagement et de I'intensification menée au Projet Retail

depuis 5 ans a profondément *oAifie les données socioéconomiques des exploitations et

les modatités dË production des paysans .Laliberalisation de la oorrmercialisation apparaît

de même comm" uo facteur générateur de changements importants'

[æs données obtenues par I'I.E.R sur les coûts de production rizicoles, âu long de

quatre câmpagnes ,o...rrino (1987-1990), et les enquêtes menées au Proiet Retail

constituent une information dont la synthèse peut nous permettrg dt prgndre la mestue des

changements économiques intervenus et de réfléchir sur la situation présente.

Ces données nous permettront par nilleurs de faire le point.sur la double ctiltue,

imposée au début du Projet Retail, et de nous interroger sur ses avantages, ses oontraintes

er ses perspectives de dêveloppement. Parallèlemeni à I'activité rizicole, le maraîchage

connaît 'ne 
forte croissan." 

'"t il devient impératif de quantifier son importance

économique par rapport à la rizicutture et d'amorcer une réflexion plus Yaste sur la

diversification.

1. COUTS DE PRODUCTION MOYENS PAR HECTARE

La figrre I synthétise la répartition moyenne des coûts de production au Proiet

Retail, en zone réamén agêe (données IER/i99&). It calcul est effectué pour une

production moyenne de S{t/ha, et un cpût de vente supposé du paddy de 70 FCFA.'

r Note préscntée antÉrieuremcnt eous lc titrc 'Notc srn lTnænsification et h divcrsifkâtim à I'officc du Nl3Êr'ChrlqEs élémcnts du

proFt Retail'.
2 c-crtains chiffrcs mt été arrondis" c-crtaincs donnécs ont étÉ calculécs dircctcmcnt à Partb de le btsc dc dmDécs gracictrcment

æmmuniquéc par I'IER; lG coiltt Ou tra*ù 6ahrié a ca pris egal à ælui dc I'annéc pinédcnæ , Gn I'tb6eûcc d'infcmatirrn sur lcs

, ffi;îrn"ântJi; t" tçndcmcnr orycû ein Retal ct ûoo la valcrn fo'rnie pas I'IER (qui nc Ttidàry qrrc dcuxvillages)'

a l_a bénéfiæ supplémcntaire rÉ8tisé par la vcntc dc tir oe.-,iqJq*44 rep"*meni (voir plrrs bin). afin dc dissocier cc qui pcut

être comparé cbaq'e annéc (les coûa o" d,"ti- "rn 
ugncncc plancÉr) afcc qui oeloo dc h coniroctrrc (mmcrcialhation)'

nryportn/D-Rclrl 1992



COUTS DE PRODUCTION MOYENS PÀN ffi
OFFICE DU NIGER - PROJET RETAIL

w%HTVERNÀGE 90 (STMPLE CUTTURE) €t
TEhEIT'IOT{ DE IÂ Tl|ÀlN D'OEI'VNE

(.! tsqtr D.tr !æh cf6É)
Frals llncrnelers

Trovol I
tqm I I lal
50.000

Capl lql
3.8 00

Travq l I
rqlqrlé
19.000

Revenu net
17 8.000 F

Rérnunércrtlon
drr lcclrsrl dr prodscllon

7 3,000 F
Prodult brut,/hq:
5.300 r 70 FCFÀ

371.000 cFA

Consommatlons
lntermédlalres

| 20.00 0 F

Rémunérqtlon
+ Revenu net. Vsleur atoulcé nclle
r 251.000 FCFA

Equ (redevance)
4 2.00 0

I ntrsnts
40.700

U réc
r 9.300

Bqttcrge
29.600

Equipement
95 o o 

.,.i1'i'iî'.,'1"i...,

d'après les données da I'IER (Igg2)

Semences
6.r00

P h orphqler
r 5.300
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On constate que le revenu net familial est de 178.000 FCFA par hectare (soit 47To

du revenu brut) quand on considère la valorisation de la main d'oeuwe familiale ( +

entraide), laquelle représente en moyenne 73Vo du travail total. Ce pourcentage peut

évidemment varier depuis 0 (cas des double actifs non résident) à lNVo (cas des familles
disposant d'une grand nombre d'actifs). Si I'on ne valorise pas la main d'oeuwe familiale, le
revenu par hectare devient?.?3.000 FCFA soit, pour une moyenne de 022 ha/habihnq un

revenu per capita de 50.000 F. Si on enlève à cela I'autoconsommation (300 kg de

paddy/a+ soit 21.(X)0 F), on obtient un disponible monétaire de seulement 29.(X)0 F par

personner.

I-es consommations intermédiaires représentent 34To du produit brut, avec deux

principaux postes sensiblement égaux: la redevance (600 kg/ha) et les intrants. On
remarquera la faible importance du coût des équipements (location, entretien des boeufs et

du matériel, amortissement), seulements%odes ænsommations intermédiaires.

Pour visualiser la variation de ces résultats en fonstion du rendcment
agronomique réellement obtenu (et non plus la moyeme), les charges étant, par ailleurg
considérées fixes et égales à leur valeur moyenne, on peut élaborer un graphique du tlpe
de celui présenté dans la rigrre 2. Les charges à I'hectare se répartissent entre une partie
fixe (redevance, intrants, matériel, partie de la main d'oeuwe (repiquage, labour,..)) et une
partie variable, proportionnelle au rendement obtenu (ooût du battage, main d'oeuwe pour
la récolte, vannâg€, transport). Une fois ces deux tlpes de corits à I'hectare (zones grisées

de la figrue) soustraits du produit brut (droite supérieure du graphigue), on obtient un

secteur triangulaire (blanc) qui indique I'importance du revenu familial net.

Ce revenu peut être considéré ayec ou sans valorisation de la main d'oeunre
familiale au coût d'oppornrnité. Dans ce premier cas, on ne considère que le secteur

triangulaire interne de la figure. Avec cette hypothèse, on oonstate qu'il faut un rendement
minimum de 225 t/ha pour obtenir un revenu net positif. Si I'on ne valorise pas la main

d'oeuwe famitiale, une production de seulement 1.75 t/haest néæssaire.

Si I'on considère le revenu restant après soustraction d'un taux d'autoconsommation
de 3ffi kg de paddy par an, il faut rajouter 15 t à ces valeurs porrr pouvoir dégager ut
revenu monétaire, soit 3.2tpour une M.O familiale non valorisée.

Pour un rendement variant de 5 à 7 t/hq on ænstate que le revenu net
approximativement de 150.000 F à 300.000 F.

2. EVOLUTTON DES CTI,/{RGES ET COUTS DE PRODUCTTON

I-es tigrres 1 et 2 ærrespondent à la situation de I'hivernage 89t Il est intéressant,
par ailleurs, d'observer les variation des différents postes au cours des dernières années,

afin de faire ressortir les tendances d'évolution. Tous les commentaires suivants se trouvent
synthétisés dans la figure 3.

5 porn une productioo dc 5.4 t/M,rappclons lc.
6 On ûowera la figrnc oorecpmdantc,Itoûr la Eaison 89, en annexe.

nrponn/D-n 'lr[ 19ql
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a) Redevance eau

I-a redevance au Projet Retail a êtê fixée, depuis le réaménagement, à 600 kg de
paddy par hectare. En 1991, contrairement aux recorlmandations de la commission
technique chargée d'étudier la question, I'Office a pris la décisioq en partie sous la
pression des A.V. et par souci d'homogénéisation, de réduire cette redevance à 400 kg.
Cette diminution représente un allègement moyen de l2%o des consommations
intermédiaires.

En ce qui concerne la contre-saison, la redevance a êtê: fixée initialement à 400
kg/ha (de 87 à 90), ramenée à 250 kg (91) et finalement réduite à 50 Rg (1992) que I'on
pourrait presque qualifier de symboliques.

On verra plus loin que la diminution des deux redevances contribue, avec les
rendements atteints en 91, à rendre la double culture compétitive avsc la simple culnue (en
terme de revenu net de I'exploitation).

b) Coût de la main d'oeuwe

I-e coût du travail est la conjonction des temps de travaux nécessaires et du coût
unitaire de la main d'oeuwe salariée. D'un point de rnre monétaire, il dépend aussi de
I'importance de la main d'oeuwe salariée employée par I'exploitant. A un niveau pltrs fin' il
faut distinguer, de plus, entre la main d'oeuwe occasionnetle (payee à la tâche ou à la
journée) et la main d'oeuwe pennanente (utilisée pour des activités très diverses).

On constate sur le tableau suivant que les temps de travaux globaux (de I'hivernage)
sont en diminution depuis 1987 mais sensiblement équivalents sur les trois dernières
campagnesz. On constate une maîtrise croissante du repiquage, dont les temps de travaux
sont passés de 5l i/h+ en 1987, à?Â i/ha en 1989 et 36 ioun en 1990, soit utre petite
augmentation pour cette dernière année (voir figrrre 3 et données complètes en attnexe):
cette dernière valeur est la moyenne de 42 jours, obtenue pour le village Nl, et de 30 jorus,
porrr le village N3, soit deux valeurs dont la différence n'est pas expliquése.

Les données de I'IER ne permettent pas de mettre en évidence une ctoissance très
nette du corit de la main d'oeuwe salariésr, c€ qui corrobore les informations du tableau
suivant qui indique une stabilité (entre ?5 et SATQ du temps de travail assuré par cette
dernière.

7 avcc la baissc obscrrréc en 1989; la rcmontéc de 90 est due, outre I'augrrentation du tcmpc de repQrnge au Nl, à unc augnrenutioo dc

- 50% du tcmps dc rÉcolæ ct battagc, cc quc lhugmentrtkm dcs rçndements nbxpliqnc quc particllcmcnt
t Cætæ augmentation doit êtrc considérésa"ec pr,rdcnce dans la mesure où la drnéc OircÉq,ngc (ptants en placc), sclm les dire des

paysans! scrait de fmdrË dc 15 irns dc travail.
t |cs donnécs de 1990 ne prentrcnt pas cn comptc la votcisation des paicmcnts cn nahlre.

nrpctR/D-Rcrrfl l9a



Annéero 87t 90i87i 88r 88i 89i

M.O.Totale (j/ha) 180 166 r27 ttz 136183

M.O.Familiale
Aide

M.O.Salariée

63Vo

l3Vo
24Vo

637o
llVo
26Vo

52Vo
19Vo

297o

68To

327o

55%o

lSVo
27%o

I-a main d'oeuwe salariée totale assure, en moyenne, 277o du travail horaire total

(soit 37 jonn sur 137), mais cette valeur varie beaucoup d'un village à I'autre. Ce travail
j316e sL répartit de la façon suivante: travail du sol (6Vo), repiquage (4lTo), entretiens

(l3Vo),récolte (20Tol et battage (20Vol.

L'avenir dira si rme plus forte demande, dérivée de la généralisation du repiquage,

entraîne une augmentation de ce coût.

c) Coût des engrais et semences

I-a consommation d'engrais est relativement constante en zone réaménagêe. Après
gne augrnentation entre 1987 ét t988, I'utilisation des phosphates s'est stabilisée autour de

ll1 kg/ha (données IER). La consommation d'urée, quant à elle, est de I'ordre de 175

kg/haet ne semble pas augmenter.

7-e, coût ruritaire de ces engrais est fortement dépendant des prix du marché

international, mais la figure 3 môntre guê, en dehors du Pic de 1989, celui-ci est

relativement stablerr. Uné incertitude demeure sur l'évolution future des prix, laquelle

pourrait être altérée par un non maintien de la concïrrence.

En ce qui concerne les semences, la consommation est stabilisée aux alentours de 40

- 50 kg/ha soit trois fois moins qu'en riziculture traditionnelleu.

d) Coût des équipements

I-a principale charge d'équipement est constituée par les boeufs de labour-

L'expérience du Projet Retail en matière d'approvisionnemenL à travers un groupement

d'associations villageoises, montre que les prix de vente, solls I'effet de la oonflurence' sont

en baisse. Iæ prix d-'un boeuf est passé de 85.000 FCFA en 1988, à 75.000 FCFA en 1992-

Signalons à ce zujet que le niveau d'équipement global des exploitations de Retail I
est en augrnentation. En t989, seulement 8To de ces exploitations possédaient moins de

101i): donnécs IER; (r): donnécs Retail.
rt Ë rcgÈt* remontéè,'porn lbnnéc cn oours, et d'avantagc dræ à uoe 'yérité des prir'voulue par le I''Dl, qu'à tme hauesc der cours.

u ks dJnnécs dc l9g0 tnontrcnt une sugmentation de ces qrnntités au village Nl (801g). ce qui traduit une imputantc vtntc dc plants

au exptoitants nm-r$cnts (cxctus dc l'échantillon).

RrggortR/D-ktrll1992
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deux boeufs de laboul, contre 35Vo deux ans auparavant (voir figure en annexe). Cette
évolution est similaire, bien que moins nette, en ce qui concerne les chaînes de labour.

e) Frais de battage

I-es frais de battage perçus par I'Office du Niger correspondaient à l2To du volume
battu Avec I'introduction par le programme ARPON de batteuses Votex gérées
directement par les AV, cette redevance est passée à "seulement" 8To de la produstion.

Selon les calculs de ARPON, les charges réelles (entretien et alimentation du fonds
d'amortissement) se montent en réalité à 3 - 4 To du volume battq ce qui laisse près de SVo

oomme fonds de roulement et marge benéficiaire pour lâ.V. On peut donc imaFner à
terme une nouvelle réduction de ce poste.

Une telle évolution pourrait également résulter de I'introduction de batteuses plus
performantes. I-e projet ARPON vient d'initier la mise en place de batteuses-vanneuses,
destinées à remplacer les batteuse VOTEX actuellement en service, qui pourront
contribuer à réduire les charges globales. I-a disparition du vannage manuel aura sans nul
doute des répercrssions sociales importantesu.

f) Conclusions

Iæs considérations exposées cidessus tendent à montrer que les corits de production
sont globalement stables, voire en baisse et guê, par voie de conséquence, les revenus
paysans sont en hausse, dans Ia mesure où I'on considère les rendements moyens croissants.

Rappelons toutefois que le raisonnement sur des moyennes ne traduit qu'wre part
de la réalité et qu'une analyse plus détaillée serait nécessaire pour prendre en compte la
variabilité des situationsr. On mettrait ainsi naturellement en évidence des catégories
extrêmes d'enploitations en difticulté (endettement, force de travail et équipement
insuffisants, etc), et d'autres aux performances permettant de dégager un surplus très
important (rendements de 7{ t/hurevenus nets de 3fi}.fi)0 FCFA par hectare).

On aura noté, par ailleurs, la part importante de I'autoconsommation (part qui croît
progressivement avec la famille) qui réduit les revenus monétaires disponibles.

13I-c vannage constitw unc activité csscntiellc des femmcs qui y trow^ent une impctanæ couroe de rçvcnrs, principalemeat porn hurs
achats perronnels (vêtements, Eavon, bijorx-. voir CST Retail N-7). h rpdevancç de c=e nourrclles naehines (CIois fois plus
coutcns€s, pour un rendement de SOVo supériern) dcrnait êtr,e a.mi 6e 87o (peut êAe 9%r. L6 pemières rÉactions dcs payrsans ayant
utilieées ces battcusæ.vanncuscs est pnocûe de I'enthousiasmc puisqu'ih discnt rcir lettr rcndemente pûogrc66cr 6e 207o, pert qu'ils
cstiment avoir tcpris' aux fcnncs.- ccci pourrait sc traduire cn partiolicr par une denande acrrrr dc æs dernièrcs lnrn le
maraîchage.

l. L hojet, à cet cffet, a élaboré unc t1çologie dcs erçloiutions pemrettrnt rmc meillcrne æmprébension de la réatité ct unc
adaptation des noyens dhcion.

nrputn/D-RÊÈfl f99il



sfrtç de l'intençificatien ri'ice' 85

3. COUT DE PRODUCTION D'UN KILO DE PADDY

Une autre manière classique d'aborder l'étude des coûts de production consiste à
calculer le coût unitaire du kilo de paddy produit. I-a figure 4 donne ce coût en fonction du
rendement et pour différentes hlpothèses sur la production.

On distitrglr€, en premier lierq le cas des non-résidents, dont les coûts de productionrs

sont les plus élevés (210.000 F /ha + battage). Ceux-ci doivent obtenir un rendement
minimum de I'ordre de 32tpour produire à moins de 70 F/kg.

I-es courbes 2 et 3 correspondent à la situation moyenne au Projet Retail, avec et
sans valorisation de la main d'oeuwe. I-€s seuils correspondants sont de23 tlha et 1.7 t/ha,
comme nous I'avons w dans la figure 2.

La coube 3 se transforme en la cpube 4 quand la redertance, oomme Cest le cas

actuellement passe de 600 kg à 4{F kg.

En pointillés figure la courbe corespondant à la zone non réaménagêe (sans

intensification), avec un corit du kilo produit évidemment très inférieunc.

4. GAIN AU DECORTICAGE ET A I-A COMMERCIALISATION

4.1 Valorisation du riz

Les raisonnements précédents considèrent un produit brut calculé sur la base de 70
FCFA le kilo de paddyr?. L€ prix réel obtenu par le paysan poura évidemment altérer les
résultats.

Un facteur bien plus important encrre, toutefois, est la possibilité de vendre le iz
décortiqué. Avec la libéralisation de la cummercialisation et la diffusion des décortiqueuses
artisanales, le phénomène prend une ampleru significative's.

I-es études menées par IIER sur les campagnes 1989 et 1990 nolrs fournissent des

éléments tout à fait significatifs sur I'augtnentation des ventes directes et sur leur
corrélation directe avec les rendements obtenus. t]ne fois I'autoconsommation familiale,
lato sensu, et l'équilibre économique assurés, I'exploitant recherche des voies de
valorisation monétaire de son 'surplus". Srlr le Secteur Retail, u tiers de la production est
ainsi vendue directement sur le marché. Il est probable que les développements de
I'intensification et du réaménagement (simultanément ou non) conduiront à une
généralisation de ce phénomène, pour I'heure locatisé.

15 Voir le détail dcs coûc dc pnoduction à ltcetare porr ûo oçloitant non rÉsident en mnere.
16 mais un nomb're de kilc poduits pqctionncllement eDoone plrs faible, cela va de roi.
l? Prix garanti par I'Officc du Niger.
It lcs saatégles de aommercialisation émergcntcs adoptécs par hs prFans constitrrnt un très intércssant domaioc d'étude qui fait

I'objet d'une enqrÉtc lEnéc rËæmmcnt par I'IER.

RrmctWD-nctrl f992
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L,essentiel de cette production est vendu décortiqué. I-e-Hnéfice additionnel qui

résulte de la vente du riz àécortiqué dépend très étroitèment de févolution des prix au

niveau national, comme le montreot les deux campagnes de 1989 et 1990: si I'on considère

un taux de décorticage moyen (pour la BG - 90 ") oe 63To et un æût de I'opération de 8

FCFA/kg, * prix de 70 FCFAïe kg de paddy correspond alors approximativement à 120

FCFA le kg de na avec le benéfice JupptSmeot ite non négligeabte des sous-produits'

Si l,on transforme ainsi les valeurs moyennes des transactions (monétaires)

observées sur le fuon obtient alors la valorisation du paddy obtenue par les paryP, qu'il

convient de comparer au pti* officiel de 70 FCFA. 
-nn 

reportant sur nn graPhique les

valetus mensuelles de cette valorisationæ, on obtient la figure 5t g remirrque tout d'abord

'ne 
grande différence entre les deux ootp"gnes (pour lâ zone Retail), ainsi qu'entre les

zones (pour la carrPagne 1990)-

on constate qu,au projet Retail, la valorisation en 1990 a êtê superieure à lfi)
FCFA pendant près de six *olr. Si I'on considère que le æût de production moyen est de

35 F/kg (voir figrrre 4), on en déduit que les prodltcte,rn ont ainsi doublé leurs bénéfices

(sans compter les sous-produits). Dans'la plupart_des cas, ceci a êtê rendu possible Par un

itockagt ti/ou gne commerciatisation directe sur Bamako'

4.2 Précarité de la commercialisation

Ces observations montrent le bénéfice que certaines A.V mieux organisées peuvent

ou poluïaient tirer d'un contrôle de leur .o**"tcialisation. Il faut toutefois insister sur le

c.oté aléatoire de cette nalorisation: la courbe aorrespondant à I'année 1989 montre que le

gain peut être nettement pltrs faible.

r.e, cas de ra saison dernière esL à bien des égardq enoore plus riche

d,enseignements: pour éviter de voir leurs exploitants vendre leur t'n àla récolte à un prix

trop bas, les AV Aè U zone de Niono se sont àn."rtées pour letr racheter au prix de 145 F

le kiloz,, misant sur leurs capacités de stockage et une iemontée des prix vlT !a 
fin de la

saison sèche. La remontée insurisante des àurs du riz (130 Flkg début iuin)' crée une

situation de crise qui a le mérite de mettre en relief divers points:

r I-e coté aléatoire du cours du ria qui dépend principalement de la récolte de

céréales en anltgre pluviale (mauvaise en 1990, par exemple) et des quotas

d'importation, lesqueË o" semùleot pas ory", à I'heure actuelle, à la cohérence

d'une potitique rizilole telle qulelle serait souhaitable.

t@ v, to%dc prrs q* les vrriétés traditionnelhs oom,oc le GamtÉaka) est 
'nc 

dcs gnodÉ qtnlité" dc lâ BG - 90'

1scmblc q.e les Ctimations -,*o* 0"." u* to3Hswl.oi"_nt d'eillerne.largcmcni ror'csti$* rm ttst mcné por la RD du

ProFt Reuit nn 20 déutiqucuecs a fourni rm ralr mo}rcn âe70% (,l'5ç,l,lo.o:tiq,- à cetui g* dans h régioo de Gao Potn la

mêmc variété. Avec un tct taux,le prix dG 70 F lc Kg de paddy gtt*Ei-qprix dc sculemcnt 108 F pour lc riz
20 ,Economie rizicole dcs cxploitations oe I'office au Nig; - cainpaglg l9Æf,.lg!',D'c'bron 

(IER)'
tt 

".t 
rt ou paicment dcs Oeftcs (cngfai* rcdcvancc) eo produit vslorisé à cc prix'

RrmûtR/D-nctrit 199,t
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r Iæs dangers d'une commercialisation spéculative collective, dont les risques sont

partagês par tout le monde, en particulier par les paysans qui ne Peuvent se

permettre de les encourir.

r I'antagonisme entre une attitude speculative raisonnant au niveau de I'année (voir
plgs) êt le cycle, nécessairement calé sur les (courtes) campagnes agricoleq du

paiement de la redevance et du remboursement des crédits de camPag[e2z.

r I-e risque d'irrégularités benéficiant les quelques membres de fAV qui sont chargés

de la commercialisation.

r I-a déstabilisation du système de crédit, qui met à nu sa rnrlnérabilité ainsi que

I'incapacité de la plupart des AV à obtenir le recouwement des dettes.

Deux figrues reportées en annexe montrent la situation du recouwement des dettes

par le ft)V a,t i0 awil L99?.en donnant le pourcentage des AV (sur un total de 154)

correspondant à chaque niveau de remboursement (par strates et en valeus
cumdèes): à cette datê, seulement 39 7o des villages avaient remboursé plus de la

moitié de leurs dettes; le recouwement global était de 40 Vo, srrr un total de 1.850

millions de FCFA dont à peu près 30 Vo d'aniérés portant sur les canpagFes

précédentes.

Bien que cette dette soit en partie conjonchrelle car liée à la non vente par les AV
de la plupart de leurs stocks, elle met aussi en relief le grand nombre de papans endettés,

parmi-leJquels il est difficile de distinguer ceux qui ne peuvent pas payer (mauvaise réculte,

mauvaise gestion) et ceux qui ne veulent pas payer (conflits, mauvaise volonté).

Si la situation est préocarpante pour ce qui ooncerne les crédits de campagne, elle

I'est aussi porrr ce qui est du recouwement de la redevance de I'Office. Pour la campâgne
g1/g1,gdmillionsont été collectés sur un total de 12fi)æ. Même laZnlne de Niono, qui

présente les meillegrs taur de remboursement - superieurs à 90 %o -, perd chaque année

Lntre 50 et 100 millions de FCFA (voir figrrre 6). LÆ 31 mai 19Fi2, deux mois après la date

limite officielle, le recouwement était d'à peine 42 To (337o pour le Secteur Niono et 75To

pour le Secteur Satrel).

Par extension, cette crise met en relief les grandes diffiorltés rencontrées par les AV
pour gérer I'endettement ainsi que les questions foncières, ce qui explique les remises en

question que traversent beaucoup d'entre elles.

z po* éviter ce problèmc, on pourrait imaginer uo taux dc rpnvcrsion dc la vatcur du praduit (riz ou UnOOy) livré asscz bas" dc

m"nifte a *Ouire tes risqucs oà eV ct inci-ær lcs cxploitants à pûycr lcurs dcttcs cn liquidc. Clot til" qrr lAVdl Nango, qui avait

refusé dbchetcr lcs proOucrions à 145 F ct acccpté le paddy au taux de ?0 F, est I'une des nrcs à avoir payé 1(X) % 6e s rcdcvancl.
æ Rap,port annucl 1991 (Office du Nigsr).
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4.3 Observations sur le décorticage

Le décorticage privé a pris en quelques années rure importance prépondérante, au
point que les rizeries ne traitent actuellement qu'rur quart de la production de I'Office, ce
qui se traduit par une chute de 757o de cette source de revenrl soit près d'un milliard de
francs en valeur absolue.

La figure 6a montre la croissance du nombre de décortiqueuses privées depuis
19862r. On peut estimer le parc actuel autoru de 400 décortiqueusesrs. Il semble toutefois
qu'on se rapproche d'une saturation du marché, tempérée par I'augmentation globale de la
production, particulièrement en zone non-réam ênagêets.

Cette conflrrence s'est traduit de manière tout à fait nette sur le prix du
décorticage: après une hausse de 750 à 1.000 F/sac observée en 1988 et due à nne forte
demande, ce prix a progressivement diminué jusqu'à un prix actuel de I'ordre de 500 F.

La coneurrence tend à orienter le choix des paysans vers la qualité. Les petites
décortiqueuses des groupements féminins (GIEF) se trouvent alors particutièrement
défavorisées, au bénéfice des machines plus performantes acquises par les crmmerçants ou
certains palrsans (matériel asiatique). Le pri* ayant chuté à 500 F le sac, les groupements
sont obligés de réduire la consommation des machines au détriment de la qualité du
produita. Si I'on ajoute à cela les difficultés de gestion et le coût plus élevé des pièces de
rechange2s, on peut craindre que cette activité se trouve à terme sérieusement menacêeæ.

5. UINTENSIFICATION ET UEVOLUTTON DES RENDEMENTS

5.1 Bilan de I'intensification

L'intensification mise en oeuwe au Projet Retail résulte d'un chrngement des
pratiques culturales (repiquage), de I'adoption de fumtres accrues et de variétés à paille
courte non-photosensibles (permise par Ie réaménagement (maîtrise de I'eau, planage)).
I-es superficies des exploitations ont été dans le même temps réduites de I'ordre de ?5To,
tandis que I'adoption de la double culture entraînait ure intensité culturale de 1.23.

Cest ce que résume la figrre 6b, qui prend oomme point de oomparaison les
données de la rizicultue traditionnelle des zones non-réaménagées (considérées comme
unité). On obseru€, de plus, que les rendements moyens p:rssent de 2 à53 t/ha(en ordre de

2a Données ON/Arpor: cn 19fl), 2n dérvrliqærrcE mt étÉ rcæneécs.
25 hs valerns dc 91 sont cstimécs. Srn cetæ pÉriode 37 décortiçEuscs VOTEX ont été nendues por lc hojet Arpon et ces nachines

rcpÉscntent moins d'un quart du prc globsl. En awil92 (sclm [IER), il y avait 3&{ décortiqneusec à fON.
26 C'est pour cctæ raison que le FDV n'aoomdc phs dc crÉdit porn t'achat de déqrtiqueusÊ&
2n En particutier, le riz produit doit êtrc néccseaircment vuné.
æ L'atelier d'asscmblage n'accepæ phs dc paiencnt à cr,édit à cauec des diffinrltés de !çmbourcncnt obÉ€rvées les années

préédcntcs.
4 Une enquêæ ecra nrenéc pcndant lbivemaç Eur oc pr,oblème partiolier.

Rrygon R/D - Rdril 199:l
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grandeu) et que la valeur ajoutgg e-st pratiquement multipliée par quatre. Même s'il ne

îagit ici que de moyennes, it est légitimô d'afiirmer que l'intensification a êtê un succès et

q.,! les ouiot", initiales exprimEes par les paysan$' ont pratiquement disparu' I-e

repiquage, en partiorlier, tenu au début 
- 
comme antiéconomique, connaît un

dévetoppement spontané "t 
spectaculaire dans les zones non-réamén4gées (voir plus

avant).

D,un point de rnre macroéconomique, il s'agit d'une réussite, puisque I'office

augmente à É fois sa production et le nombie de paysans installés sur ses pÉrimètres. D'un

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

poitqut le revenu des exploitants est en augmentation'

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

réaménagement et de I'intensification dad I'augmentation des rendements. Cette question

ressort àia jrstification économique du réaménagement'

I-es villages de Retail Itr et, plns généplement, oeux des zones non réaménagées,

fournissent toutéfois un indice susceptible d'orienter la réflexion.

5.2 L'intensification en zone non réaménagée

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

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

reaàenaçs voisins. Ils ont donc augnrenté les doses d'engrais,-9l9isonné leur parcelles,

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

points ooncerneraient a p"n f,rès ta moitié des orploitations en 1990 et plus des trois qtrarts

en 1991.

L'examen de la progression des rendements moyens dans æs villages (toutes

parcelles confondues, abnJ sans distinction du degré d'i$enlification) révèle une

croissance tout à fait rignifir.tive (figrrre 7). Ceux-ci ont atteint, à partir d'un- niveau de

l,ordre de1t/hUme môyenoe de 45:5.0 t (rendements sondage), soit à Peu près une 1.0 - '

1.5 t de moins qu'en ,ooéréamén agêe.Cette évolution a êtêrendue possible par I'exemple

voisin de Retail I et tr.

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

réaménagees d; Molodo et ù'aeuoog* a q"t"tij de vérifier que les modalités de

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

parcellaire manuef progression très rapide du repiquage ainsi qu'un resollts important à la

main d,oeuwe satariee,-obtention de rêndementi moyens (au battage) de 4-0 t/ha (sru les

parcelles repiquées).

30 Voir en partiarlier tbnquêæ ncnéc par yung 
"t 

sg".!é (1987); obfctifs et @nions dcs riziculærrs dc I'office du Nigrr'

3r voir ta Trùoæ ern I'intensification cn z$rc noo-reanenagÉc à I'Officc du Niger', Mai 1992.
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94
Asnect s de l'intensif ication rizîcole

Tous les paysans expliquent cette évolution et leur motivation en se référant à leurs
observations personnelles des augrnentations de rendements obtenus grâce à
I'intensification.

Il faut noter, enfin, que la diffusion de I'intensification doit beaucoup à I'exemple
fourni par le Projet Retail; ceci lui confère un rôle de catalyseur parfaitement en accord
ayec les objectifs visés par les concepteurs de ce Projet dont la vocation expérimentale
était I'aspect fondamental. Son rôle dans la diffusion de I'intensification peut donc être
considéré comme un succès à mettre à son actif.

5.3 Options de réaménagement

Ces données tendraient donc à prouver que l' "effet" réaménagement est moins
prépondérant que celui de I'intensification. Ces éléments peuvent cuntribuer à alimenter la
réflexion sur le niveau de réaménagement souhaitable, ou optimal d'un point de we
économique.

Les options prises à I'origine par les Projets Retail et Arpon constituent, après
quelques années, un premier point de æmparaison. L'évolution des réaménagements
Arpon montre un certain rapprochement entre les deux options puisque le Secteur Niono,
réhabilité une première fois en 1980-&4, à été repris ultérieurement au niveau du planage.
Il est prérru que les prochains aménagements comportent par ailleurs des modules à
masque (seulement tTo du coût du Retail) et que la largeur des cavaliers d'arroseur soit
portée à 3 m; les différences se situeraient donc en particulier su la qualité des remblais, la
précision du planageln, le nombre et la qualité des voies d'accès et de circtrlation interne
(usage de latérite)r. Dans le réaménagement Retail, le planage représente l2To du coût à
I'hegtare.

La recherche d'un réaménagement plus économique passe en premier lieu par une
comparaison des corits unitaires observés sur différents projets. Une fois ces diffêrences
mises en êviderue, l'analyse êconomirye sera fortement dêpendante des optioru techniErcs
clloisies. On s'attaclæra dorc à discerner ce Eri coùte cher dans le rëamênagement et,
d'autre Wrt, darc Erclle mesure on Wut baisser les cottts conespondants sans ffop
s'êloigrær des ob jectif s initiauw.

Il convient, quoiqu'il en soit, de relativiser la portée, Ie sens et I'objectivité de la
iustification microéconomique d'un projet de réhabilitation. Si le coté subjectif (durée de
vie des installations), ou hasardeux (évolution des cours du paddy) de certaines hypothèses
en rend I'exercice déjà peu attrayan! il faut bien par ailleurs prendre en compte tout rur
ensemble de conséquences difficitement quantifiables (stimulation de toute la vie

32 370.000 F/ha porn lc Retait.
3il L'aménagçment conrplet du type Reuil II (déduction faiæ des aménaçments annexcE, abrcwoirs, lsnoûrq ptrs,valuc dcs arrçcurs

cn béton..), d'aprÈE le bilan dc cbantier fourni par lc BCEOM, rcvicnt à 54.000 FF ltcctarc, rans oomptcr lc æ{i't dcs étudcs (APS ct
APD).

3' Un tel travail dcmande des étrdcs assez qpprofondies; une contribution à ccnc rÉflexion cEt cn Gorrs à parth de ta comparaison
tcchniquc et économiquc dc quatre proFa rÉcents ou cn voic dtxéotioo.
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économigu€, influence sur les zones non-réaménagées, répartition Plus égalitaire des terres,

augmentation des familles installées, etc.. ps.

Deux aspects au moins du réaménagement, qui n'apparaissent p.t 9ittctement 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 40To des

consommations en eau (voir figrue 7a).

5.4 Conséquences de I'augmentation des revenus

L'augmentation des rendements est en passe de se doubler logiquement de

changements sociaux importants. Si, historiquement, I'objectif recherchêpar la pÏrpart des

paysans se limitait à I'autosubsistance et à la satisfaction des besoins de base, il apparait

cl"it"-eot que les excédents dégages engendrent d'autres besoins et une dpamique
sociale différente.

Même si toutes les exploiutions ne sont pffi, a priori, intéressées par le processus

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

les moyens d'y souscrire, il est fort probable que cette évolution se renforcera. Outre la
réduction des superficies, la croissance démographique et la suPPression Progressive des

hors-casiers sont, pû exemple, des éléments qui tendent à la rendre même inévitable.

I-es excédents dégagés à chaque campagrre et la monétarisation croissante d'une

partie de l'économie paysan"e provoquent évidemment un déséquilibre {e la famille
traditionnelle. Un processus d'individuatisation et de différenciation sociale se met en

place; les chefs de famille qui ne répartissent pas (suffisarrment) les excédents s'exposent à

ètr" contestés. Ceci explique sans doute I'augnentation des demandes de séparation

familiale observée au Projet Retail.

Paratlèlement, il est probable qu'on assiste à une augmentation du travail salarié, les

chefs d'exploitation disposant de revenus monétaires étant socialement obligés d'alléger la

tâche de lègrs dépendants (des femmes en premier lieu). Par ailletrrs, beaucoup utilisent

une partie de leur revenus pour nconsommer" des services (collecte du bois de chauffe,

tâchérons, etc..) ou, encore, ions-traiter certains travaux su leurs parcelles de maraîchage'

L'augmentation de I'installation des bellas en bordure des villages en est un indice.

* Aspects dêrnographirycs et fonciers

L'évidence des bénéfices obtenus en zone réaménagêe modifie sans doute un autre

aspect très important de la dynamique démographique. Alors gu€, auparavant la sinration

del'paysans Aè fOffice ne semblait pas constituer un privilège particulier (307o des terres

étaiéni même abandonnéesn à la suite de la dégradation du réseau), on assiste dorénavant

35 A un sutre nivcau, on ne pcut pas ignuer non plus les multiplcs faættcs dcs relatiols intmFtionElcs dont lce cnjcru qicntent ct

senent dc justificatif pncmicr à I'aidc au dévclqpemcnr
36 ou, en tout cas, n'étaient pas suits à la rcdcvanæ.
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à une forte et croissante demande de la population (figrrre 7b), 3vec un total de 3700

dossiers déposés pour t'année 1991. Il est pioËable que-l'àugmentation du nombre et de la

taille des familles se manifeste, à court ou moyen terme, par une pression foncière

supériegre à celle qui prévalait à une époque où l;Office était nettement moins attrayant'

En l0 ans, le nomËre d. familles et la poirut"tion totale du Secteu Sahel ont augmenté

(réaménagement + croissance natureUè) de I'ordre de ll}Vo, alors que les superficies

cultivées ne progressaient que de 34To (voir données en annexe). Si I'augmentation des

rendements a Ét is jusqi'ici de cornpenscr crette disparité, il est probable que cela

ne durera PasP?.

Ceci dewait logiquement se traduire par un9 forte demande sru les activités annexes

(peche, petits conrmerces, tâcherong..) ou paratlèles, en premigl T"" le maraîchage' On

peut donc s,attendre à ure croissance ,où"o,t" de cette activité, croissance déjà très

sensible, et par conséquent à une augmentation des problèmes de commercialisation et à

une baisse des prix.

parallèlement, ce blocage foncier engendre un regail {t-qoflits au sein des AV de

IOffice, €r partiortier autotr des normes- et modalités d'éviction. On observe que le

nécessaire tr;nsfert de la gestion du terroir villageois atu exploitants ne s'accompagne Pas

toujours d,un surplts oe iistice dans la mesure Jt te pouvoir, dès lon détenu Par ctrtaines

AV (ou par certains individus de I'AV), n'est pas tôujours assorti de la légitimité et du

contrôle qui seraient souhaitables.

M o dalit ê s d' acanmulat ion

L'accroissement global des excédents monétaires met en relief les stratégies

d'acormulation déployées Par les paysans-

Après avoir complété son équipemenÇ le paysan s'oriente souvent vers I'achat de

mobylettàs (voire, au rà0" suivani d-'une voiturê ou d'un camion), de bovins, de petits

ruminants, d,une âécortiqueuse orL enoore, vers la constnrction d'une nouvelle ooncession

(ou d'une maison à Niono).

I-a recherche d'une épouse supplémentaire apparaît aussi comme une préocorpation

très présente et très vit" ôooédsé;, ce qui signifie gue, contrairement à une loi très

répandue, I,acuoissement du niveau de vie ir tt"âoit par un accroissement plus rapide des

familles eÇ partant, pil nne accentuation des blocages fonciers.

L'accrrmulation sous forme de bovins pose des problèmes croissants de pâturage'

parcage et dégradation des réseatx. Sru Retail, I'augmentation des troupeaux au cours des

deux années f,assées a êtêestimée à?STo.En regarO O: ce tyPe d'accumulation traditionnel

à la rentabilite pas toujours évidente, il seralt soutraitabie de soutenir d'avantage les

3? læ pnoulème n*é par les no'-rÉsidcnts dcvient pl_T 
"igu 

dans cc contextc. D'aprèe.h B-rncau du Fayrannat, il y cvsit 2600 non-

résidents à l,office cn lggz,lesqræls exploiuicnt l9?p dætemÊs. Dc fortcs arrymeïutioos de non'résidcnts oot été consutécs lqt de

ccrtains réanrénagements; il cst Êouhairable qu'un æl bilan puissc êtrc fait po-1a zone Rctait avant h début dc lE tFoisième phasc'
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initiatives de développement de l'épargne populaire. LJne telle capitalisation permettrait en
particulier une plus grande indépendance vis à vis du système de crédit.

Les excédents monétaires actuels permettent de penser, enfinr euê I'intérêt pour la
petite mécanisation, encore limitée à quelques paysans, dewait s'accroître notablement.

6. DE\TELOPPEMETVT DE I.A DOI,JBLE-CI,JLTT.JRE

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 agronomiguê, sru les résultats obtenus et les perspectives
d'évolution.

[æs contraintes portant su la réalisation de deux cycles successifs sont nombreuses

9! expliquent le manque d'enthousiasme manifesté par les paysâns au début du Projetss. I-â
figure I (reportée au chapitre suivant) slmthétise les principaru goulots d'étranglement:

I La culture de crontre-saison bute (en amont) sur les basses tempérahrres du début
de I'année et (en aval) sur le début de I'hivernage (risque de pluies sur les récoltes).
Les plants sont affectés par les rats et les oiseaux et le déroulement normal du cycie
peut être remis en cause par I'harmattan et les fortes chaleurs d'awil. En termè Oe
main d'oeuwe, elle souffre de la ooncturence du maraîchage.

I La cultue d'hivernage est principalement affectée par le retard de calendrier
induit par la culture de contre-saison. Ce retard augmente le risque d'inondation des
pépinières ou de submersion au repiquage (avec drainage insuffisant), le repiquage
de plants âgés, la levée d'adventices, le risque de grains vides et entraîne une-miie
en marché tardiverr,

I Globalement, la double culture se traduit par une baisse de la fertilité et une mise
en charge permanente du réseau qui entraîne des problèmes de drainage, de
sodisation 0 et ur non entretien du réseau.

Toutes ces oontraintes se traduisent crûment sur le plan économique. I-a figure 9
compare les résultats moyens obtenus sur un hectare de simple nrlture (considérés comme
unité) et ceux obtenus sur le même hectare cultivé en double culture (données de t989').

: y"it'par gxcmple, rlntérrêt économique et rôlc dc le double-cultrnc dans le fonctionnement dcs elçloitatkrnsr, de F-Fætct.tv Lcs prix de vente supérieurs obtcnus par hs paytsos du Rctail $'nt cn portic drs à I'avance de caiendricr pcrmbc par la maîtrisc de
I'cau et lc cycle plus æurt de la variété utiliséc.

'l0I-a double nrltue Fovoquc un lessivage actnr dcs parcclles ct, pour crla,limiæ lee rcmontécs de ecls. hr æntrc, clle contribue à
maintenir la nappc ptus élevéc,,cc qûi est néfaste porn lcs champe voisiræ qui nc Font pss nrltivé* Il faut malgrÉ tout notcr que le
mainticn cû eau ænstant du réscau (secondairee, wirc tcrtiairee) qu'on obccwc danJ bcaucoup de sccrcurs (tCaneo"gÉ" ou pas)

..limitc bcaucoup lcs pcsibilités dc rabaisscment de la nrppe (indépcndamnent de la doubte cntturc).
'll Si t'on cpnsidère lec-rcndements dc 1990, avec lcs comltcs O'erfoitation de 1989, la aituation est un peu plus favmabte à la double-

c'ulturc; voir figue no10 plus avant.
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On constate que le travail fait plus que doubler.z (les temps de travaux de le contre-
saison augmentent avec la lutte aviairea), le coût des intrants double et la redevance eau
croît de 66Væ. Le rendement total par hectare augmente d' à peine 45%o et la valeur
ajoutée de 33To. La productivité du travail est donc sérieusement affectée. En ce qui
concerne les revenus nets, celui correspondant à la double orlture est proche de zêro - pour
les rendements obtenus en 1988 - et vaut 94.000 F en 1990 (alon gue celui de la simple
culture est de I'ordre de 178.000 F).

Un simple calorl.s nous montre que la somme des deux rendements, obtenus
en contre-saison et en hivernage sur un hectarc de double-culture, doit être
supérieure de 2.61 t au rendement de simple-anlture pour qu'on ait égalitê des
revenus netst.

De manière plts générale, on peut calculer I'augmentation (ou la diminutiory en To)
du revenu net engendré par la double oilfirre, pour diverses hypothèses sur les rendements
de simple flrlture. On obtient ainsi la figrre 10, qui montre l'évolution très encourageante
des résultats des guatre dernières années (le détail des rendements est donné par la figure
11). Malgyê celar la double culture ne franchit pas enoore la barre du staru cW et Cest
seulement sur la dernière année (91) gue son bilan économique atteint pratiquement celui
de la simple orlture.r. Pour une simple orlture donnant 55 tlha, il n'est pas toujouni aisé de
produire en double culture les 8.1 t nécessaires pour éviter une diminution du revenu net.

Ces résultats sont obtenus pour les valeurs de redevance initiales (6ffi et 400 kglha);
si I'on prend les redevancts de 1991 (400 et 250 kg) le graphique se modifie légèrement.
L équilibre s'obtient pour une différence de seulement 2.46 L le bilan de la saison 91
s'améliore et devient positif, passant de -lVo à, +SVo.

Notons que si I'on considère les valeurs des redevances décrétées pour la saison 92,
am kg/ha pour I'hivernîEe,S0 poru la æntre-saison, l'égalité est obtenue pour nne
différence de 2.?S t seulement. On aurait donc eu un accroissement du revenu net s en 91

si la redevance de cpntre-saison avait déià été de 50 kg (5.4 t en simple ctrlture,3.9 + 4.1 =
8.0 t pour la double-culnrre). Il est clair gu€, si la redevance de contre-saison devait se
maintenir à un niveau aussi bas, la double culture s'en trouverait vivement stimulée.

n faut observer, enfin, que les évolutions mises en évidence dépendent de la
représentativité statistique et de la qualité des sondages, lesquels sont assez peu nombreux
en contre-saison, ce qui doit inciter à la prudencrc (voir note sur I'estimation des
rendements en annexe).

'2 
Ne diqpæant pas dc do,nnéËs cnr la contrc{aisoû dc 1990, DouE wmE msidérÉ lcr æmpe dc trernur dc flnnéc prÉoédenæ (aræc +
l(X) iùrs de chassc arn oiscarn).

a3 plus d'une centaine de inns; nors trouvons uû pcu abrsif la valorisatim de æ travail au ætt d'oppatunité puirquï s'agit d'une
activité largemcnt assurée par des cnfan6 nn plusicue hcctârcs à lr fcÉs ct à dcs bcrnes o) peu d'eutres ûrvarn pourraicnt
sbffcctucr. Nous avoos oonsidffi arùitrairenent, dans lcs calcrils écoûorniquæ qui euirænt, une rnlonbatioû à fi% e, crtæ activité,
soit 25.0ffi F/ha.

44 Dans la situation qui prÉvalait cn 1990.91 (600 Wba en hivcrnaç,250 cn contr,e+aison).
45 sur la base dcs coûts dc production 90 détailÉs cn anocxc (tablcau).
s si on valorisc cntièrement le gardiennagÊ, Gettc valcw devicnt 3.0 t
a7 en oonsidérant lcs cptts de production (lrcn connrs) idcntiques à cçru dc I'année préédentc.
Q +ll%a exac'tement
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6.2 Intérêt de la doubte culture

qycts de I'inten,çification rizicole un

Ce constat économique à I'encontre de la double cultue peut paraître assez négatif.
I-a marge de progression, pour réduite qu'elle soit, existe .eproàaoL-Des rrariétés de focleplus court ainsi que I'introduction de mises en cultnre éionomes en temps (semis en
prégermé, non travail du sol,..) po*aient permettre de décompresser les calendriàrs.

L'évolution des rendements sur les 5 dernières années (total des deux campagnes)
montre une progression régulière et encourageante: la cuntre-saison a gagné l't/Éa it
I'hivernage (de double culture) 2 t/ha. Cette progression traduit avant tout la maîtrise
Progressive du calendrier- II est loisible d'espéier une progression supplémentaire du
rendement annuel vers les 9 ou 10 t/ha/an.

Comme polu le repiqugc, I'opinion actuelle des paysans sur la double culture
montre une très sensible évolltion par rapport au début Ou nopt. Une enquetor menee
sur 60 exploitations de Retail Iso indique que 55 7o despaysans ioutraiteraieit augmenter
lenr sole de double culture, alors que 42 Vo latrouvent iutiisaote et que seul"*"oï 3 Vo la
rejettent. I.a, gandq majorité des paysans qui ne souhaitent pas d'augmentation jgstifient
leur opinion par I'effet négatif sur la fertilité des sols, ainsi que pat une timitation de main
d'oeunre qui provoquerait un retard pour les travaux 

-d'hivernâgg, 
lesquels restent

prioritaires. La question du maintien de la fertilisation incite de fait à Ia prudàce; dens 6s
nombreuses régions du monde, la double culture s'est souvent traduite irt *r baisse des
rendements à moyen tenne; il en s5f ainsi à la vallée du Kou (Burkina-Faso) où ies
rendements annuels ont chuté de Z}Toaprès 10 a'rs de double cgtture.

la plupart des paysans reoonnaissent avoir changé d'opinion depuis le début du
Projet et avancent les raisons suivantes:

I acquisition de maîtrise technique, en partiorlier par rapport agx cxigences du
calendrier

t diminution des attaques d'oiseaux (très fortes les deux premières ennf,ss)l

r baisse de la redevance

r perception progressive des avantages de la contre-saison.

Parmi ces avantages, il faut noter, en partiorlier, la régularisation des rentrées
financières dughef d'exploitation, lui permettant de financer la -ir" en place de la cgltue
d'hivernage et le payement du repiquage en particulier.

La production de contre-saison vient aussi souvent à point pour effecnrer 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

49 en cpurs de traitement.
s exploitants ayant donc 6 ans dbxpérienoe cn double c-ult're.
)r due en partie à une misc en culture dc phs en plus préæce.
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présente aussi I'avantage d'échapper aux ponctions d'une famille élargie que chacun

àécou*e fort nombreuse (et présente) en fin d'hivernage...

Il faut par ailleurs prendre en compte le faits, que la valorisation monétaire de la

récolte de contre-saison est supérieure à cele de I'hivernage_dans lia tnesure où le cours du

riz est (normalement) plus élevé aux mois de iuin et juillet. I-à enoore' la conjoncture peut

influencer sensiblement I'intérêt économique âr la contre-saison: les demandes exprimées

en 1991 par les paysans du Retail étaient pt"rqu" deux fois supeneues à la sole réservée à

la double-culture, à cause de la mauvaise récôlte des céréales pluviales et des prix élevés

que cela avait entraînés.

[-e taux de double culttue de ?5 7o adopté au Retail semble correspondre assez bien

aux besoins et aux capacités des exploitations; plus de la moitié des paysans le trouve

insuffisant, mais ceci eit sounent à mettre en rapport avec I'accroissement des familles et le

blocage foncier, lesquels provoquent une aemande croissante qui se reporte sur la double

culture.

6.3 I-a contre-saison en zone non réaménagée

Comme pour le repiquâge, on observe une diffusion de la culture de cuntre-saison

dans les zones non-réaménagéei. 
-Son 

intérêt est perçu par la nlupart des paysans mais son

développement se heurte à?e nombrenx obstail"s-et inconvénients: Pas qe commandes

d'engrais au niveau du village, manque de maîtrise de I'eau (inondation des champs au

moment de la mise en pi".* de la culture d'hivernage), divagation agt- animaur

(pratiquement toutes les tentatives de regroupement- dt parcelles ont échouesr), coupure

à"""o ïpo* cause d'entretien ou parca que certains partiteurs, qui n'alimentent Pas

directement un village, sont fermés)-

Il faut noter que contre-saison ne signifie pas nécessairement double ctrltue, dans la

mesure où certains É pratiquent sur des hors-casiers délaissés en hivernage-

Là encore, oD note un effet "boule de neige', €r partie dû à I'exemple du Projet

Retail et aux campagnes de sensibilisation menées dans certains secteurs par

l,encadrement. tr r'"giî toutefois d'un phénomène encore embryonnaire, dont le
développement reste souvent en deça de I'inlérêt manifesté à son égard par les paysans.

s cc qui n'a pas été fait dans lcs eatarts prffients: le gain au décuticage peut arssi attÉr"r ces cooclrsions'

53 le regroupement dcs parcellc+ spontané ou dcman-tlé par I'encaOnc-ment, coûsistc à ænccntrcr la double orltrnc sur lcs tcrres dc

certains paysans, à qui celhc.ci doivent êtrc renducs- labo|trécs ct hcrsécs cn début dhivcraagr; dans ccrtains cas' entÛre' il

corespond à un ffiange Pûo'isoirc de percellcs.

RrpponR/D-Râril r9m



7. PERSPECTTVES DE DIVERSIFICATION

Il est apparu que la double culture a une incidence négative sgr la productivité du
travail familial et qu'elle suscite des craintes quant à Ia fertilité des sols ei le relèvement
des nappes.

On peut imaginer le {éygloppement de cultures moins exigeantes en eau (la
faiblesse des apports d'étiage du Niger ne permettrait pas une généraliiation de la double-
culture$a), en intrants (maraîchage) ou en main d'oeuwe (maii, par exemple) et dont les
calendriers permettent de liHrer très tôt la parcelle pour la riziculture d'hivèrnage.

a) Le maraîchage

L'activité maraîchère connaît actuellement un développement certain. Les
superficies mises en oilture en 1991 ont été, pour le Secteu Sahel èitimees à Tl0 haralors
gue la superticie officielle est de 201 ha. Iæs chiffres corespondants à I'ensemble de
I'Office du Niger sont de 10fi) ha (officiel) et 2000 ha (ofticieux).

Pour la campagne en cours (1992), on observe une extension généralisée du
maraîchage en zone rizicole (simple et double culture), dans les zones réservées autogr des
villages (zones d'extension, pâturages,..,) et dans les "rabiotsn. Cette expansion est en partie
stimulée par le fait que la redevance officielle sur le maraîchage n'est pas percue par
I'Officess.

[æ maraîchage se distingue de la rizinrlture dans la mesure où ses bénéfices vont,
en général (dans 80To des exploitations) directement aux individus qui le pratiquent. LJne
enquête a montré que 70 Vo des exploitants de Retail I estiment leur Jole maraîchère
insuffisante, c€ qui traduit à la fois leur intérêt pour cette activité et le blocage foncier qui
s'accentue.

L importance économique du maraîchage est mal oonnue. I-a cellule Recherche-
Développement du Projet Retail vient de réaliser le suivi détaillé de trente familles
représentatives des différents t'?es d'exploitation, atin de quantifier et comparer les
apports de la riziculture et du maraîchage. A titre indicatif, nous avons cpnsidéré les
parcelles maraîchères des soixante familles suivies en 1991 dans le cadre de l'étude
maraîchâg€, en attribuant une production moyenne à chacune des spenrlations
répertoriées. Après déduction de cofits de production approximatifs, nous avons comparé le
revenu net du maraîchage à celui de la riziculture (estimé en considérant les dônnées
moyennes de la tigure 1). Les résultats, classés, figurent dans la tigrue suivante (12).

On constate que la valeur médiane est de l87o; L'apport du maraîchage est un
appoint monétaire polu à peu près la moitié des familles, dont la production de riz dépasse

s-Il 
_scgbl-e 

qræ la rÉgularisation apportée par le barrage de Sélingué puissc lerrcr cttte limi61i66; il ne ecmblc pas exister dthrdc
--hy<lnologiquc Eur la qucsrion.
t) Au Rctail, cettc rçdevance n'a été payéc qrrc la première annéc ct a étÉ supportéc 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 couvrir beaucoup plus que
I'autoconsommation.

I-a rêÏlexion doit être étendue au niveau de la filière maraîchère nationale, dans Ie
but d'évaluer les perspectives d'évolution des marchés. Les possibilités de production à
I'Office du Niger sont a priori très impoftanres et pourraient menacer la production de
régions comme le Pays Dogon. Un politique de développement au niveau national se fera
de plus en plus nécessairë6.

RÀPPORT DES REVENUS MONETÀIRES
DU MARAICHÀGE ET DE LA RIZICUUTURE
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MEDIANE: l8S

ôO FAMILLES (ZONE DE NIONO)

b) Autres productions possibles

En dehors du maraîch îEê, d'autres productions sont évidemment possibles. Le
Projet s'intéresse en particulier à la culture de divers espèces fourragères pour améliorer la

entGrtne,uncp|accimportantcdans|cmarchédbxportation.à|ïnstarduSénéga|oudu
Burkina. La maîtrisc dc ta filière (conscrvation. qualité des produirs ou. plus proeaiquement. fonctionncment dc la doganc...fimpliqæ
une politiquc ct une planification rigourcuscs difficiles à mettre en oeuwe.
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ration alimentaire des boeufs de labour et des troupeaux en général. On constate en effet
une demande très vive d'aliments pour le bétail, principalement en fin de saison sèche, qui
pourrait être partiellement satisfaite par la mise en valeur des zones de pâtuage réservées

à cet effet sur les villages de Retail. tlne production irriguée intensive est actuellement

testée.

Le mais et le blé constituent deux voies de diversification intéressantes à priori. Des

expériences menées en 1985 par le Projet Geau (coopération néerlandaise) sur le mais ont

donné des résultats assez moyens (de 2000 à 500 kg/hUselon la date de semis).

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

hydromorphes et donc peu appropriéssz. Outre les difficultés d'irrigation, les productions

peuvent être affectées par les dégâts des rats et des oiseaux, ainsi que par le vol d'épis...

Malgré cela, des tests menés lors de la dernière contre-saison ont renforcé I'intérêt porté au

maïs par le Projet.

I-e marché local est a priori capable d'absorber nne petite productionss (présence de

villages miniankas), tandis qu'une éventuelle production plus importante pourrait l'être sur

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

Quant au blé, les tests variétaux menés jusqu'alors et répetés actuellement indiquent
des productions de I'ordre de 1.4 tonnes à I'hectare, qui semblent pouvoir être améliorées.

8. PERSPECTIVES D'EVOLUTION - CONCT-USIONS

Les revenus des paysans de la zone Retail sont donc, 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 I-a stabilité, voire la baisse relative, des principanx coûts de production.

r I-e décorticage et la maîtrise progressive, bien qu'encnre embryonnaire, de la
commercialisation.

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

croissante des modalités de I'intensification et la liberalisation de la oonrmercialisation
peuvent laisser présager les évolutions suivantes:

r Accroissement de la production céréalière, avec de fortes interrogations sur le
maintien d'un prix plancher et la stabilité de la politique rizicole (on peut estimer la

57 U cst csscntiel de prendre cn compte la diversité des eols.
5s L'épis dc mais griltC ec vcnd à Sô Franes. Un hectart peut produire théæiqucmcnt 50.000 dtis, c= qui, mêmc avec 507o dc pcrtcl

(non germinatioi, épis avortés ou abîmés..) hissc uæ marge impttsntc ct .- rme Possibilité dc eatur,cr sans mal cc marché

particrlicr.
59 Voir coun du ma-ls au marché dc Ségou en antrexe.
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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 âes tetres et augmentation des cpnflits'

Remise en cause du fonctionnement de certaines Av, de leur représentativité et

légitimité. Redéfinition des modalités de recuuwement et de commercialisation,

teisions sgr la gestion du foncier en legr sein.

Forte demande sgr le maraîchage et les activités de diversification, avec des

incertitudes de marché et de Prix.

Monétarisation croissante de l'économie des exploitations' avec des phénomènes de

différenciation sociale accrus et altération des structures oommunautaires'

Emergence et développement de la petite mécanisation'

Incertitude sur certaines activités économiques importantes des femmes

(décorticage, introduction de batteuses-vanneuses)'

Augmentation des travailletrrs salariés, souvent socialement marginalisés, et des

activités secondaires rémunérées.

Incertitudes su le devenir physique des infrastnrctures réhabilitées (S91i.on 9t l't*
encore médiocre, entretien 

- 
iniuttisant, 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,entretiro. l, point d'équilibre des pouvoim et des responsabilités

respectifs de I'administration "i 
dtt paysans sera sans doute difficile à trouver et

plus enoore à maintenir-

n|pportR/D-ktril1992



A qpcts de I'intenqifiertion rizico, la9

Donnêes sur les temps de travaux (i/rn)

SOURCE Retail
r9t!7

Retail
1988

IER
rqn

IER
1988

IER
1989

Arpon
1989

IER
lEX)

Préparation du sol

liemis/Repiquage

Entretien

Gardiennage

Récolte
Transport
Battage

23

53

?Â

r3

27
22

23

50

30

15

62

t7

x
t?

30
37

15

at

u

19
25

t7

42

t2

2

28
8
t7

27

48

25

72

11

TOTAL 180 tffi 183 r27 rr2 r?9 t37

M.O-Famille
Aide
M.O.salariée

63Vo

737o
?ATO

63To
llTo
26%o

52To
L9Vo

29Vo

68Vo

327o

MVo 55Vo

tSTo
37Vo

Evolution des Wrylations et des suryrficies ailtivêes an Secteur SaIrct

AI{NEE Familles Habitants lJl Superf. cultivée

19{10 - 1981
1981 -tg82
,982 - 1983
1983 - ry8p-
1984 - 1985
1985 - 1986
1986 -1987
r9f37 - 1!)88
1988 - 19f39

1989 - 1990
1990 - 1991

4t%
4300
4ply2
ffiz
8268
W
8847

(87s6)
W9

11259

311
32r
330
345

653
660
695
7r0
748
874

868
8v3
948
9f37

1983
216r
214Æ

2289
2W

?s$9
25?Â
2ffi5
?Âfi
2761
3ffi
3rt2
3380
3352

Prqgression
Progression corrigéero

+l4lVo
1167o

+l30Vo
t06Vo

+l64Vo +34Vo
l49To

donnêes du Suivi-Evaluation

60 C-c n'est qu?-ry1ir de 1985 que les elçloitants non-résidents finent æmptabilisée; la ootrcction Gst donc cffccoéc cn ænsidérant tcsvalcurs de 1980/81 augmcntécs de?OVo.

RryporiR/D.R3tril 1992



Coitts de prodttction rrurprrs Pour un erploîtarX non rêsi'denlor

* l,abour pépinière:
t Semences
+ l,abour de la parcelle
t Hersage
r Mise en boue

Manoeuvre Permânent

6.Un
17500

5.0m
Manoeuvre Permanent
25.000

5.000

Manoeuvre Permanent
lvlanoeunre Pcrmanent

Manæuvre Pcrmanent
35.000

6.000

5.000

7.æ0
4.000

6.0m
42.000 (600 ks de PaddY)

25.000

20.0u)

8% de la Production

zls.m0 FCFA
+ 8% de la Production

6l I-c p,ro,p,re tcûps passe par lbxploitEnt non-rÉsident n'ctt pas compubilisé' - .

6a Lc æût du rcpiquge cst Gor.ryent comptabilié-f l?{p rcrÂÂi, r"r cctui+i revicnt cn fait bcarmrry plrn ctcr (nnrout Polr lcs

non-rÉsidcnts, ecmblc-t-il) qrran<l - drict r I'anacbaç, r. a""rp"nt' lce rcpar dcs manæuvrps' ctc' ccfidns FycDt cn fait 35fi)

"iirlTJffiH-Hlt"ii ffi * proptrdoûncl à rrccurc pni'qæ ælui+i 
''oocuttcrir 

arresi bieo d'trn hectarc q'e de dcux'

On a æosid&é rm coûrt dc 50.000 FCFA/Z ba'

Iryoorrn'/D-RÊtr! 199

+ Arrachage, transport, repiquage62

'Désherbage
* Eotretien, irrigation

'Epandage d'engrais
t Gandiennage

' Engrais
t Récolte
t Creôier
t Vannage
t Sacherie

'Transport
'Redevance
'Manoeuvre p"t--eoÉ3
t Divers (cadeau Eanoeuwq essencg..)
t Frais de battage

TOTAL



Estimatîon de la proùtction de l'Office en l,an 2000

Superficiese. Rendement
prérnr (t/ha)

Production
(tonnes)

Zones réaménagées

Zones non-réaménagées

Contre-saison

39.100

13.900

10.000

52

3.5

4.0

203.320

49.650

40.000

Total 63.000 29l.g70

Estimation du r6le de roffice du Niger darc la prdttction
rizicole nationale

Année 1992 2000

Population (millions)

C-onsommation en riz (kglhab /u)
Besoin des consommateurs (t ru/n)
Besoin de production (t paddy /ær)*

Production de Paddy ON

Part de I'O.N dans la demande nationale

8.4

34rr

285.600

510.000

140.000

33Vo

10.23

40

4093&3

649.915

300.000

46Ta

fl Données DAH/ON (Mâ[ard)
65 Enquête sur ta crnsommation dcs ménages (1991)6 coefficient dc transformation de oso inéluant lcc différcntes psrrc6.

RrpponR/D-nctdt 1992



L'e st imat ion de s re nde me nt s agricole s

Une grande part des observations tenues plus haut se fondent sur l'évolution des

rendements tels qu''ils apparaissent dans les sondages statistiques- Plusieurs 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-culture, sur un ,rornbt" de sondages insuffisant. Les moyennes du secteur sont

souvent faites â partir des données des diivillages qui le composent, sans tenir compte de

leurs tailles resPectives.

La comparaison avec les rendements calculés à partir {u. ngm.bre de sacs battus par

chaque AV (avec, parfois, une estimation des fonds de gerbier) donne des différences

partielle*rnt expiiquees mais très variables. La figrrre suivante montre les rapports

L"tt"gr/sondage 
-obienus 

par village sur plusieurs camPagnes et classés. On trouve un

rapporr *oy"ride 0.70 (en ne tenant p* .o*pte des valeurs supérieures à l)- On sait que la

Oiiférence (voir CST N'9) est due principalement aux:

- pertes par égrenage (mise en moyette, mise en gerbier)

- p"rt"r dues àrur oiieaux et aux rats (dans I'intervalle sondage/récolte)

- pertes au battage (de I'ordre de lÙTa)

- L'emprise des diguettes et canaux qui engendrent une réduction des superficies de

I'ordre de loTo 
rhesninc immé6iats oour cadeaur. autocor ,)

- I-es battages manuels (besoins immédiats pour cadearu, autoconsommatloll' ..

- Les Pertes (ou détournements) au vannage

- les "prélèvements" nocturnes dans les champs"'
- Déciarations minorées pour payer moins de redevance battage

Rsppott rondcge/bctlcgc
pcr vlllogo ol PoE llotr coEPaErD.t

l.a
t,r
t,2
l.l
1.0

0.9

0,r
0,t
0.ô

0.5

0.4

0.t
o,?

0.1

0.0



Tqur dc
Bccosvtcmcnt

RECOUVREMENT DES DETTES FDV
AU 30 ÀVRIL 1992

DtttilDsttol clct tg1 Av pq, ctactc d,saûl.ttuû.Dt
ù

t00%

90-100s

80-90%

70-E0r

ô0-70r

50-60r

{0-50s
g0-40r

20-30s

l0-20*

tFtos

ot

lqsr dc
lccouvr\cmcat

RECOUVREMENT DES DETTES FDV
AU 30 AVRIL t992

DlttrlDstlog clat AY .a toaeiloa ds tqsr do ttcosçtraroat
$

t00r

) eo%

) Eor

) 70s

) ôor

) co*

) 40%

) eos

) eo*

) to*

)o*
0s l0r 20t sos {0s 601 60t 70t Eot 90s lo0Ë

t ds totql dcr ÀV

I dq btql dcg AV dqnr cboqEc clsgrc

talcttt ecmalêcs



t dcg crploltqttoar

NIVEAU D'EOUIPEMENI EN BOEUF DE LÀBOUR
ô0 cxploltqtloas dc Ectall I

50

{5

{0

35

90

25

20

l5

t0

ô

0
?g{

oombru dc bocsûr pqr crplottatloa

NIVEÀU D'EOUIPEMENT EN CHAINE DE LABOUR
ô0 cxploltqtloas dc Rctall I

55

50

{5
{0
35

g0

25

20

l5
t0

5

0
strcuDc aolard'uDc lcoaplàtc l-2 2coaPlotPlur

aombrc dc cbqlDct pal crploltqtloa

t dcr orploltatloar
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t20

100

80

60

EVOLUTION DU PRIX DU MAIS SUR tE
MARCHE DE SEGOU

FIIAUJ JASOT{
I 989

J FxAxJ JAsonol.l ruAt{J JAso
1990 | l99t

INSTALLÀTIONS EFFECÎU EES

SUR TERRES AMENAGEES-OFFICE DU NIGER
DE t97ô A l99l
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COUTS DE PRODUCTION
OFFICE DU NTGER

HTVERNAGE S9 (SIMPLE CUTTURE)

MOYENS
- PROJET

€U
PAR HECTARE
RETAIL eê

9Dt=Ë2

lailql.

lacoll

'rl' I Effir

H.lEAr

t5 i rffit.tE Fl

Frtrtg ttnsnelers
TÀTl'tnON DE t.A IÀtN ETOEm'rl

(o fan Dc EtD EË"a) Cqpl lctl
3.200

lravql I
tomll lql
47.000

Trqvqt I
rql arl6
I 9.00 0

Revenu net
140.000 F

Rémunératlon
dot tqct.ssf dr Prodsclloa

69.000 F

Prodult brut/hq:
4.640 r 70 FCFÀt 324.800 CFA

Consomrnotlons
lntermédlalres

I I ô.000 F

Rémunércrtlon
+ Revenu net

. Vslcur sfoulcÉ ncllc

' 209.000 FCFA

Equ (redevance)
41.400

I ntrqnts
41.500

U r6c
21.000

Battage
22.600 Scmcncea

4.60 0to"âlo"oBe n t 
.'r,.,îr,o.î

d'après les donaées de I'IER (1991)

P bor p bcrlcr
l6:000
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ASPECTS DEL'INTENSIFICATION EN ZONE NON REAMENAGEE

(zones du Kala suPérieur)

1. INTRODUCTION

Au cours des dernières années, la technique du repiquage et I'intensification

cgltgrale qui I'accpmpagne, après s'être imposées dans les zones réhabilitées, se sont

diffusées dans les zonés non-réaménagees. Cette dynamique, partictrlièrement sensible sw
les deux dernières campagnes, contribue à accélérer I'augmentation de la production de

I'Office et, au delà les changements socioécpnomiques importants qu'on observe, tant au

plan macro-économique qu'au plan du fonctionnement des exploitatiorls.

Pour mieux cerner les caractéristiques de ce phénomène, une étude a êtê menée à

partir de cinquante enquêtes réalisées dans les Zones de Molodo (20), N'débougou (20) et

i.Iiono (Secteur Sahel:l0). Afin de prendre en compte la variabilité de la situation par

village, ces enquêtes ont été menées dans douze villages différents, puis complétées par une

entrernre avec le moniteur, afin d'obtenir une vision plu globale.

I-e choix des familles n'était pas fait par tirage au sort; celles-ci étaient indiquées par

le moniteur ou un membre de I'AV, la demande formutée étant de choisir - de manière

équilibrée - des individus qui avaient eu de bons résultats avec le repiquage et d'autres qui

avaient rencontré des diffiorltés et obtenus des rendements Plus faiblescz.

2. INDICATEI.JRS DE I-A CROISSA}.ICE DE L'INTENSIFICATION

L'augmentation de I'intensification en zone non-réamênagée Peut être appréhendée

par plusieurs paramètres. De manière globale, elle se traduit par I'augmentation des

iendêments mais on peut également observer l'évolution de la ctnsornrnation d'engrais ou

de la superficie repiquée.

6? b nombre de paysans ayaût cu de nawais rÉsutuu éunt scnsiblement ptrs faibte, oD Peut pcnscr que notrc échâDtillon cst Plutôt uD

peu phs'pcssinistc'qw la moyenoe récllc.
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Asf 'q d l'intenqifier'io' riziee' D0

a) Evolution des rendements

L'augmentation des rendements est très nette pour toutes les zones non
réaménagées. I-a figue 1 montre les résultats des sondages agronomiques effectués sur les
trois villages du Secteur sahel. I-es deux dernières campagnes se distinguent par des
rendements moyens supérieurs à 4 t/ha.

La figure 2 fournit l'évolution des rendements moyens (sondages agronomiques) sur
les quatre zones non-réaménagées. On cunstate que les résultats de la dernière campagne
se rapprochent de 35 - 4 t/ha; on ne perdra pas de rrue qu'il s'agit de moyennes qui
prennent en compte à la fois les parcelles repiquées et celles semées à la volée. Il est
donc loisible d'estimer que les superficies repiquées ont des rendements moyens au moins
supérieurs à 4 t/huconme nous le confirment les enquêtes directes:

Les moyennes des rendements au battage, exprimés par les paysans en sacr (de 80
kg) par hectare, se répartissent de la manière suivante:

nENDEMENTs Au BATTAcE pAR zoNE ET pAR MoDE DE cuLTuRE (t/t'a)

Zrlne
1990/9r

semis volée repiquage semis volée

r99U92
repiquage

Molodo

N'débougou

Sahel

Moyenne

2.18

22r
2.50

230

4.67

4.49

5.04

4.73

2.38

2.31

2.57

2.#2

3.98

3.96

4.43

4.12

I-a rigure 3 montre la distribution de ces rendements une fois classés; les valeurs
symbolisées en plein corespondent à des rendements affectés par des causes reconnues et
indiquées par le paysan (manque d'eng1ais, retard de calendrier, plants trop âgés,
inondation de parcelles, semences de mauvaises qualité, etc...)..

On constate que les zones de Molodo et N'débougou présentent des résultats très
proches et que la saison dernière accuse une baisse générale par rapport à la saison
précédente, ce qui s'explique en partie par les dégâts occasionnés par les pluies de la fin
janvier. Les rendements du Sahel sont systématiquement supérieurs de près d'une demi
tonne (en repiqué).

Ces résultats sont confirmés par les réponses des exploitants à la question: combien
de sacs les paysans du village récoltent-ils en moyenne sur un hectare repiqué ? læs
réponses sont très semblables et la valeur de 50 sacs, qui correspond à un rendement de
4.00 t/ha, est la plus souvent citée. Les fourchettes moyennes indiquées par quelques
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paysans sont, dans la plupart des cas, 40 - 50 sacs/ha (Molodo et N'débougou) et 50 - 60

sacs/ha (Sahel).

Si I'on considère donc un rendement moyen au battage de 4.00 tlha' on arrive
à des rendements réels de plus de 4.5 tlha. Ceci est d'ailleurs en aooord avec I'examen

détaillé de 240 fiches de sàndage de la Zrlne de Molodo, pofiæt sur des superficies

repiquées, qui fournit une moyenne de 4.5 t/ha(voir distribution graphique en annexe6t).

Le rapport moyen des rendements obtenus en repiquage et de ceux obtenus en

semis à la volée est de 223 (ponr les papans qui avaient des parcelles des deux tlpes).

On notera trois exploitants qui ont obtenq avec le repiquage, un rendement

inférieu à celui des parcelles semées à la volée: un par manque d'engraig deux pour cause

d'inondation d es parcelles fraîchement repiquées.

b) Consommation d'engrais

I-a variation de la oonsommation d'engrais traduit l'évolution de I'intensification
dans la mesrue où celle-ci s'accompagne en moyenne d'un doublement des doses

appliquées (voir plus loin). La plus grande partie de I'approvisionnement en engrais est

aiiutée par le FDV et, de manière secnndaire, pr les achats en groupemenf sur le marché

ou à travers la Chambre d'Agriculture.

I-a tigrrre 4 traduit I'augmentation spectaarlaire du tonnage d'engrais vendu par le
EDV'. l-es vateurs relatives f la campagn e 92/93 correspondent à la demande exprimée
par les AV. I-es liwaisons prévues seront toutefois très inférieures à cause du mauvais

remboursement sur les deux nnnées précédentes.

I-es figrres 5 et 6 montrent I'accroissement des oonsommations sur deux des zone

enquêtées pour lesquelles on retrouve la même tendance.

c) Superficies repiquées

Les figgres 7 a 9 illustrent I'augmentation de la proportion des zuperficies repiquées

dans les exploitations enquêtées, et la figure 10 les chiffres officiels relatifs au secteur

Niono. Les vatelrs correspondant à I'enn êe lgg}traduisent les intentions exprimées par les

paysans. L€s valeurs des trois premières figures sont un peu supérieures à la réalité puisque

notre échantillon ne comprenait que des exploitants ayant pratiqué le repiquage.

On constate une forte croissance pour la dernière saison, avec un Pourcentage qui

dépasse les 50Vo et atteint 77 To dans le cas du secteur Sahel. [â. proportion. de terres

repiquées varie beaucoup selon les village s: ?Â7 /313 ha (Nara), lffi/ 195 ha (N5) ,260/370
tra (NZ) ,275/U0 ha (Siéngo),200/ 310 ha (Ringuandé), 35 7o des terres (M13, N8, M2),

6 æ rcmarqucra cn prtiorlier,6ous résclc de qrnlité dcs données, dcs rendemens cxtrêmes très élcvéc
6e ta diminution de ta qrnntité de pbæphatæ cn 1990 est due aux financements prÉférenticls dc la BNDA 6ur oettc camp8gnc.

nrpponn/D-nctrl r99l



Açf ,.c de l'i' ,encîfieatîe' riziro' LA

25To (Darsalâm), etc... I-a topographie (buttes, bas-fonds) empeche, en génêral, que la
totalité des terres soient repiquée.

Seulement trois exploitants sur 50 déclarent vouloir diminuer leu superficie
repiquée lors de la prochaine campagne. La totalité des exploitants interrogés pratique le
repiquage (puisque c'était une condition initiale), mais - point important - dans la plupart
des villages, une minorité des exploitants ne I'ont pas expérimenté su au moins une
fraction de leurs terres: N5, N7 (0 exploitants) N8, M16, M13 (2 ou 3 eryloitants), Toub4
Ringuandê (25 To), etc...).

3. MODALITES DE UINTENSIFICATION

a) Choix des variétés

I-a quasi totalité des exploitants (94 Vo') atfuse la variété BG-90-2 sur les parcelles
repiquées. LJn paysan sur trois emploie néanmoins également des variétés à paille longue
(BH2 et Gambiaka). 6 To n'u'ilisent que ces variétés.

I-a fréquence d'utilisation des variétés traditionnelles pour le repiquage constitue
une surprise; ce n'est pas Ie manque de semences de BG qui motive ce choix mais bien les
qualités de ces variétés; un exploitant affirme que la Gambiaka repiquée produit entre 60
et 70 sacs/ha. Sa commercialisation est plus avantageuse, sa culture est beaucoup moins
exigeante en engraisæ et elle se comporterait bien avec des densités de repiquage plus
faibles.

I-a majorité des paysans se sont procuré les semences de BG-90 auprès d'autres
exploitants, que ceux-ci soient du même village su {'ailleurs. Un tiers d'entre eux se sont
approvisionné sur la zone du Retail. Seulement quelques exceptions affirrrent les avoir
reçues de divers organismes: AV, ON, FDV.

b) Le compartimentage

I"a totalité des exploitants ont réalisé un compartimentage de leurs parcelles, ce qui
ne constitue pas à proprement parler une surprise puisqu'il s'agit, dans les zones non
réaménagées, d'une condition sine (W non de I'intensification.

La pÉnibilité de ce travail est apprêdêe de manière très diverse. 30To estiment qu'ils
s'agit d'un travail difficile, trglrilt d'un manque de rnain d'oeuwe ou de la présence de
dépressions qui obligent à édifier de grosses diguettes. LIne autre fraction, équivalente,
pense qu'il s'agit d'un travail un peu exigeant seulement, tandis que le reste (40 Tol est
d'avis cpntraire.

m les paysans qui utiliscnt lcs paitlcs longucs affituent tous gue ccs \.ariétés eont moins cxigeantes cn cngrais, mais aucrm d'entrc cux
nc eignalc qu'une forte dæc d'azotc æc8sionne la vcrsc.

nrPPort R/D-n!ilril fgta



I-a tai1e des compartiments varie entre 0.10 et I hectare. Seulement 15 Vo des

paysans, toutefois, signalent des bassins de taille supérieure à 035 ha- Certains affirment

ïodoir continuer le travait de compartimentage dans le futur.

I-es diguettes sont généralement faites manuellemen! quelques fois après un

passage de la-charrue destlnée à ébaucher le billon. on relève un cas d'utilisation de

tracteur et deux références à une daba large spécialement conçue par le Projet Arpon'

c) L'augmentation des fumures

L,augmentation globale des consommations d'en8rais a.été présentée pll$ haut' Stu

notre échantillon" le rapport moyen des quantités dbngraistt utilisées sur les parties

repiquées et semées à h vblée est 2.10;pour un paysan sur deux seulement' ce rapport est

supérieur à lS0. Trois paysans ont utilisé moins d'engrais sur les champs repiqués (manque

de crédits ou inondation des champs rendant impossible l'épandage).

En quantités absolueg les doses appliquées ont été les suivantes (en nombre de

sacs/ha):

euarsrlrEs D,ENGRATs urrlrsrEs pAR zoNE ET pAR MoDE DE cuLTuRE (sacs/t'a - l99Vn)

Tnne

Urée PhosPhate

semis volée repiquage semis volée repiquage

Molodo

N'débougou

Sahel

Moyenne

1.99

2.M

227
2JA

3.19

3.n
3.13

3.20

r27
1.40

1.65

l.u

236
2.61

252
2.50

Ces valegrs sont un peu plus faibles qu'en zone réamén agêe,9e qui traduit en partie

les difficultés d,approvisioirneàent liées à I'endettement de certains Paysans (voir plus

loin).

d) Le planage

g5 Vodes exploitants ont amélioré le planage de leurs parggllqs. La PluPart font fait

manuellement, à ddaba (75 To),avec daba'+ pe[es (20 Tol ouà I'aide d'un boeuf scraper

(2 cas).

?l uréc + P2O5 confondus.

Rrppon VD - R.tril 19!n



75 Vo des paysans connaissent la barre niveleuse, beaucoup plus par ouie dire que
pour I'avoir vue en action, et la grande majorité en a une opinioo poiitive. Presque tousies
paysans se déclarent intéressés par l'évenrualité d'une location à lâV, dan^s Ie cas où celle-
ci en disposeraitz. [æs restrictions exprimées (3 cas) se référent à la penibilité du travail
polu les animaux.

On relève un cas d'u"lisation du grader (Touba). Beaucoup d'autres paysans en
anraient tait la demande sans avoir eu satisfaction. II s'agit de sen'ices exé.ittér par le
Centre de Travaux de Niono, pour la somme de 20.500 FCFA I'heure. Une vingtaine
d'interventions de ce genre ont einsi été réatisées au oours de I'ann ê,e l9Ftl. Ces initiâtives
traduisent assez bien la motivation de certains exploitants.

?5 Vo des paysârsæ se déclarent intéressés et prêts à payer un tel service. plus de la
moitié ont connaissance d'un exploitant qui y a eu recours.

I-a totalité des Paysans, enfin, est consciente de I'effet négatif du labour sur le
planage et la plupart d'entre eux affirment y remédier par * .liaog"ment du sens de
rotation.

e) Main d'oeuwe pour le repiquage

Le repiquage d'un hectare nécessite entre 16 et 40 joun de travail selon la maîtrise
de ceux qui le pratiquent. Ceci implique que I'emploi de la main d'oeuwe salariée est
souvent nécessaire: seulement 6Vo des familles n'y ont pas recolrs (tig.11). il semble,
toutefois, 9u€ cette explication ne soit pas suffisante; on obseff€, eo zone téaménagé", ,-
grand nombre de paysans qui préfèrent recourir à des salariés plutôt que d'effectuer egx
mêmes cr travail.

A I'opposé, on trouve l0% d' exploitants qui assurent leu repiquags rmiquement
avec la main d'oeuwe salariée. La famille participe donc dans la preJqoe totatité bes cas,
mais il faut noter que dans un tiers des cas au moinszr, cÊtte parti"ipation se nlimite" à
I'arrachage et au transport des plants.

I-a main d'oeuwe salariée est assurée essentiellement par des groupes du village(ft{{.s, jeunes) et par les Bellas (parfois, mais très raremenÇ des Peghls, àes Maures ou
des Dogons). l,a figure 11 montre le pourcetrtage des références faites à chacgn des tlpes
de main d'oeuwe?s; les salariés divers sont ceux dont la nature n'a pas été précisée, plù'un
cas de recours à un groupe de jeunes élèves coraniques de Niono.

En réalité, le travail fourni par les groupes de femmes ou de jegnes n'esr pas
toujours rémunéré mais cpnstitue parfois un tlpe d'entraide ('damil"), o,i les champs àes
divers participants sont simultanément repiqués.

n U Vrcyct Reuil a mis à la dispcition de cbaqrr AV derx bûîes nivclcrscs. Vu tc oott relativcment nodiquc de cet instrument, il
ecrait eouhaitable qu'il soit très lrrgcment diffusé.

È cn excluant lcs villages cn instanq;de réaménagemcnt

]l cetæ précision n'était pas (toujorns) dcmandée-et I'on peut pcnscr qrre æ polrccntagc cst supéricrn
75 te total cst bien sin supÉricur e tui Eodans la ncourr ô,i pl,rsi",rts t'"o p"*.nt êtrc associés.
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AUGMENTATION DES SUPERFICIES REPISUEES
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76 voire même 32.000 FCFA. dans le eas de oon*Ésidents qui sor;s.traitent entièremcnt I'opération (arrachagc et û?nsport dcs plans

compris).

Reggon R/D - RGtd 19f,l

Le coût du repiquage varie normalement entre 15.000 et 20'000 FCFA/ha, en

fonction des villagei ei ôu $,pe de main d'oeuwe. r-e, prix de 15.000 FCFA est

généralement celui des groupe; ol ,m: femme (ou un fils) de I'exploitant Participe au

travail. Dans ce cas le prix p.it parfois descendre iusqu'à 12-500 F. I-e prix payê aux Bellas

est le plus souvent 17.500 F, voire 20.000 F, avec ou sans rePas'

I-e coût moyen du repiquage est plus élevé sur le Secteur Sahel, où la demande de

main d,oeuvre extériegr" Ërt'la-plus forte, et Peut atteindre 22.500 FCFAT' Certains

villages ne font pratiquement pas âppel à la main d'oeuwe extérieure: ceci n'est pas lié à

l,import1lnce des superficies repiquees puisque Cesl le cas de villages comme Mourdian ou

Nara, lesquels sont presque eniièiemrot trpiqués. Ce sont plutôt la disponibilité de la main

d,oeuwe et la capacitè d'organisation, liéLs aur( disponibilités financières, qui sont

déterminants.

Les Bellas se trouvent concentrés dans les abords des principales lgglomérations
(Niono, N'débougon ..) ou dans certains villages périphériques (Komokassl' par exemple,

en bordure de la Zone de Molodo). Certainsl'y lont fixés mais une grande partie repart

vers le Nord une fois les travaux finis. Lenr flux semble étroitement lié à la situation

politique et climatique dans leur région d'origine.

ll<Én d'ocrrrr Xsta cl'oesvrr
Flcrac lqnrtllqlc

Hda ct'orgvrr lolllolo
+ rqlgrtéc (os ælrddr)

E4%



4. PRINCIPALES DIFFICI.]LTES

Malgré les résultats significatifs obtenus par une majorité de paysans,
I'intensification en zone non-réam ênagêe est soumise à divers aléas qoi toi confèrent une
certaine précarité. On peut, en Particulier distinguer les aspects suivants, qui relèvent du
plan technique ctmme du plan socio-économique.

a) Technicité

I'e, catactère nspontané" de cette intensification va de paire avec gn manque de
maîtrise technique initial de la part des papans.

On relève dgt applications d'engrais erronées, un désherbage insuftisant, des
semences de mauvaise qualité, * repiquage à un plant par poquet ou I'assertion que
"jusqu'à l'épiaison on peut repiquern.

b) Maîtrise de l'eaulplanage

I-a maîtrise de I'eau et le planage sont les deux principales limitations techniques du
repiquage.

Tous les paysans mentionnent le manque ou I'excès d'eau (selon la topographie et la
position de la parcelle dans le réseau), I'existence de zones basses noyées ("dr I."n jgsqu'à
la poitrine") ou de buttes non dominables. La dêgradation du réseau (Utèches dans le
partiteur, débordement des drainsr...) rend la production extrêmement aléatoire et limite I'
extension du repiquage.

c) Main d'oeuwe/équipement

I-a disponibilité de la rnain d'oeuwe nécessaire au repiquage ne semble constituer
que très rarement une contrainte pour les exploitants. Les aspects timitatifs sont pltrs liés à
son coût (possibilité de financer cash) et au nécessaire contrôle de la qualité àu travail
exécuté, en particulier de la densité de repiquage.

Seuls quelques rares Paysans évoquent la periode de pointe où la main d'oeuwe
peut faire momentanément défaut. Deux exptoitants seulement évoquent la répercrssion
négative de ce retard sur l'âge des plants repiqués. II se peut toutefois qu'une Uo*r part
des exploitants, dotés d'encore peu d'expérience, ne soient pas sensibilisês à I'influence de
ces retards.

I-a question Portant sur l'évolution de la disponibilité en main d'oeuwe en cas de
repiquage généralisé n'éveille également que peu dè préoccupations. Moins de l0 Vo des
paysans pensent qu'il y aura là dans le futru un goulot d'étranglement.

R$orrn/D.&ùil1992



On peut penser en effet que la main d'oeuwe ne constituera pas un frein à
I'intensification: d'ici I'an 2000, 39.000 ha (soit près de 75 Vo des superficies) dewaient être
réaménagés, avec des réductions de superficie censées rendre ces dernières compatibles
avec la force de travail familiale. On peut penser aussi que le développement - qui
accompagne I'augmentation de la production - de poles économiques courme celui de

Niono, continuera à exerc€r un important pouvoir d'attraction au niveau national.

On note aussi quelques mentions de retards dfis à un manque d'équipemenf mais

cet aspect n'est pas mis en avant dnns les réponses des paysarls.

d) Endettement/engrais

L'approvisionnement en engrais constitue le point sensible, voire critique, de
I'intensification. Il est normalement assuré par I'AV, via un crédit FDV ou BNDA. L€s
diffinrltés que connaissent à I'heure actuelle ces deux établissements, à cause du très faible
taux de remboursement des crédits (40 Vo aa 30 awil pour le FDV), affectent I'un des

points clés de la production.

I-a situation des AV dans ce domaine est extrêmement variable et reflète assez

fidèlement le degré de cohésion sociale des villages et la légitimité de leurs associatiolls.
L'endettement actuel des AV est en partie conjoncturel (rétention de la production Pour
cause de baisse des prix) mais traduit également I'endettement des paysans vis à vis de leurs
associations. Là encore, il est difficile de faire la part entre ceux qui ne peuvent Pas Payer
(mauvaise récolte, mauvaise gestion) et ceux qui ne veulent pas Payer (conflits, mauvaise
volonté).

Il résulte de cet endettement qu'un nombre important de Paysans ne sont Plus
cautionnés par leu AV. Celles-ci en tirent des conséquences très variables: certaines
refusentz d'approvisionner en engrais les non-payeurs (villages N5, M11, Touba, près de la
moitiérs des paysans à DarsalanaàÙ sur 63 au M13, etc..), d'autres continuent'parce qu'il
n'est pas possible de couper les engrais; sans engrais il n'y a pas de production (N7, N8,
ND2, Siengor)". D'autres encore (Fassou, 30 paysâns sur 80), adoptent des positions
intermédiaires et ne fournissent qu'une partie de I'engrais demandé.

Dans ssrtains cas I'AV répercute ces dettes vers I'organisme financier, dans d'autres
(peu d'endettés), elle éponge le déficit avec ses réserves propres (Ringuandé, Nara,..).

I-es paysans non approvisionnés se procurent de I'engrais au marché (Niono), auprès

d'autres pa)'sans (amis ou intéressés par un apport de trésorerie en début de campagne), ou
forment de petits groupements (4 à 10 familles) pour obtenir un crédit indépendamment de
I'AVæ. Certains, enfin, choisissent de repiquer sans engrais.

7 rcfirs parfois discrininatoirc, puisquc quclques membres endettés de ccrtaines AV nc scnicnt Pas ooDoÊrnés par la mesure.-
?t chiffrcs fornais par les pa)'sans mais noo vérifiés.
79 4O endettés sur 142 I'annéc dernièrc, la mcÉtiê cttæ annéc (?)
s cas du M3, qui compte trois pctits gtolrycments de cc gcntc.
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Açf 't de l'intenqificatie- rizirc' B2

La remise en ordre du système de crédit (et des AV) est actuellement un enjeu
essentiel dans le développement de I'intensification et, au delà dans le fonctionnement de
I'Office du Niger.

e) Pénibilité du travail

I-a diffusion de I'intensification, ou plutôt du repiquagê, â été, dans un premier
temps, freinée par un rejet assez fort lié à la penibilité du travail. Cette contrainte a
cependant êtê levée assez vite pour deux raisons: I'irrationalité de certaines craintes non
vérifiées et le transfert à la main d' oeuwe salariée (et féminine) d'une bonne partie de la
tâche.

Certains paysans se référent à des expÉriences passées pour expliquer leur
réticences premières: nau temps colonial, le village de Sibi a oonnu beaucoup de fatigue
pour cette opérationn). 'T-es mossis du village avaient dit qu'à I'introduction du repiquage,
ils quitteraient le village, mais aujourd'hui ils sont les meilleurs repiqueurs'.

On relève beaucoup de craintes relatives à la santé: 'A force de repiquer, certains
cailloux blessent les doigts, le reflet de I'eau abîme les yeuxu. Au N7, un paysan affirme
qu'il a étê constaté que "toutes les femmes en état (5 à 6 mois) qui ont fait le repiquage ont
avorté ultérieurement". A Nara et Darsalarn, le repiquage était censé rendre aveugle et
stérile. A Siengo, enfin, I'un des exploitants avait, jrsqu'à I'année dernière, refusé de
repiquer "car les gens disaient qu'il faudrait dépenser tous les bénéfices en médicaments".

Ces réticences semblent à I'henre actuelle largement dissipées.

5. CAUSES DE L'INTENSIFICATTON

a) Effet'boule de neige"

L'examen des raisons qui ont poussé les paysaûs des zones non-réaménagées à
intensifier fait apparaître, de manière tout à fait prédominante, un effet 'boule de neige".

La quasi-totalité des paysans se référent d'emblée à I'observation des hauts
rendements obtenus par d'autrcs erploitants grâce au repiquage. Certains - ceux qui
ont intensifié récemment - évoquent I'exemple de paysâns de leur propre village, d'autres,
se référent à des expériences observées dans d'autres localités; parmi ceux-{ les trois
quarts citent lnexemple du Secteur Sahel (réaménagement Retail), en partifllier celui "du
Km 26, qui était avant le dernier des villages, gd n'était même pas oonsidéré et qui
maintenant lève le bras devant tout le monde" !

On trouve arssi des références à des démonstrations organisées par I'encadrement
de I'Office (trois), einsi qu'à des rendements spectaculaires: gn exploitant de Faba qui a
obtenu 110 sacs sur un hectare, \rn non-résident tM2l qui a fait 200 sacs sur 2.80 hectares",
etc...
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Mentionnons deux cas (Siengo et M3) où le repiquag e a êtê imposé su les parcelles

de contre-saisotr, à cause de I'inonà'ation des casiers,-ainsi que celui d'un pa)tsan qui avait

déjà I'habitude de repiquer des plants prélevés dans les parties les plus denses pour

combler les espaces ,riOei, qui 
"n"it 

remarqué que "l'épiaison était très bellen et qui, pour

ainsi dire, repiquait donc sans le savoir...

A peine deux paysans répondent en mettant en avant les avantages techniques du

repiquage (économie de semences, moins d'adventices)-

b) Aspects fonciers

On sait que la sécurisation foncière est I'un des facteurs importants qui influencent

I'intensification-cgltgrale. Cet aspect, un peu sensible, était abordé de manière indirecte par

la question suivante: "Certains-paysans pensent que ce n'est pas la Peine d'intensifier

larnétiorer le plan L1e,.o*prrtià"ot"t, rtpiquer, augmenter les engraisl parce qu'ils ne

ioot pas sûrs de garder leurs terres; qu'en Pensez-vous ?n.

I-a réponse à oette question, æ gni est asseztale dans une enquête, 
" 

tT.ité - à une

exception près - gne réaction identiqul chez les cinquante paysans interroges. Tous ont

amirine, d; manière assez tranchée, que ce n'était pas leur problème et que ae qui leur

importait avant tout était I'augmentatiôn de production qu'ils qgon-"t.nt obtenir, fût-ce sur

unè seule campâf,peer. L accàt est mis sur ie court terme et les bénéfices immédiats de

I'intensification. I-e seut avis quelque peu divergent (à Ringuandé) dit "que la question a

été abordée à plusieurs reprisei; Cést très gênaniet ne nous encoruage Pas à intensifiern-

1.a primauté de I'augrnentation des bénéfices sur les autres ænsidérations, foncières

en parti*û"r, se reflète egdement dans le fait que même à la veille de réaménagements,

où les terres sont réattribuées et le travail investi dans les parcelles !erdu", les papans

trouvent I'intensification avantageuse. Cest le cas des trois villages de Retail IIL

11 apparaît donc que la précarité foncière n'est pas un obstacle au Processus

d'intensification. Ceci or *ignifi" évidemment pas Pour autant qu'il s'agisse d'un point

secondaire pour le paysarç *"ir il est clair que la situation a beaucoup évolt1! au cuurs des

dernières "nr,éer. 
ù processus progressif dê séctrisation foncière, comme I'ont assuré en

particulier les efforts' déployé, 
'"r, -sein du Projet Retail, a sans doute perrris une telle

évolution.

Même si cela n'apparaît pas directement dans les réponses du questionnaire, on peut

penser que deux autres aspects secondaires ont aussi une influence: I'obtention de hauts

rendements, très supérieurs au minimum exigé, rend plus Oiflicit9 l'éviction (possibilitê de

payer les dettes), ce que traduit peut-être I'opinion: "on est obligé d'intensifier Polrr ne pas

chômer".

tl "Jc tcnæ de rewer la sitrntion d'aupunt1ui, cch nc mtmpêcbe pas du tor{ d'iaænsificr', 'Je ne vois qrr la situatim préscnte',

.Mais je fais ça pour mes intérÊts ! ccla ne nbmpêche p." o,i tout',-'Si Im voit la prodrrtion cn intcnsifianL on s pas bcsoin dc voir

autre chac., ,C,cst pas une bonnc idée, ei on trivaittc-bieo, c'cst s{h qu'on gagncra, mêmc d c'cst Pour rDc !nnéG', T..{ous voulons

gardcr næ cbamps d,"ie c'cst eih nous faisons I'inænsification à causc dcs bons résultats', ctc
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On peut aussi penser que certains, €r particulier dans les zones dont le
réaménagement est programmé, sont au coruant de l'élasticité des nonnes d'attribution des
terres accordées aru( exploitations très performantes dont ils peuvent espérer tirer un joru
un bénéfice.

6. CONCT-USIONS

L'importance de I'intensification en zone non-réamênagêe apparaît donc comme un
phénomène d'ampleur croissante et de grande importance pour le devenir de I'Office.

On peut penser, comme le montrent les prévisions exprimées par les paysans, que la
prochaine campagne connaîtra 1n nouvel et important accroissernent àei superficies
repiquées. Il faut cependant rappeler que la dégradation du réseau et I'absence de planage
ne pennettent pas de généraliser le repiqu4ge à I'ensemble des superficies.

L'étude de l'évolution ,des exploitations induite par I'adoption du repiquage
nécessiterait un travail plus approfondi. Même s'il semble que la grande majoritê dés
Paysans obtiennent un accroissement sensible de leu revenu nel que certains y poiseot un
nouvel équilibre financier (".Iavais 500.000 F de dettes et le repiquage de i.i5 ha m'a
permis de tout payer'; "on a constaté que ceux qui ne repiquaient pas avaient du mal à
payer letrrs dettesn: village de Ringrrandé), de mauvais résultati ou le manque de
clairvoyance peuvent affaiblir eDcore plus I'exploitation: ainsi de ce paysan de Molodo
(M13), 7 hq une paire de boeufs de labour, un seul TTI (son fils), endètté et sans droit à
I'engrais, 9d compte, après avoir obtenu 44 sacs sur deux hectares repiqués sans fumgre
I'année dernière, bendre nn boeuf porrr repiquer 4 hectares et en actretei quatre plgs tard
[avec les bénéfices esoomptés]".

Il fauÇ quelque soit la satisfaction que I'on peut retirer de I'augmentation des
rendements moyens, souligner à nouveau le caractère précaire de cette évolution:
délabrement progressif du résear1 plus grande fragilité liée à I'augmentation des coûts de
production, nrlnérabilité face aux aléas de la politique rizicole et à I'instabilité des
conditions de commercialisation, lesquelles auront de plus en plus tendance à évoluer en
accord avec la rédité des zones réaménagées.

I est probable, par exemple, qu'une chute des prix aruait un effet négatif sur
I'intensification et que les producteurs s'orienteraient alors vers des modes de prôduction
au coût plus faible et aux rendements inférieurs (cf plus haut, I'exemple de la gambiaka,
moins exigeante en engraisæ).

Les rendements moyens en zone non-réaménagée - sur les parties repiquées
(seulement) - sont de I'ordre de 4.5 t/h\ soit près de 1.5 t inférieurs à ceux dês zones
réaménagées. Ceci est sans doute de nature à alimenter le débat sur les options et le niveau
de réaménagement souhaitables.

& et dc cnmmcrcialisation plns aisée.
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Il convient toutefois se garder de la vision simpliste qui consisterait à ne considérer

que les seuls rendements, en lés dissociant de tous les autres aspects liés arx Programmes

de réhabilitationæ.

Il faut noter, enfin, que la diffusion de I'intensification doit beaucoup à I'exemple

fourni par le projei Retaii; ceci lui confère un rôle de catalysryr parfaitement en acmrd

ayec les objectifs visés par les concepteurs de ce Proiet dont la vocation

expérimentale était I'aspectiondamental. Sôn rôle dans la diffusion de I'intensification

prot donc être considéré ôomme un succès à mettre à son actif-

g3 voir la ,Notc sur les options dc réaménagenent à I'officr du Niger (Elémena dc rÉflcxion porn l'élabcatim dc Rctail III)" cn

préparation.
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QUELQUES ELEMENTS SUR I.A DOUBLE-CIJLTURE AUOFFICE DU MGER

U INTRODUCTTON

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

d,expériences isolées, en p"tti*tirt dans d"t parcelles hors-casiers- En 1984/1985'

cependant, on note la premiére démonstration organisée par I'encadrement chezun Paysan

Au viUage du Km 20, laquelle cunnaît un gand succès.

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

des parcelles regroupant divers pa],sans ceci dans 14 villages -Le retard observé à la mise

en place des ç1it*é, a fait qu; lés paysans concernés n'on! dans la plupart des cas, pas

,rnào legr parcelle labonrér â roo propriétaire, conrme cela avait été ctnvenu, provoquant

ainsi une mésentente dans phrsieurs villages (M3, Fouabougorl Km 20, Km 23'

Ngalamadjan, B,2" Bi6, etc...

o'tre ces difficgltés de calendrier, parfois accentuées par f'usage de variétés au

cycle trop long et d'organisation, la récrite est sérieusement affectée par les dégâts

d-'oiseauret prSi d'rur tien de la superficie ne sera pas récoltée.

En 19gT, aucun pa)rsan ne se porte volontaire pour les 
-tests: 

la contre-saison est

effecruée seulement sur 96 ha dans lê cadre du Projef Retail ( + un PaFan-91 -K* 20),

superficie qui augrnentera chaque année jusqu'à 
-dépasser 

actrellement les 6fi) ha' Pour

puti* le pôblème du regrouSment, detrx parcelles ont été attribuées à chaque Paysan'

celle de double-cglnue teprésàntant un quart de la superficie totale.

Afin de mieux cerner I'opinion des paysans su la double-orltrue, une enquête à été

menée par t'équipe RD duprojft Retail r* i" zone de Niono (ainsi que q$jfllases de

Molodo). Cettè étude s'esr intéiess êe àla partie réamén a_gêe du Secteur Sahel (Retail), où

la pratique de la double-culture date ,n"iot"oant de 1982 ainsi qu'au reste de la Tnne de

Niono (réaménagement Arpon). I-es nombres d'exploitants enquêtés ont êtê

respectivement de 2g (Sahel réamén agê) et 50 (Sahel non-réaménagê, Secteur Niono et

Molodo) et ceux-ci ont été choisis aÉatoirement parmi ceux qui avaient déjà eu une

expérience de cultnre de contre-saison. Parallèlemênt à ces enquêtes individuelleq des

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

we d'ensemble de l'évolution de cette pratique.

nrronn/D-Itlûil19t2



2/ INTERET ET CONTRAINTES GENERALES DE I.A DOUBLE-CI,JLTURE

Les avantages et les contraintes liés à Ia double-cultue sont depuis longtemps bien
identifiér (Ory-1987, San_ogo/1990, postel/1990). Nous nous contenteions de les râppeler
brièvement ci-dessous. L'enquête, quant à elle, fera ressortir la hiérarchisation des
motivations et des contraintes dans I'opinion des paysâns.

2.1 Intérêt de la double-culture

La double-orlture, pratiquée sur une portion restreinte des terres, apporte un
complément.alimentaire (pour la fanrille et pour les boeufs de labotg) esseoiiàL car la
récolte coîncide avec le prélude du moment de I'année le plus critique.

L'excédent monétairg qu'elle apporte parfois est, de plus, très important pour le
financement de la mise en place des cultures d'hivernage, le rêmbogrsement des dettes ou
d'autres obligationl.

Ces avantages sont essentielq même si la rentabilité purement économique de Ia
double-arlture est faible, oomme on le verra plus loin.

2.2 Difficultés liées à la double-culture

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

Une *it9 en place tardive, outre te risque de récolter sous la pluie, aura des
conséquences très graves pour la culture d'hivernage qui doit lui succédir: diffinrlté de
labour (chaumes non pâturées, parcelle inondée), retard de calendrier préjudiciable au
rendement, etc..

Enfitl l-a pratique de la double-culture pose de sérieuses interrogations qgant à
l'évolution de la fertilité. L€ maintien en eau du réseau joue de plus su lJniveau geoet4
de la nappe et ne permet pas un bon entretien.

Toutes ces contraintes sont résumées dans la figure l.

3I I^A,DOUBLE-CULTT,JRE EN DEHORS DE RETAIL

3.1 Pratique actuelle de la doublerulture

68 Vodes parcelles cultivées, ptr les papans de notre échantillon, lors de la dernière
contre-saison sont, des parties de leru propre terres en casiers. Dans 16 Vo des cas, il s'agit
de terres regroupées (principalement Retail m), et dans 16 Vo également, de hors casiJrs
(principalement les villages de Molodo).
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Les parcelles de contre-saison sont intégralement repiquées; le retard à la mise en
place souvent obsené explique que dans 15 Vo des cas, les ctrltues d'hivernage aient été
semées à la volée. Un paysan (de Molodo), qui n'a pu réaliser cette culture, s'est contenté
de 'Tertiliser les rejets" en vue de la repolrsse correspondante.

En ce qui concerne les quantité d'engrais utilisées en contre-saison" I'enquête ne
relève que peu de différences: la moyenne de rapports Qtnntitê en conrre-saisonlQtnnrilë
en hivernage relatives à I'urée et au phosphate sont respectivement 0.96 et 0.98. Pour I'tuée,
la quantité appliquée en cpntre-saison est plus faible qu'en hivernage dans ?;6 To des cas
(contre 18 Vo pour le phosphate). Si I'on tient compte de certaines diffinrltés
d'approvisionnement obsenées parfois en contre-saison, on peut considérer que les
fumures minérales apportées sont globalement les mêmes pour les deux saisons.

Ponr ce qui est des rendements obtenus, la moyenne des rapports Rerùement
CS/ Renderrcnt Hiv vaut respectivement 136,0.96, 0.91 et 0.96 pour les années 1988{9-90-
91. Ce résultat traduit les mauvais rendements obtenus en hivernage 88 à cause des retards
dans le calendrier. Ils sout largement biais$s dnns la mesrue où dans la plupart des cas le
paysan n'a pas su fournir le rendement sÉcitique obtenu en hivernage sur la sole de
double-culture et a indiqué le rendement global de I'hivernage. Il serait donc plus juste de
dire que les rendements obtenus en contre-saison sont de I'ordre de ceux obtenus en
hivernage en simple sulture.

I-e tableau ci-dessous permet de voir la proportion des paysans de notre échantillon
qui ont réalisé une culture de cuntre-saison au oours des 8 dernières années. Lors de la
dernière contre-saison, l6Vo de I'ensemble des terres de ces paysans étaient cultivé.

heTtQUE DE LA coNTRE.sAIsoN FoI'lR L'ECIIANTILLON CONSIDERE

Année 85 87 88 89 9086 9l 92

7o ewloitants
pratiquant la CS

To des terres
cultivées en CS

787430u20v t2

non indiqué

38

13 r6

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 ans, mais aussi une présence importante de la BG.

Pour compléter ces informations, on peut se référer aux relevés du Suivi-Evaluation
sur le Secteur de Niono pour la dernière campagne. Sur 141 pa)'sans' 52 Vo ont utilisés la
variété Habiganj, 35 Vo la China et t3 Vo la BG-90. Ces données plus globales sont donc
sensiblement différentes et montrent une très intéressante prédominance de Habiganj, tout
particulièrement dans certains villages (Mourdian, N'galamadjan). Cette variété précoce
semble intéresser de plus en plus les paysans. Quant à BG, son emploi est lié à sa
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productivité; la longueu de son cycle est telle qu'elle est indiquée pour des semis très

précoces. Dans c"tiaior cas (Km 
-17'), 

les exploitants y recourent par manque d'autres

semences.

Année 85 86 87 88 89 91 9290

China

BG-90-2

Habiganj

IR 15

IET 29LT

AutresPt

67o

l27o

ÙVo

0To

tT%o

60To

l0To

l0To

OTo

0To

ATo

80Vo

L6To

l6Vo

ÙVo

0To

0To

68To

?5Vo

?570

lTVo

87o

87o

A%o

33Vo

4OTo

ÙVo

77o

20To

ÙVo

58Vo

427o

OVo

ATo

OTo

OTo

49Vo 4lTo

35To SlTo

tl%o ?.6To

3To ZVo

ÙVo

2To

0To

ÙVo

3.2 Les motivations des exploitants

La possibilité de réaliser nne culture de oontre-saison avait êtê démontrée, au

niveau de la zone de Niono, par la démonstration réalisée en 1985 au Km 20 par

I'encadrement. Reprise à plus grande échelle I'année suivante, I'expÉrience avait mis en

évidence les difficultés intrêrentés à la double-culture, en particulier les conséquences sur la

culture d'hivernage et les dégâts provoqués par les oiseaux.

L'imposition de la double-culhre stx ?5To des terres réaménagee! Pg -le 
Projet

Retail a montré ultérieurement que ces limitations n'étaient pas rédhibitoires et a
contribué a relancer I'intérêt des pa1'sans. Cet intérêt est allé croissant depuis lors, oorrme

le montre la propre évolution de lbpinion des paysans du Retail à cet égard.

I-es avantages de la contrC-saisoq énumérés cidessu$ sont bien sûr connus et

appréciés de tous les exploitants: leurs réponses à ce zuiet permettent néanmoins

d;apprécier I'importance teiative de chacun de ces avantages,.à partir de la fréquenoe avec

hquê[e ils apparaissent. On obtient ainsi la hiérarchisation suivantees:

Avantage cité fréquence de citation

Soudure alimentaire
Aide la mise en place de la culture d'hivernage
Supplément alimentaire Pour les boeufs
Auernentation du revenu
Peinet le oaiement des dettes
Permet d'iider financièrement ses voisins ou sa famille

' Divers

967o
58To
22Vo
lEVo
16Vo
87o
8To

s ou non spÉcifiées
u gi*i.r*;p.; ont été données dans la plupart des cas. on pcut pcæer qæ ccltcs qui ont êtÉ, oltfu dtmbléc ct spontanémcnt

rcnt celles considétÉes comne lcs plus importantcs par lc Paysan.
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Le problème de la soudure alimentaire (pendant la période critique du début de
I'hivernage) est cité presque unanimement comme Ie principal intérêt ('la contre-saison
augmente le viwe", "garantit I'autoconsommation", "évite la crise alimentaire", etc..). Ceci
met en relief la grande difficulté que traversent les paysans à la periode de soudure, ce qui
traduit bien sfr la faiblesse des revenus mais aussi, et peut être surtouL I'insuffisance au
niveau de la gestion de I'exploitation (due en particulier aux nombreuses contraintes
sociales).

Vient ensuite I'importance du revenu dégagé pour financer la mise en place de la
cultnre d'hivernage (principalement le repiquage ou la location d'attelages), pou 58 7o des
exploitants. I-a disponibilité de sous produits permettant une amélioration de la viguegr des
boeufs de labour est citée par 22Vo des paysans.

lSVo des exploitants se référent à une augmentation du revenu sans indiquer son
utilisation, ce 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 uns, enfin (8 7ol, évoquent les aides qu'ils peuvent ainsi prdiguer à leur
proches dans le besoin, tandis qu'on note quelques réponses diverses isolées ("évite I'exode
rural", névite la dégradation des diguettes", 'la double-culttue permet de mieux planer
progressivement la parcelle").

3.3 Les principales sontraintes évoquées

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

- difficulté ou impossibilité de regroupement des terres
- manque de terres pour la cpntre-saison
- les dégâts d'oiseaux
- le manque d'eau
- les effets induits sru la campag[e d'hivernage
- aspects secondaires: divagation des animau4 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 cpntre-saison, perçue par les premiers comme
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-cultrue dans nos
champs, il en faudrait d'autres mais il n'y en a pas). Cet aspect sera développÉ un peu plus
Ioin.
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Après avoir donné leur opinion, les paysans étaient sondés sur I'importance qu'ils

accordaiént à 6 problèmes specifiques: les réponses possibles étaient, ancune, un Wu,

beaycoup, arD(quôttæ on a attribué iespectivement des coefficients quantitatifs valant 1, 2

et 3. La-moyenne des cpefficients cûrïespondants aux réponses données fournit donc un

'indice de gravité" selon I'opinion du paysan. Iæs résultats ont été les suivants:

Problème identifié valeur de I'indice

Déeâts d'oisearur
Difficulie Oe hbou en Hiv

Appauwissement du sol (fertilité)
Mduvais rendement en hivern4ge
Retard du calendrier d'hivernage

Manque de main d'oeuwe

2.42
1.60
1.60
138
136
1.04

I-es dégâts d'oiseagx sont le problème, parmi les six proposés, qui a recueilli le Plus

fort indice dJ préoccupation. L'intensité de ces dégâts est très aléatoire et globalement

acceptable sur les dernières campagres. En 1986, on I'a rm pltrs haut, un tiers des 150 ha de

contie-saison implantés n'avaient pu être récpltés. Dans près de la moitié des cas, la lutte

cpntre les oiseagx est assurée exclusivement par les enfants.

L'appauwissement du sol préoccupe les paysans mais beaucoup disent y remédier

par un apport d'engrais minéral et organique.

A I'opposé, le manque de disponibilité de la main d'oeuwe (competition 
-avec 

le

maraîch"ge,-pat exemple) n'est absoiument pas ressenti oomme une contrainte. 80 7o des

exploitants déclarent recourir à la main d'oeuwe salariée.

I-es diffioiltés de labou en hivernage (non pâturage des chaumes, sols inondés ou

non ressuyés) constituent ur problème réel (indice 1.60). Un paysan sur trois déclare

couper soo tir plus bas pour réduire les chaumes (ct qui entraîne parfois des problèmes au

moment du battage).

I-a non maîtrise du calendrier ne semble pas être une diffinrlté majeue, la totalité

des paysans étant bien sûr cpnscients de ses conséquences.

3.4 Aspects complémentaires

Il était demandé aur paysans de donner leur avis sur la répercussion de la pratique

de la double-orltgre sgr làs- problèmes de npotasse'. U 7o n'ont pas d'opinion ni

d'observations su la question. 36 7o pnsent que cette pratique diminue les problèmes,

l6Vo qu'elle les augmente et 4 To que cela ne chânge iien.

En ce qui concerne la possibilité de faire d'autres cultures en contre-saison dans les

rizières, 58 7o det exploitants soutraiteraient pouvoir y pratiquer le maraîchage contre
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Aqfrts de l'ir,ûenqifirutie, rizîcole lM

seulement 42 To qui ne souhaitent pas la diversification, ceci pour diverses raisons
(désintérêq divagation des animauL fatalisme: 'les parcelles ne sont que des parcelles de
riz, donc nous ne sollicitons pas de faire d'autres cultures que le riz").

3.5 Opinion globale

Interrogés sur Ia superficie qu'ils souhaiteraient cultiver en contre-saison
(abstraction faite des limitations actuelles), les paysans - hormis deux opposés à la double-
cultue - répondent ainsi: t ha (30To), 2 ha (36 To),3 ha (l8%o) et 5 ha (6To), soit une
moyenne de deux ha Exprimés en Vo de la superticie totale de chaque exploitant, cette
demande correspond à une moyenne de 39 To. Près d'un tiers des paysans souhaiteraient
nne superficie de double-cultue supérieure ou égale à50To. On vérifie que ces propriétés
correspondent en général aux plus petites et à celle dont le rapport Superficie/TH est le
plus faible.

En fonction du souhait exprimé et de I'opinion générale qui se dégage du
questionnaire, nous avons classé les exploitants en pluieurs catégories. 54 7o souhaitent
augmenter leur parcelle de contre-saison, I To le souhaiteraient mais voient trop de
contraintesrZ? 7o sont satisfaits, 4 Vo sont découragésr 4 7o sont opposés à la double-culture
(à carse d'rure experience qui a précipité leur faillite).

Il s'en dégage 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 noter4 Par aillsu$, I'opposition de certains propriétaires de grands troupeaux à
la double-culture, à cause des restrictions qu'elle implique qurrnt à la divagation des
animaux.

3.6 La question du regroupement

Le plus grand obstacle à la diffusion de la double-cultrue en zone non réamén agê,e,

nous I'avons nL est le problème du regroupement des terres. Ia 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'hivernâBÊ, leurs parcelles ne leur étaient pas rendues labourées comme
convenu et ils s'exposaient, sans Hnéfice propre, à voir la fertilité de leurs parcelles
altérée.

Découragés par ces exp,ériences, certains villages ne I'ont jamais renouvelée (N8,
Kolodougou Corua, Moussa wéré, villages de Molodo,...). Dans d'autres villages, âu
contraire, certains paysans isolés ont relancé la culture de contre-saison sur une partie de
leurs parcelles (Ifu 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 résearl à cause notamment des préoccupations exprimées Par

la recherche au rit'rt de la remontée de la nappe et des problèmes

d'alcalinisation /sodisation.

Cette position n'a en général pas été comprise par les paysans- Au Km 17, en 1991,

par exemple, je secteur a étéibligé diouwir le partiteur suite à un conflit avec des paysans

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

A I'heure actuelle, la question est donc de définir un parcellaire qui puisse satisfaire

les paysans et répondre à léur souhait de développer la double-culture. L€s agents de

I'encadrement se font l'écho d'une vive demandê dans la plupart 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'expÉrience du village N5 est

digne d'intérêt : les exploitants s'échangent-tacitement leurs terres, oeux situés stu

les arroseurs de double-otltro" recevant une parcelle identique en ctmpensation en

zone de simple culture. hès de 45 ha ont pu être tT" cultivés- Ce système

d'échange 
"*itt. 

également au N7 mais fonctionne moins bien; ccrtains litiges

peuvent-survenir do-, à la taille exacte des parceilgs- fcttangées. 
En zone non

iéamén agêe, de sùcroît, il n'est pas toujours facile d'échanger des parcelles qui

permettent des maîtrises de I'eau équivalentes.

r Effectuer un remembrement en vue d'adopter la solution du Projet Retail. Il est

intéressant de noter que la solution de deux ioles séparéesavaient êtê, proposée 9n
1990 par la Tnne dé Niono aux villages du Km 30 et de Fouabougorq lors du

réaménagemen! et que oeux ci I'avaient à l'époque reftrséer. Ils semblent

maintenirt le regrettei et demandent que la contre-saison soit possiblg {ans leurs

propres champs.-Ultérieurement, en tuin 91, la même proposition a êtê faite au

"ittâg" 
du km 39. 30 To despaysans ont opté pour qu'un9 partie de leu superficie

soit filacée en rnnede doublôàtt rr" (a0 ha); il semblerait qu'à I'hetue actuelle une

tetle proposition serait acceptée par une grande majorité de Paysans-

Dans le cas de villages déjà réaménagés, on peut imaginer que la volonté de faire la

double-cglture ,o 
"îriu" 

à fuitr u.."pt"r I'idée d'un remembrement sur deux soles,

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

une telle initiative, en oontrepartie, risque de ne pas être accepté9 par les paysans

qui ont réatisé un certain nombre d'investissements dans leurs champs lplan$!'
amendements). I-a plus grande homogenéité des terres réhabilitées rend toutefois la

chose plus aisée qu'en zone non réaménagêe'

s6 it cst wai qrrc dc nombrtu paysans du km 3() faisaient alss ua pcu dc cpnæ saisoû au km 26'
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2) Abandon de I'exigence du regroupement

Il faut alors se demander quelles seront les répercussions réelles. Il y a tout d'abord
la contrainte imposee P.T ta divagation des ari-at'.. Celle ci peut-être timitée par
un gardiennage accru (oiseaux + betail), tant que la contre-saison ne dépasse pas
certaine ampleur. L€s_ expérienees de anlture isolée (N5, Km !7, Km 20,
N'galamadjnn,..; ne semblent pas globalement avoir trop souffert de æ problème.

Une mise en eau totale du réseaq par contre, réduit les points de passage pour le
bétail; le franchissement des canaux s'ammpagnera d'unaplus graoâe déftaàation.

I-e maintien en eau du réseau pose aussi le problème de I'cntretien: cet argument
n'est recevable qu'en zone rfuménagée et/ou dans le cas de travaux importants
comme un cuage mécanique (ex le gros entretien de Molodo où, de touÈ façon,
I'eau e|! couÉe). Pou ce qui cst du faucard4ge et du ncttoyage de routini rri
Particulier des tertiaires, lâ différense est peu sensible.

Un autre problème essentiel de oette mise cn eau "diffuse" de bassins est la
répercussion négative sur les travaux préparatoires de I'hivernage qui s'en
trouveront perturbés (inondations, fuites, etc-).

Un important problème est celui de I'influence sru la fertilité et la salinisation. Pour
ce qui est de la fcrtilité, la cultue dispenée présente I'avant4ge de pouvoir
effectuer une rotation de la parcetle cultivée en double-culture au sein de la
superficie de I'exploitation, æ qui denrait diminuer très sensiblement le problème.

L'influenct de la double-culture sur les phénomènes de sdisation/atcalinisation
n'est pas évidente à quantifier : si I'on se restreint aux parælles ooncernées, et ceci
darrantage Pour des parcclles planées, on observe uDe nette diminution des
problèmes de "sègè", à cause du lessivqge permanent du sol (voir plgs loin, les
obsernations des pa)'sans du Retail).

Par contre, le mainticn à un niveau plw élevé de la nappe favorise les remontées
salines dans les terres adjaæntes non cultivécs. Cet effef èst cependant très difticile
à quantifier.

4I L,ADOI,JBLE-CT,JLTT,JRE EN ZOI{E REAMENAGEE RETAIL

4.1 Pratique de la double-culture

I'es paysans du Retail cultivent un quart de leur superficie totale cn double-culture.
On notaif lors des premières campagrreq ærtains cas de location des parcelles en Gontre-
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saison(reconngs avec réticences par les paysms), mais il semble que cette pratique est

presque totalement disParuett.

Toutes les parcelles sont repiquées. Sur les campagnes 90 et 91, on note rur emploi

quasi généralisé dè h variété Chinâ. Pour la dernière campape, on note une apparition de

ÉG, fn fOt et Habiganj (qui se partagent 45 To denotre échantillon).

En ce qui concerne les engrais, les quantités utilisées sont dans la grande majorité

des cas identiques à celles appliquées en hivernage. On sait que la quantité d'azote

optimale théorique est superieurb en contre-saison, à cause d'une photoslmthèse accrue.

4.2 Avantages et inconvénients

Comme en zone non réamén agêe,l'expression libre des avantages de la double-

cultnre fait apparaître une forte mà;orite d'avis liés à I'amélioration de la soudtrre

alimentaire tnidins gnanime que précédemmen! toutefois). L'augmentation du revenu est

citée par 43 Vo des pa)'sans 
-(contre 

18 To préoédemment), @ qui traduit la meilleure

situation économique des exploitations du Retail.

Avantage cité fréquence de citation

Soudue alimentaire
Aide la mise en place de la ctlture d'hivern4ge
Augrnentation du revenu
Peùnet le paiement des dettes
Permet d'dider ses voisins ou sa famille
Supplément alimentaire pour les boeufs

TtTo
46Vo
43Vo
l4%o
llTo
77o

Des questions faites au zujet de certains avantages en particutier, on retiendra que la

moitié des pàysans se dit encouràgée par la faiblesse de la redevanct et ql'un quart admet

que la reeoite de cpntre-saison est moins soumise aux ponctions de la famille élargie.

Interrogés sur les inconvénients de la double-culfirre, 3l Vo répondent qu'ils n'en

voient p6, lï-Vo ne voient que le problème des oiseaïx. Lcs autres citent Ïensemble des

points évoqués cidessus mais les réponses sont limitées.

Quant à l' .indice de gravité', tel que défini plus haut, on constate une bien Plus

grande préocctrpation quant à I'appauwissement
déclarent moyennement ou très préocanpes par

Ilfautsansdoutemettrecelasurlecompted'unepluslongueexp,ériencedelacontre-
saison des paysans du Retail .l-a,chasse aux oiseaux reste une préocorpltioT majeure: les

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

t7 pnr æotre,la location a augmentÉ en hivcrnage nn les tcrrcs dc doublc ctlture (voir la æncluim).
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Problème identifié valeur de I'indice

Appauv4ssement du sol (fertilité)
Déeâts d'oiseaux

Difficulté dé hbonr en Hivernage
Manque de main d'oeuwe

Retard dir calendrier d'hivernage

2.?5
22r
1.75
139
l.2g

Iæ problème de rnain d'oeuwe recueille un indice un peu supérieur à celui du
premier échantillon (les superficies de contre-saison sont plus grandes qu'en zone non
réaménagée) et la maîtrise du calendrier ne suscite pas non plus de préocarpation
partiflrlière.

I-a plus grande expérience de ces pa)'sruts apparaît aussi au sujet des problèmes de
"pousse'.?S Tone savent pas dire quelle est I'influence de Ia double-orlture, mais tous les
autres sans exception affirment qu'elle diminue les problèmes.

4.3 Evolution des opiniohs

L'évolution de I'opinion des pa)'sans du Retail, depuis, le début du Projet, est
remarquable.I* mangue d'enthousiasme des premières campagnes (certains cédaient leurs
parcelles à des paysans du Km 30), a fait place à une opinion maintenant très homogène.

Iæs paysans recpnnaissent explicitement avoir changé d'avis pottr les raisons
suivantes:

r perception progressive des avantages de la eontre-saison
I acquisition de maîtrise technique, en particulier par rapport aux exigences du

calendrier
I diminution sensible des attaques d'oiseaux (très fortes les deux premières nnnfs5)ss
r baisse de la redevancesp

L'intérêt des exploitants se manifeste par le souhait de 50 7o d'entre eux
d'augmenter lettr sole de double culture, alors que 46 Vo la trouvent suffisante et que
seulement4 Tola rejettent. I-a majorité des paysans qui ne souhaitent pas d'augmentation
iustifient leu opinion par I'effet négatif sur la fertilité des sols.

I A,r en partic à une misc en cutture de plus cn plus précæ.
t9 cttæ raison, on I'aura tcmarqué, nh pas eæ Cvoq,réc spontanémctrt par lcs payrans (voir 42)
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5/ QI,]ELQI.JES CAS PARTICIJLIERS

5.1 I-e dernier opposant ?

Mamadou Diakité, exploitant du N4, est I'un des paysans du Retail qui était le plus

farouchement opposé à la double-culture au début du Projet. I-es oiseaux, 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'acquittant toutefois de sa redevance. Il est le
seul opposant de notre échantillon.

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. Cest la croissance de sa famille qui a eu

raison de son reftiq puisqu'il oonstate une diffiorlté croissante au moment de la "soudure"

que la contre-saison aide à résoudre.

Selon lui, la coutre-saison n'a fait que décaler le problème de mauvaise gestion des

paysans sans le résoudre : tabtant sur la contre-saison, les exploitants vendent ou

distribuent davantage et se retrouvent démunis en mai-juin !

5.2 Une double+ulture sans efforts

Un type original de 'double-cultruen au sens large consiste à fertiliser les rePousses

d'un riz semé et récolté précocement lors de I'hivernage. Une telle expérience a été menée

par différents pa)Ealrspo.

I-a culture d'hivernage est repiquée fin mai1' le rn est fauché à mi-hauteur (pour

limiter le pourrissement à la remise en eau) et, tout de suite après la récolte, le bassin est

remis en earr. De I'engrais est alors ajouté (de 50 à 2m kg d'urée/ha + 0 - 50 kg de

phosphate, dans les trois cas observés); un désherb4ge n'a été effectué que dnns llll cas.

Une deuxième récolte est obtenue moins de deux mois plus tard (45 - 50 jours).

I-cs rendements sont de I'ordre de 12 t/ha (1 t l.Zt et 1.4 t/ha).I-es gfains sont

plus petits et le nombre de panicules vides est plu élevé qu'à la première récolte.

Iæ revenu brut est de I'ordre de 70.000 Fcfq pour une dépense d'engrais de 15.000

Fcfa. I-a redevance est déjà prise en compe dans les coûts de production de la récolte
principale, la main d'oeuwe se limite aux 8 7o retenus au battage. On obtient ainsi un

bénéfice de I'ordre de 50.000 f /huà comparer avec un bénéfice pour la culhre d'hivernage
de I'ordre de 170.000 Fda/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' spéciaux, cunstitués des

gerbes placées cote à cote, les épis vers le haut. L'eau de pluie s'infiltre ainsi vers le bas

ro Fotrg Dialb (N6), Boulsi Traqt ct flramane Kone (N6 bir), eæ...
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sans trop de problèmes, alors que dans les gerbiers norrnaux c'est I'intérieur qui souffre le
plus. Ce gerbier est une aubaine pour les oiseaux, mais ceux ci sont encore peu nombreur à
la fin aofit et il est possible de garder le gerbier.

5.3 Un cias de triple culture

Une tentative de triple orlfirre, sur une superficie de deru hectares, a été enregistrée
chezl'exploitant No rmouké Sidibé, de NGalamadjan.

Un premier semis de BG-90 a êtê réalisé le 15 awil, repiqué le 15 mai et récolté fin
août avec une production de 6.7 à I'hectare . I-a, parcelle a êtê relabouée et repiquée en
septembre avec une variété non identifiée (tR 1561 ?), fumée avec lfi) kg d'urée/ha et
autant de phosphate. La production, au mois de décembre a êtê, très faible (1 t/ha). LJn

pepinière de Chinq préparée ce même mois a donné, avec la même dose d'engrais que
précédemmen! une troisième récolte tin rniars. Ce troisième cycle a été grandement
perturbé par la coupure d'eau dans le partiteur et le rendement n'a pas dépassé | t/ha.

I-e bilan de cette triple culture n'est pas très enoourageant, mais il montre le degré
de maîtrise technique (en particulier du calendrier) que certains paysans peuvent atteindre
(et la diversité des autoexpérimentations des exploitants). Un meilleur choix variétal et une
meilleure disponibilité de I'eau auraient sans doute conduit à un meilleur résultat.

6/ RENTABILITE ECONOIIilIQI,JE DE I-A DOI,JBLE-CULTURE9I

La baisse des rendements observée en hivernage sur les parcelles de double-cultue
limitent la rentabilité économique de cette pratique. De pluq la cultue de contre-saison
impose une très grande augmentation des temps de travaux, à cause des exigences de la
chasse aux oiseauL

Un simple calcule nous montre que la somme des deux rendements, obtenus
en contre-saison et en hivernage snr un hectare de double-culttrre, doit être
supérieure de 2.61 t au rendement de simple-culture pour qu'on ait égalité des
revenus nets entre simple et double cultureca.

De manière plus générale, on peut calculer I'augmentation (ou la diminution, en To)
du revenu net engendré par la double culture, pou divenes hypothèses sur les rendements
de simple culture. On obtient ainsi la figrrre 3, qui montre l'évolution très encourageante
des résultats des quatre dernières années (le détail des rendements est donné par la figue
2). Malgê cel4la double culture ne franchit pas encore la barre du statu Eto et Cest
seulement sru la derniils année (91) que son bilan économique atteint pratiquement celui
de la simple orltures.

9l réflcxions repriscs de la lrloæ srn I intcnsification et la divcrsification à I'Offic= du Niger', F.Mollc, Juin 1992.
I sur la base dcs coûs de produaion 90
93 si on valorise entiètemcnt le gardicnnagË, oettc valeur dcvicnt 3.0 t.
fl cn considérant lcs æûts de productior (non ænnus) idcntiqucs à oeru dc I'annéc pÉédenæ.
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Ces résultats sont obtenus pour les valeun de redevance initiales (600 et 4{D kglha);
si Ton prend les redevances de 1991 (400 et 250 kg) le graphique sc modific légèrement.

L'équilibre s'obtient pour utre différeoce de seulement 2.6 \ le bilan de la saison 91

s'améfiore et devient positif, passant de'l Vo à +5 Vo.

Notons que si I'on considère les valeurs des redevancps décrétées pour la saison 92,
,100 kg/ha pour I'hivcrnage, 50 pour la contre-saison, fédité cst obûcnuc pour ure
difféicnæ dc 225 t sculcmc[t On aurait donc eu un asoisscmcnt du revcnu netg en 91

si la redevance de contre-saison avait déià été de 50 kg (5.4 t en simple anlture, 3.9 + 4.1 =
8.0 t pour la doublectlture). Il cst clair que, si la redcvanoe de contre-saison devait sc

maintenir à un niveau agssi bas, lâ double cglture s'cn trouverait vivemeot stimuléerc.

TCONGUSION

Cette étude onfirme en premicr lieu fintérêt croissant des papans à I'enconû.e de

la culture de contre+aiso& zoncs réaménagécs et non-réaménagées ænfondues, sous

I'influencp de plusieigs factegrs (perccption progressivc de ses avantageg mcilleure
naitrise du calcndrier avcc obtcntion dc rendemcnts qui assurent une égalité des

rentabilités économiques paf rapport à la sirnple ctlture' baisse de la redevance'
diminutioa {çs attaques d'oiscaur). :

On a pu mettre en évidcDce la nctte prééminence de I'asrélioration de la 'soudure " 
*

alimentairc' comme avantage dc la double-culture. Ccci attire I'attcntiot sur le poblème
de gestion interannuelle des stocks viwiers, lequel est lié à dc nonrb,rcux fActcun
(formation des paysansi fonctionnement social de la fanille élargie' modalités ets' '
possibilités d'épargnc, ctc...

Afin de répondrc au besoin d'extcnsion, qPrimée avcc rme forcr croissante par les

pa)rsans, dive$es fornrules doivent êtrc cnvisagéæs : propositions de rcmcmbrr-e-ment interne

èt-création de delx soles séparées, acceptation de la "double<ultrue dispcrsée" (en

partiorlier pour lcs villagcs ca bout de partiæur, puisque oclui ci cst de toute façon cn eau

ioute l'année), extension de la solution adopée sur RcAil pouf les zones cn instanoe de

réaménagement 150 paysans du Scctcur de Niono ont cultivé cn otmtrc-saison, en 1992: il
cst probable que la misc cn eau du réscau débouctrerait très vite sur uûe cxPlosion de la
double+ultruq au Sccteur dc Ndébowou, otr avianoe par exemph une demande
potentiellc correspondant à 50 % des tcrres...

Iæ taux de double culture dc?S % adoptê anRetail semble oorrespondre assêz bien

aux besoins et aux capacités actuelles dcs cxploitations; la moitié des paysans le trouve
insuffisant, mais cpci eit souvent à mettre cn rapport avcc I'acuoisscment dss farrilles et le

blocage foncicr, lesguels Provoquetrt une demandc croissantc qui sc rcportc sur la double
culture.

fi +ll%oexact€ment
96 la double orttwc cnçndre pcu de frais sup,plémentairps pou l'Office puisqrr lcs agents dc la gestion de I'cau sont Pcrmanents.
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I-a question du maintien de la fertilisation incite de fait à la prudence; dans de

nombreusei régions du monde, la double oilture s'est souvent traduite par ule baisse des

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

rendements "nnueis 
ont chuté de 20To après 10 ans de double culture. Il est significatif que

les paysans de Retail I (6 ans d'expérience) soient beaucoup plus conscients de ce problème

qui .i* des autres secteurs. Ainsi, de nombreux pa)rsans (p"ttidèrement au Nl où les

ùh root les moins fertiles), préfèrent louervr leu parcelle en hivernege, à cause de la

faiblesse des rendements qu'ils obtiennent.

En ce qui concerne I'influence de la nappe, il est urgent que la recherche apporte

des réponses pt* précises aux interrogations posées. L€ problème posé par les oiseaux

semblé pour I instant en nette régression. Il faut toutefois noter que ce phénomène varie

beaucoup selon les villages et les possibilités de nichage à proximité: cplui de SienBo, Pil
exemple, situé en bord du fala, serait plus aff.eaê.

Pogr I'Office du Niger, le développement de la double-culture est un facteur

supplémentaire d'intensificàtion et d'augnentation_ de la production. Elle accentue

toùiefois les nécessités d'améliorer la stabilité de la filière rizicple. Il est probable que la

cultpre de contre-saison restera en partie une pratique très élastique, GD fonction des

conditions du marché. Ainsi, la æntre-saison 1992 semble avoir été marquée par le peu

d'enthousiasme des papans, en raison de la mévente du riz. En 1991, au contraire, elle

avait été stimulée par les mauvaises récoltes des céréales pluviales de 1990. Elle pourra

aussi être oonfluïencée par une croissance du maraîchàEê, si celui ci panrient à assruer ses

débouchés.

Un développement de la contre-saison, par ailleurs, compliquerait le rythme annuel

des remboursements et demanderait un approvisionnement en engrais deux fois I'an.

En fonction de tous ces éléments, il sera très intéressant de suiwe les demandes

exprimées par les paysans oonoernés par le réaménagement de Siengo. En cp qui cuncerne

celui de N;débougorl une division du type Retail est d'ores et déià préwe, avec une

interrogation sur I'importanæ relative de la double-culture.

Rëfêrences s,u Ie wjet:

"La double cultgre du riz à I'Office du Niger : un choix pour demain nais à quel prix", MSalé Sanogq

Montpellier DSA/Cira{ Mars 1988, 15 p.

'L'intérêt économique de la double+ulture", F.Postel, Rapport de stage au Proiet Rctail' 1990-

Rapports annuels de I'Office du Niger, Campagnes 85/86 et%/87-

Rapport DRD/ON, contre-saison 198a/1985

t au prix moycn de 50.ffi0 F ltcctsÊ (+ rcdcvancc), cn gÉnéral à dcs gens de la villc qui n'mt pas dc taFes.
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LE REPIQUAGE ET LE PROBLEME DE LA T{AIN D'OETI\/RE

Qætryes êtêments de la Zone de Niono

r57

çf 's du fonctionncmenl des erf'oitationq

Iæ repiquage est l,un des aspects les plus importants du Processus d'intensification

rizicole progressif que connaît aôueile."ot I'office du Niger. En raison de la forte

demande en main d,oeurne qui I'accompagne et du coût monétaire qu'elle peut

représenter, cette technique peut être soumise à des limitations'

lre, repiquage étant pratiqué à large échelle depuis 
-1?87 

et 3e diffusant

progressivement depuis lors, il ,rt àpp* intéressant de faire un bilan su les différents
'rtt'"B - techniques, économiques sociaux - de cette pratique'

Des enquêtes ont été menées dans 25 villageq dont 17 dans la zone de Niono et I
dens la zone de N'débougou. S'agissant globalemànt de villaget 9l les tatrx de repiquage

sont très différents (de 10 à 100 To) et ât 
""tt" 

prgtigue eq dilfusée depuis des druées

variables (entre 2 et 7 *t), .rtt"io"r différencel ainsi que des évolutions, pourront être

mises en évidence.

I-es enquêtes ont été menées à trois niveaux: 1) un niveau global' oomPrenant Pour

chaque village un inventaire des différents tYpes de pnin d'oeuwe impliqués dans le

repiquage et des questions générales sy les proÉièmes existants et les évolutions observées,

Z,) au niveau de certains groop", constitués lgroupes de bellaq de femmes, de ieunes, etc")

"î 
3) au niveau de 67 exploitants, avec un questionnaire plus précis, concernant en

prrti*lier les aspec'ts techniiues (densités, âge dés ilantq temps de travaux, etc).

on présentera" en pfemier lieu un descriptif des types de main d'oeuwe inventoriés,

puis les spécificités des différents villageg 
"nrot 

d'abordèi des questions plus particulières'

1. TYPES DE IyIAIN D'OELME

A. La main d'oeuvre familiale

I-a main d,oeuwe famitiale est largement mobilisée pour le repiquage-, bien qu'elle

ne suffise que très exceptionnellement à irr*"t le travail nécessaire dans un laps de temps

limité par les exigences du calendrier, les travaux de préparation du sol ou ceux liés à l'âge

de la pépinière.
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Quelque soit son degré d'implication, la main d'oeuwe familiale assure
pratiquement dans tous les cas I'arrachage et le transports des plants de la pépinière aux
champs. Il arrive, cependant, que I'on confie ce travail à des salariés, principalement dans
le cas d'exploitants non-résidents.

I-a mévente du riz lors de I'année 92 - qui conduit les paysans à revoir à la baisse
leurs cotits de production - a ëtê,, on le verr4 un facteu de plus grande mobilisation des
ressources familiales.

Notons que cette main d'oeuwe familiale reçoit souvent le oonoours de parents
venus d'autres régions pour I'occasion ou résidant déjà sur place. Aioutons y les traditions
comme celle dubourantikêlar, assez vivaces en milieu minianka particulièrement.

B. Les groupes d'entraide

; Entraide traditîonnelle ("dama' ):

Ces group€s, le plus souvent aussi vieux que les villages et renouvelés au fil des
générations, sont en général constitués de jeunes. L€ groupe travaille successivement dans
toutes les exploitations des familles auxquelles appartiennent ses membres et ne perçoit
auflrne rémunération (hormis les repas et, parfois, quelques menus cadeaux).

I-e groupe veille à répartir son travail de manière à peu près uniforme entre les
différentes exploitations, indépendamment de leurs tsilles respectives, avec malgré tout
une certaine flexibilité. Il lui arrive également de travailler chez des parents ou des familles
liées à I'un des membres.

Dans la grande majorité des cas, le groupe se limite à un village, mais il admet
parfois des "camarades" de villages voisins et se déplace donc occasionnellement hors du
village d'origine.

I-e plus souvent, selon leur taille, ces groupes ne travaillent que certains jours (fixes)
de la semaine. Il letu arrive exceptionnellement de travailler en taqt que groupe salarié
pour des exploitants extérieus au groupe (cas au NDll). En cas de maladie ou de cas
grave, ces groupes peuvent apporter parfois également leru ooncours (cas au Km 39).

Pour que les conséquences d'un repiquage tardif ne désavantage pas ceur chez qui
le groupe serait amené à passer en dernier, le groupe travaille parfois successivement -
pendant une journée seulement - chez les différents membres, s'établissant ainsi un
"passage" répété.

t aide "drr'par lcs prËæodants à rme pæition dc gudre..
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* Eruraide rê:munêrêe:

On a désigné sogs le vocable d'aide rémun êrêe,un cas intermédiaire entre le dama

et le n.oupe salarié. Il s'agit de groupes quijeçoivent une rémunération inférieure à celle

des groupes salariés (entre 5000 et i0.00'0 Fda/ha) et qur, le phs souvenL se limitent à

travailler dans leurs farnilles.

On trouve des femmes qui déclarent avec une unanimité touchante Taire cela Pour

aider les maris,, comme au Km'20 ou au Km 23, ou plu rarement des ieunes.

Citons le cas du ton du Km 36, qui repique chezles pareott I 6.000 F/ha et celui du

,binkadi" du Km 20, formé à partir Oe fâ fusiôn-de deux equipes de football et qui regroupe

des jeunes entre 14 et 1g ans. L'argent collecté est investidans des achats tels que ballons,

maillots, pharmacie de l'éfuipe Ët Oans I'organisation de fêtes. I-e groupe projette la

formation d,un g.oupe de icoieba et I'alphabé--tisation en bambara des ses membres' L€s

absences sont sanctionneet irooo F), ai"si que les retards (250 F) et le prix est de 7500

F /hu avec nourriture.

De manière générale, I'argent est cullecté par un des membreq I'initiateur du

groupe ou le plus âgé, et sert le p[rs souvent aux achats relatifs aux fêtes traditionnelles -

principal6rnt hb;ki - (coiffirér, p.gnes, savons, nourrittue, etc), ou a organiser une fête

en fin de campagle.

Le Km 39 présente 3 groupes originaux et importants (30_à 50 membres chacun)

formés de ressortissants d'unË -é*" rélon d'originé (ce* de 'Ségou" du- T(ala" et de

Dia"), qui travaillent également à prix tédoit. CeJamnités d'origine sont très fortes et la

solidarit'é qui en résultei'exprime rô,tn"ot en cas de maladie ou de calasrité.

De mnnière générale, il existe également de nombreux cas d'entraide à toute petite

échelle, "coups de niain'ponctgels et échange de bon proédés'

C. Les grouPes organisés salariés

. I*s grourys de femtnes

I-es groupes de femmes sont en général asse z rêcents et en pleine Progression quant

à leur importance numérique. Trois r"à",* expliquent cette évolution: en premier lierr il
s,agit de réduire les dépenses de la famille (lâ à*ii on "aide les maris"), ce qui n'est rnai

qu; dans la mesure oùia rémunération de ces groupes est en général - mais pas toujours -

inférieure de 2.500 F arur prix pratiqués par lesâutres salariés, où les repas sont en général

assurés par les femmes iuæ me*êr, ei où la rémunération de la femme reste 6ans la

famille; dans certains cas, également (zone de N'débougou), la femme reverserait son

salaire au chef d'exPloitation-

par ailletus, la demande adressée à de tels groupes féminjns est très importante car

leur travail est considéré comme de meilletrr qn"f,te ét phrs soigné, en opposition à celui
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des travailleurs salariés qu'on acflrse de bâcler le ûavail. Enfin, les femmes ont perçu
I'avantage pécudaire qu'elle pouvaient retirer de cette activité (qui s'apparente sur ce plan
au maraîchage).

Au N9, on trouve un autre argument selon lequel les femmes s'organiseraient
maintenant "car elle n'ont plns peur d'être malade", en référence aux nombreuses
appréhensions qui accompagnaient le repiquage à ses débuts.

Certains groupes ne travaillent que un ou deux jo.rm par semnins, à cause des autres
tâches domestiques (comme les 75 femmes du groupe d'Astan Bouaré au Nl), d'autres de
manière permanente, 'bas dans d'autres villages parce que nos maris n'aiment pasn, avec
quelques exceptions oorrme le groupe de 53 femmes de N'galamadjan qui travaille parfois
à Mourdian.

Ces groupes sont en général assez bien organisés (on note (Km 17) des cas d'amende
en cas d'absence (5fr) F/jour)), I'argent est récolté par la plus âgée, redistribué selon le
pointage des présences et/ou gardé cpllectivement pour des réjouissances futures. De
nombreux groupes acceptent le paiement à crédit (après le battage), ce qui les rend
également attrastifs. Certeins, oomme Ie groupe de Mourdian, différencient les prix au
comptant (15.000 F/ha) et ceux à crédit (17500 F/ha).

Dans la quasi totalité des cas, ces groupes réunissent des femmes de colons; on note
cependanq par exemple, lln petit groupe de femmes de résidents non-exploitnnts (bozos,
forgerons).

. I-cs groupes de janræs

De nombreux groupes de jeunes (garçong filles ou mixtes) se sont également formés
de manière assez analogues aux groupes de femmes. Certains groupes se sont constitués
dans ou à partir de structures déjà existantes oomme les tons villageois ou I'LJNJM.

Certains groupes sont très actifs et stnrcturés, comme cclui de la 'jeunesse du N5n,
issu d'un groupe existant depuis 75 et qui se réunissait pour les travaux de récolte,
I'entretien (cheminsr mosquée ou terrain de foot, etc),.. Il possède président, caissiers et
commissaires, compte transférer son argent à la banque et a acquis I'année dernière un
gFoupe électrogène. Le prix de I'hectare repiqué est de 15.(X)0 F et le groupe se déplace
également dans d'autre villages (chez les non-résidents du N6 et N6bis).

On note des tons de ieunes numériquement importants, comme celui du N10 (70
hommes et 25 filles, de 15 à 27 ms), ou celui du N8 (60 jeunes). A I'op,posé, oD trouve de
petits Broupes de 7 à 10 personnes regroupes par affinitê et travaillant généralement de
manière quasi continue. Ainsi, pour les grands groupes ne travaillant que quelques jorus
par semaine, de certains membres se regroupant en "grain' pour étendre leur activité au
reste de la semaine.
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* I*s grourys de salariês

I-es bellas (parfois des peuhls ou des songhais) constituent I'essentiel des grouPes

salariés. Ce sont en général des groupes de 10 à 20 penonnes' peu stnrcturés et très mobiles

qui se déptacent en fonction de I'offre dans les différents villages.

I-eu objectif étant d'atteindre un gain_monétaire maximnu! ils travaillent à temps

complet pendant les trois mois de repiquigr. Ils sont €ssez rarement résidents des villages

d;s lesquels ils travaillent (N10, I(r'lfl sont logés chez I'exploitant ou dans d'autres

locaru (salle d'alphabétisation au B2) et retournent souvent dans leurs villages d'origine

(Lêrê,Nampala, ôogofry, Guachi, Chouala,..). Ils effectuent parfois phsieurs allers-retours

en fonction des opiott,l"ités offertes dans les casien (repiquage et surtout glanage au

moment des récoliËs lfemmes)) et de leurs autres activités (collecte de bois de chauffe,

troupeaux de petits ruminâtrts, étalagistes).

Notons, aug2,un groupe de2lfemmes bella et d'autre plus petits à Fouabougou

(femmes bellas et bozos).

I-es bellas sont souvent peu considérés par les exploitants, qui disent en général ne

pas apprécier la qualité de leur travail. Ceci n'est cepenàant Pas proPre aux lellas' mais à

tout travailleur à la tâche non contrôlé. Ils sont parfois socialement mar€inalisés ("les

femmes n,aiment pas que la famille se mélange a,u, Uellas') et pas toujours in1l8rés (nnous

bellas, on n,est p.r t"itement d'accprd pour travailler avec d'autres races- Cest pas rEe

question de racisme, mais Cest le langage").

* Groupes divers

on note encore divers groupes de type salarié un Peu particuliers. cest le cas des

manoeuwes associés du Km 36, parents Oe àrtains cplons venus de la région de Koutiala

pogr la durée du repiquage. Alorï qu'un manoeuwe saisonnier gagne entre 60 et 70'm0 R
tois mois de repiqrragé peuvent raprporter de 90 à 100.000 F'

On rencontre aussi, en divers village, le traces d'un nmaître Mossi" et de ses disciples

d,une école coranique de itliooo, lequel, à-près avoir cnpieusement fait travailler ses élèveq

aurait disparg pour,re destination inoonnue (la Mecque, selon les avis bienveillants)'

D. Salariés individuels et groupes diffus

En dehors de ces groupes cunstitués, il existe rure proportion importante et difficile

à cerner et à quantifier, ae'satariés individuels (jeunes n'appartenant Pas q un groupe'

résidant, oon-g|rploitants, travailleurs mobile$..). I-es exploitants les emploient souvent

comme complément de la main d'oeuwe familiale.

Dans de nombreux villages, par exemple, or trouve des femmes qui repiquent

individuellement un bassin (10 ares) par iour, pour 1.750 F'
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Ces travailleurs, ainsi que des membres des divers groupes en dehors des jours de
travail fixés, se regroupent souvent de manière informelle à I'occasion d'un travail précis,
ou pour donner un ncoup de main", contre petite rétribution ou compensation ultérieure.
Ces types de maitt d'oeuwe sont moins visibles mais sans doute importants.

2. CHOIX DEI-A MAIN D'OEI.I\|RE

2.1 Importance respectives des différents t5pes

L'importance de la main d'oeuwe salariée dans I'activité du repiquage esf bien
qu'éminemment variable selon les villages, très importante. Sur un échantillon de 40
familles (villages Nl et N3'), I'IER a estimé sa participation à80 Vo.

Sur notre échantillon, il n' a pas été possible de suiwe le détail des temps de travau:r,
mais tous les types de main d'oeuwe utilisés par chaque exploitation ont été notés, en
distinguant I'arrachage+transport des plants du repiquage proprement dit. On a einsi
constitué des catégories avec pour chactne le Vo de fois où elles apparaissent (le total étant
sup'érieur à 100 Vo, à cause de I'emploi simultané de divers types de main d'oeuwe).

Fl,eouENcE D'LEILISATIoN DEs DTTtrERENTs rypEs DE t{ArN D'oEtlnRE (67 Ertntorreuoxs)

Type de main d'oeuwe arrachage/transport repiquage

familiale
salariée (à la tâche)
salarié saisonnier
groupes de femmes
groupes de jeunes
entraide

92 7o

28 7o

2l Vo

17 7o

07o
57o

25 %o

40 Vo

77o
58 Vo

23 To

5Vo

On remarque une très nette différence entre I'arrachage/trarrsport auquel participe
toujours la main d'oeuwe familiale (les 8 Vo manquant correspondent à des non-résidents),
avec le complément évenhrel de salariés, et le repiquage, dominé par les salariés et les
groupes (femmes et jeunes, salariés ou entraide rémunérée). 58 Vo des exploitants
recourent - entre autres - à des groupes de femmes poru assurer une partie de letu
repiquage.

2.2 Critères de choix

Iæ choix de la main d'oeuwe est dicté par des considérations économiques, de
disponibilités familiales, d'exigence de calendrier et de préférence quant à la qualité du
travail.

2 échantillon dépourvu dc non-résidents
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I-es exploitants qui ont des ressources tinancières importantes peuvent être^.amenés

à décharger leurs dépendants du plus gFos de la tâche, ce quàgmettent seulementa? Vo des

paysans, qui précisent toutefois qu; ce désengagement n'est que partiel puisque les

exploitant ,rr*"nt au minimum lè transport del pltott et le contrôle du travail' Pour 27

To,l,idêe d,un telle réduction de travail prr *r utilisation de salariés est incongrue,l8 vo

déclarent y recolrir pour des motifs bien particuliers (mangue ou exigence du calendrier)

et ?3 To engagent d,abord leur main d'oeuwe potrr diminuer les charges ou assurer la

quatité du travail.

Sur la qualité du travail salarié, les avis divergent quelqus peP mais 7A Vo affinnent

que le contrôle est indispensable pour assurer cette quatité (tout particulièrement la densité

de repiquage), les critiques etani le plus souvent adressées alrx bellas. ?.0 Vo trouvent le

travail satisfaisant car effectué par dès "gens de chez nousn et 10 %o æ' déclarent satisfaits

sans contrôle.

si rexploitant n,est pas satisfait du travail réatisé (en particulier de l'écartement des

plants), plusietus o, p"uirot se présenten soit I'exploitanl anite le travail ('il faut

i"irtri"i, soit le groupe reprend Ës parties incriminées, soit enfin un abattement est

concédé à I'elçloitant (cas du ton du N8).

Laptêférence des paysâns pour un typedonnéde main d'oeuwe s'exprims ainsi: 48

To prêrèrent les groupes de iemmès, en génttat no-TL" q"utité du mvail' 2o 7o la fanrille,

16 Voles mano",i*r, (en général porrr leir rapidité), 13 %lesgroupes de jeunes et 12 Vo ne

sait pas.

2.3 La situation Par village

I-a mobilisation des différents typ€s de main d'oeuwe est très différenciée selon les

villages, co qui rend difficile une anape globale. Quelques tendances ap'paraissent

néanmoins, avec d'inévitables exceptions:

Sru les villages réaménagés du Retail on assiste à une évolution' à partir d'une

sit'ation initiale oriprédominaiî mains d'oeuwe salariées et familiales (avec parfois un

désengagement parti;l de cette dernière). L€ développement notable de la main d'oeuwe

salariée (bellas, bozos) semble actuellement ralenti voire inversé, au "profiL'

principalement des groupes de femmes. Ces villages ont quelques tons ou associations de

i.*ri dpamiques et organisés mais assez peu nombreux. Iæ système d'entraide y est

remarquablemint absenq-les femmes adopt"ot soit le système d'entraide rémun &êe soit le

salariat.

La mévente du riz snr la saison 1991 a êtêun facteur imPortant de la mobilisation de

la main d,oeuwe villageoise. Dans de nombreux villages, il a été convenu de fixer le prix de

l,hectare repiqué à t3.000 F, soit en baisse de 2500 à 5.000 F Par_rappg-rt à I'année

précédente,'afln de réduire les coûts de production.des exploitants. Par ailleurs, divers

3 oo notc lO 7o 6e ÉPonscs doubtes
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éléments cités plus haut (voir o+ Ies grourys de femmesn) se conjuguaient pour que se
développe ce tJrpe de main d'oeuwe.

I-e km 30 peut également être classé avec les villages du Retait pas d'entraide, de
rares bellas et trois importants groupes de femmes stimulés par I'absenæ de maraîchage
pour cause de travaux sur le Griibel. Çsftains villages comme le N6 et le N6bis ont très peu
de bellas, alors que d'autres oomme le N9, sont influenés par la proximité des villages
periphériques conrme N'dila

Iæs 5 villages du distributeur de Kolodougou pratiquent le repiquage de manière
quasi généralisée depuis trois ans. I-a main d'oeuwe y cst plus divenifiée et mobile entre
les villages: I'entraide y est pcu développée mais on trouve malgré tout des femmes sans
rémunération (km 20) ou un groupe au Km 17 qui travaille le matin pour la famille et
I'après midi à 17500 F I'hectare.

I-es villages de N'débougou (81, 82,83,84, I{D2, I{D5, h[D8, I{D11), ainsi que le
Krn 39, se présentent de manière tout à tait différente. L€ repiqu4ge y est ptus récent et
parfois peu développé (10 To auNDS).

I-es bellas sont rares dans les villages ND, plus présents dens les B, et - à la
différence de la zone de Niono - y sont appareûlment beaucoup mieux acceptés; lerr travail
- rapide et bien fait - y est apprêciê. T.es bellas viennent plus à Ndébougou qu'à Niono où
ils disent être plus sollicités; ils travaillent bien mais mangent beaucoupn.

Ce qui distingue oes villages, toutefois, Cest avant tout une forte présence de
l'entraide traditionnelle (jeunes). On y trouve rarement plus qu'un groupe de femmes.

La cpncrrrense semble y être également plu sensible. Çslains payent secrètement
2500 F de plus pour s'assurer la priorité et la préférence des groupes. Au 84, une telle
pratique est sanctionnée par une taxe de 1.0(X) F. Au secteur Satrel" ces phénomènes n'ont
pas été renæntrés.

On constate donc que dans la zone Retail le repiquâE€ est presque entièrement
rémunéré, à I'inverse de la zone de Ndébougou ( + Km 30) où l'entraide traditionnelle est
assez développée. On peut penser que dans ces villages, le processus d'individualisation et
de monétarisation est moins avancé: sans doute à catse d'une intensification récente et
encore limitée (il s'agit de zone non réaménagée). On peut y chercher aussi des raisons
d'ordre ethnique mais les villages en question ont des populations très différentesr.

l-a disponibilité de la main d'oeuwe n'apparaît que très rarement oomme une
contrainte. Pour 76 To des exploitants interrogés il n'y a aucune difficulté à se procurer la
main d'oeuwe nécessaire, tandis que pour les autres il existe parfois quelques goulets
d'étranglement: dans certains cas la main d'oeuwe salariée peut faire momentanément
défaut (surtout pour les non résidents qui en dépendent) et I'on voit davantage une certaine

{ BagÊdadii ct 83 emt à dominanæ minianla, ND2 peutrl et niaiantra, 84 bonbû4 pGulh et rarakolé, ND8 banbara, I{D 11 bco ct
dianla, ctc..
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pression pour obtenir les groupes de repiquage le moins chers et/ou dont le travail est

considéré de meilleure qualité.

Dans certains villages, le prix de I'hectare repiqué est fixé Pat ,tne assemblée du

village. Dans d'autres, uoe certaine cCInqurence prévàut. I-e prix oscille - en mode salarié -

entre 17.500 et 20.00fif /nt et comprend parfois entre 1 et trois rePas. Le prix dutransport

des plants crrrespondant à un tra varie selon la distance mais vaut de I'ordre de 2.500 -

3.00ô F. Le prix dè I'arrachage est de 5.000 à 6.000 F pour une Épinière bien préparée mais

peut atteinàre 2.5(X) F po* une pepinière mal préparée, voire 10 - 11.000 F pour une

Épinière très dense ou excessivement enherbée.

3. DIVERS ASPECTSTECHNIQI ES

3.1 Conduite des pépinières

Seulement 13 %o des exploitants disent ne pas avoir de problèmes avec leurs

Épinières. 64 Vo se plaignent dàs dégâts des rats, 15 To de curx des oiseaux, 18 7o des

bùp*es d'eau etTfto d'ennuis divers (inondation, termiteq..)'t.

En ce qui concerne la date optimale de semis, les réponses des paysans se

répartissent ainsi:

fin mai début iuin
9 Vo 36Vo

Date de semis Préconisée
mi iuin fin iuin début iuillet
3LTo 9 To 6Vo

mi juillet ne sais pas
ZVo 6Vo

En ce qui cuncerne la durée en pepinière, le nombre de iotrrs moyen iugé le meilleur

parles paysans est de 25. Pour 4 VoCCst moins deZLjours, Pour 16V.o entre 20et25, pour

+g qo 25-jours, pou 13 Vo entre 25 et 30 joun, pour 18 To Cest 30 ioun et pour 4 To

davantage.

g6 7o des exploitants savent que l'âge des plants influence le rendement. Quand les

plants repiqué, s,ooi trop âgés, 72 Voâ"gn"otent là densité de repiquage,2T T-o au-Srnente le

nombre ôr pt*ts par poqueL 7 To augmente la dose d'engrais Pour stimuler le tallage,4 To

coupe le haut des plantules.

pour les dates conrme pour la durée en pépinière, on cpnstate que la grande

majorité des paysans appliquent des nonnes satisfaisantes.

Beaucoup de paysâns (3 To) font des pepinières sèches, le plus souvent à cawe des

problèmes ,"ncbntrés avec ùs Épinières en prégermé (attaques de rats et d'oiseauL

po,toir*ement). Outre la possiUrutê d'un hersage qui enfouit légèrement les graines' un

5 on note dcs rÉpooscs doublcs
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certain nombre de ces paysans choisissent cette technique par manque de maîtrise de I'eau
ou de planage (cas de Retail m, en particulier).

27 To préfèrent une Épinière hurnide, qui permet un pourcentage de germination
plus élevé, une levée plus rapide et un arrachage des plants facilité.

Enfin, on trouve 30 Vo de pratiques mixtes ou mal définies; la moitié réalise un
trempage de Uh avant de semer, soit en sec, soit sur un sol déià humide. Ceux qui font un
tel choix disent en général mal maîtriser I'in$bation (pourrissement, hétérogénéité du
degré de germination).

On note certains paysans qui choisissent leur pépinière en fonction du calendrier: les

semis prégermés en periode de pluies ne sont pas cunseillés à cause de possibles excès
d'eau qui entraînent un pounissement des semences.

43 Vo des paysans font des pepinières excluivement pour eux mêmes. 22 Vo disent
avoir vendu des plants restants tandis que 35 Vo "arrangentn parfois leurs voisins ou proches
en cas de manque.

3.2 Densité de repiquage

La densité de repiquage est un des paramètres importants du repiquage. La densité
préconisée par I'Office, ainsi que par fADRAO au niveau régional correspond à un
écartement de 20 cm x20 crrq soit une densité de 25 plants par m2.

Cette densité est citée oomme optimale par ?A To des exploitants, mais 46 To

indiquent une densité plus élevée (cnrrespondant au "sibirfut", Cest à dire au !ouce': 15 à
18 cm), tandis que 12 Vo optent pour 20 crn x ?5 cm. Aux deux extrêmes on trouve trois
pa)4sans pour cpnseiller des écartements de 10 sur 15 cm - et même 10 x 10 cm - et un autre
qui s'en tient à 30 x 30 cm.

Des mesures de densité effectuées en trois points distincts des champs de chaque
paysan ont pennis de constater que les densités réelles étaient un peu inférierues aux
préférences citées par les exploitants. 63 7o des densités observés étaient inférieures à 25
plants/mz, dont un cinquième inférieures à 20. Uintervalle 25 - 30 a réuni 30 Vo des
observations, tandis que seulement 7 Vo dépassaient 30 plants/m2. On note des valeurs
extrêmes de 17 (non résident) et 42.I-a moyenne des mesures, 24.5 plants/mz, est très
proche de la nonne conseillée.

3.3 Temps de travaux

I-es temps de travaux de I'opération repiquage sont en diminution" grâce à
I'habitude acquise. D'une moyenne de 50 jous /hU entre 87 et 89, ce travail prendrait -
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selon I,IER - zgjours en 1gg0 et 36 en 1991c. Ces valeurs oomprennent le semis de la

pepinière, I'arrachage et le transport des plants'

I-es temps de travaux ont été indiqués par 27 gtoupes différents, en fonction de leur

expérience. Notons qu'il est courant que les groupeJ se èonstituent de telle sorte que leur

capacité de travail iournatière corresponde à lrn héctare (ou à trne autre valeur ronde)'

I-a figure suivante montre la distribution de ces temps de travau:r, dont la moyenne

est de 19 personnes/jou pour un ha (ou 19 journées (de t hetues) de travail/ha)' Cette

moyenne est plus faibre pour les bellas (lzsfet les groupes d9j.q"s (17.1) que pou les

g.o.rpr. de femms5 r (21.'5). Ij aussi, on trouve des groupes de 10 - 1-2 p"tronness repiquant

un hectare en 10 heures de travail (salariés à la tâ.he) el d'autres - des groupes d'entraide -

qui mettront trois à quatre fois plusde temps (poru un même nombre de personnes)'

4. CONCLUSIONS

Iæ repiquage est une technique culturale en pleine expansion. On peut considérer

qu,elle esg à t'Ëeuie actuelle, malgré sa pénibilité, totnlement acceptée et reoonnue par les

paysans. on peut prévoir qo" t" i"t igrdes terres non réaménagées où une telle pratique

àriposible, iera à court teime tùqoée, oorrme elle I'est déià dans certaines zones'

Arrxexigencesenmaind'oeuwequiaccompagnentcerepiqtrage,lesvillages
donnent des solutions variables et évolutives.

De manière générale, les raisons qui peuvent exptiquer la prédominanoe de tel ou

tel type de main d'oèuwe selbn les villagei ne sont pas évidéntes: la disponibitité de la main

d,oeuwe salariée (plus forte dans les villages prochàs des villages exondés, Ptr exemple), le

degê d'équipe*à global qui permet d;effèctuer plus vite les travaux préparatoires et

d,étaler ta periode de repiquage, les questions démographiqu:s liées en partiqtli"t à la

densité de population (nômbrJ d'hectare/actif) et à laffiux de membres extérieus à la

famille (très o"t s* Retail), le taux de repiqu"g", la nécessité éænomique,de réduire les

corits de production, la recherche de revenus- individuels par ]es dépendâtrts, tous ces

facteurs concogrent à expliquer la dynamique Propre à chaque village'

I-es formes d'association dépendent également aussi de la cohésion sociale du

village, traditionnellement plus fortr, put eiemple, dans les villages ry"qk^' Ces

regroupements ne se font oeiait pas toujô.* sans-nroblème: la ieunesse du Km t7 avoulu

faire un ton qui n,a pu voir le jour en raison dê conflits qu'une telle entreprise avait

provoqués dans le passé. Certaini hommes du Km T) estiment que les groupes de femmes

qui - privées de maraîch age - se sont organisés cette annêe Pour le repiqu4ge ne surviwont

pas aux tensions qu'ils connaissent.

6 valeurs cmrcspondanr à des ilrntécs de I hcucs'
? c,cst ermi porn octtc rairm (néccssité d'rm rythmc de travail commtm), - outre lcs affinitê - q,tc tcs gens rc rcErouPcat par classc

d,tgp : rm dcs groupes dc fcmnee du Ni ies nenuresl irp*t" fs v"itto' qui veulent 
-ec 

*parer du rc$c à causc de lan

incapacité à ntivr€ le rytbmc du groupc.
t iusgu'à scpt pssoones cn lme douzaine dteurcs.
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Matgré celq on peut coniecturer que I'engagement de la main d'oeuwe villageoise
sera durable' vu l'évolution de I'environnement économique, la croissance des familles et
les besoins monétaires individuels qui n'iront sans doute que croissants.

I-a main d'oeuwe salariée semble, après un engagement important, relativement
stable et on peut penser que seul I'extension de la pratique du repiquage I'empêche de voir
son marché régresser. A terme, cependant, la disparition des hors casiers et le
rétrécissement du salariat pourront affecter sérieusement les populations voisines des
casiers de I'Office. Il ne semble donc pas légitime de penser que le repiquage engendrera
une fixation importante de 'prolétaires rurauxn aux abords des villages, ni que son
développement porum être freiné ou remis en question pour une question de force globale
de travail.

78 Vo des paysans interrogés sur l'évolution de la quantité de main d'oeuwe
disponible en cas de repiquage généralisé à I'Office du Niær ne montrent aucune
préocanpation. A part un paysan qui prévoit réellement des problèmes, le reste se borne à
penser que des difficultés localisées sont possibles.

Editr, il convient de ne pas oublier que le repiquage n'est qu'un aspect de
I'intensification et que nul ne peut prévoir oorlment I'effondrement actgel du marché se
répercutera sur cette dernière. Si I'on cpnsidère que 82 To des payszns affirment ne pas
imaginer revenir à un semis à la volésr, contre 13 Vo qur I'envisageraient en cas de baisse-du
marché, on peut penser qu'un retour en arrière serait toutefois limité.

9 bien que dans de bonnes oonditions, un Ecmis cn prégermé donnc dcs rendcmcnts Quivalcnts.
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TEMPS DE TRAVAUX DU REPISUAGE
vcleurs classées Pour 27 grouPes
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I-ATYPOLOGIE DES HCLOITATIONS DU PROJET RETAIL

Quclqucs êvolutioru

En 1989, une ébauche de typologie des exploitants du Secteur Sahel avait été faite
snr nn échantillon de 65ro exploitations. Affinée, elle a êtê étendue à I'ensemble du Secteur
en 1990.tt

Cette t)"ologie constitue, outre un instrument de travail pour la RD et le Conseil
agricole, un outil de diagnostic sur l'évolution des exploitations. Afin d'appréhender
d'éventuels changements au niveau des exploitations qui avaient été classées parmi les
exploitations en difficulté, une actualisation a êtê menée sur nn échantillon de 60
exploitations choisies sw les 3 villages de Retail I (ayant la plus longue expérience
d'intensification). S'agissant d'une periode de seulement deux âns, on ne peut s'attendre à
de gos sfuangements; les excellents résultats des campagnes 90-91 et 9l-92 doivent
néanmoins se traduire dans les faits.

L'étude a porté sur des exploitations des groupes 3 et 4.

t Groupe 3A: (3 exploitations): exploitations en équilibre précaire; résultats faibles
ou moycm, équipement minimum; grandes familles en déclin ayec blocages fonciers
et problèmes de cohésion.

t Groupe 38: (30 crploitations): exploitations en équilibre précaire; résultats
faibles ou moyens, équipement minimum; petite familles recherchant la stabilité.

' Groupe 4z (27 exploitations): familles en difficulté; rendements faibles et manque
d'équipemen! familles issues du groupe 3 et déstabilisées ou récemment installées
sans moyens.

L'analyse des enquêtes a donné les résultats suivants :

r 62 Vo des exploitations n'ont fait I'objet d'aucun changement.

r 38 Vo ont changé de classe ou de groupe.

Le changement est positif dans 83 Vo des cas (amélioration des cunditions de
I'exploitation), tandis qu'il est négatif (régression) pour 17 Vo.

101.y-161yIN; M. SEBILLOTTE; E. IVULATU; Y.COULIBALY, 1989; hopæition d'uae typologic d'oçloitations porn le Scctcrn
Sabcl dc I'Officc du Niger.

1r Travaux cffcctués par P. BAL ct I{. HAIDARÀ cn collabcation avcc tors lcs agpnts du projct, eors la dircction de J.Y. JAI4IN.
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Dans tous les cas les évolutions sont essentiellement induites par des changements

au niveau des:

- moyens de production : état du sol, équipement (nombre d'attelages), main d'oeuwe

(pA ffl capital de I'exploitation (possibilité d'embaucher la nain d'oeuwe

salariée au moment nécerr"'o" à partir--de rer propres revetrus ou par financement

extérieru).
- l-a, technicité du paysan (préparation et entretien de la Épinière, maîtrise de la

technique de rePiquage).
- L importance accordée au maraîchage

- L'organisation du travail au niveau àe I'exploitation (cohésion familiale, gestion de la

main d'oeurne...)

D,une manière gênêrale, on observe, une nette aggme$ation des rendements (de 20

à 100 Vo) par rapport aux premières années de I'intensificatioq cE qui est Pour beaucuup

dans le taux relaiivement éievé de chongements positifs.

* Clangement Psitif

- 61 Vo desexploitations sont passé du groupe 4 1u 
groupe 3 çP)'

- ZZ To duglo,rp" 3 au groupe-2 (38 -; 2B = lSTo; 3A -> 2B = 47o)'

Exemple d'évolution positivc: famille 180 du Nl

Cette famille est passé du groupe 38 au groupe zB'.-ln 199{l: exploitation sans

équipement; rendement riz = 2,9 tonnês/h"; .tr"otp de double crrlture riz non exploité à

capse du retard sur le calendriei agricole; popnrlatiôn totale = 14, population active = 7,

Travailleur Homme = 5; complérient atinieitairepayê, avec le salaire d'un membre de la

famille qui travaille dans un projet.

Et lgg2: début d'équipement de I'exploitation (1 chamre, 2 boeufs de labour);

rendement riz - { tonnes/h" r* sole de simple culnue et 3 t/ha sru celle de double

culture; augmentation de ia population active qui passe de 7 à 15; diversification des

activités agricoles (emprunt a'unitramp de culturi ptuviate, intensification du maraîchage),

autosuffisaoce alimentaire atteinte, exploitation non endettée.

* Clnngernenl nâgatif

4To des exploitations sont passé de la classe 3A à 38 (même grouPel, l3%o de la

classe 38 (groupe 3) à la classe 4.

Exemple d'évolution positive: famille 106 du N4

Cette famille est passé du groupe 38 au groupe 4. En 1990: équipement précaire

(une chamre et 2 boeufs non dressés), tè Cg a lou? I'attehge d'r{ autre Paysan; rendement

riz simple culture = 5i t/ha; soli de double culture lôuée à un autre Paysan' Pas de

nrportR/D.ktril1992
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maraîch rEê, l'éloignement de la famille (non résidant) empeche la mise en valeur du
jardin. Le chef d'exploitation est tailleur à Niono. Famille non autosuffisante : envoie du riz
à ses parents du village d'origine et vend beaucoup de ri" pout payer ses dettes (risque d'é-
viction).

En 1992: exploitation sans équipement (mort d'un boeuf avant la campagtre, vente
du second pour payer des viwes pendant la période de soudure). Baisse des revenus que le
CE gagnait par son métier; malgré les bons résultats de la rizicutture (5 t/ha en simple
cnlture et 4 t/ha sur la sole de double culture), il ne parvient pas à équilibrer les chargès"
(location de matériels, intrants, aide aux parents) et les recettes.

En conchsion, on peut retenir que les bonnes dernières campagnes et
I'augmentation globale des rendements se sont traduit - même sur une courte periode de
deux ans - Par un renforcement de certaines exploitations en équilibre précaire; ce
phénomène, Par ailleurs, n'empêche pas ctrtaines exploitations particulièrement
wlnérables de régresser.

n aurait été soutraitable de mener cette étude au niveau de tous les groupes, afin
d'obtenir une vision globale des changements survenus au hojet Retail.

12 Un non résidsnt dépensc de I'ordrc dc 210.000 - 250.æ0 Fcfa/ha
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MODALTTES D'ACCUMUI.ATION AU PROJET RETAIL

L'intensification de la rizinrlture, permise par le réaménagement, ainsi que-le

développement progressif du maraîchage 
-ont 

permis un accloissement importants des

revenus des exploitants au cours des 5 dernières années.

On peut estimer, ainsi, qu'il se dégage chlgue année au niveau de la zone de Niono

un ,,excédent" monétaire de ttrOre de 1 à tS milliards de Fcfa Une partie de cet excÉdent

est réinvestie de manière productive (boeufs de labour, matériel agricole, décprtiqueuse'

oonstruction d'une maison à Niono) ou vers des biens nécessaires (mobyletteq réfections

d'habitations,..).

Une grande partie de la richesse ainsi crêêe peut 
- {Ppoins être considérée

évanesccnte. Ceci esi dû en particulier au fonctionnemeni social de la famille africaine, qui

entraîne nne ponction rt une large redistribution des revenus 'excédentaires"

éventuellement geoetér par I'ur de ses membreg à Ïefficacité douteuse de l'épargne

traditionnelle q"J constitue l'élevage et à la place encore très faible du système bancaire en

milieu rural.

Dans une certaine mesrue, il y a ambiguité à injecter des sommes importantes dans

des investissements physiques tels que les reaménagements, si la richesse ainsi fx:êÉe n'est

pas réinvestie dans d"i s.ttemas ."pit"tirtes simpleJpour assurer une croissance minimum

des capacités de production nationales.

Une étgde détaillée des stratégies d'accumulation et d'investissement avait été

prérnre au programme de cette année mais n'a pu être menée à bien faute de temps. Deux

itagiairer rn"lir*, sgr une durée d'un mois, ont pu néanmoins réunir quelques informations

sur deux thèmes: l'élevage et I'habitat.

* L'lubitat :

Depuis la création de I'ON, I'habitat des paysans a pey évolué, principalement à

cause de la faiblesse des revenus et de I'insécurité foncière (éviction avec perte

automatique du logement cédé par I'ON).

I-a sécurisation foncière, I'accroissement des revenus et la délimitation de zones

d,extension pour les villages du Retail ont généré une activité croissante, parfois fébrile'

dans les bancotières des villages.
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Une enquête menée auprès de 31 individus (choisis au hasard sur les zones
d'exploitation de banco) a montré que2STo des personnes interrogées sont des manoeuwes
saisonniers fabriquant des briques pour les vendre au( familles résidentes.

Le prix varie de 5 F la brique à 10 F cfa les 3 briques.

Le reste (75 Vo) des personnes enquêtées sont des paysans.

Les travarur portent sur la réparation d'anciennes maisons ou la crnstruction de
nouvelles (agrandissement de la famille, magasins pour stocker les produits...).

Sru I'ensemble des paysans interrogés, 78 To désirent améliorer leur habitat (toitrues
en tôle, électrification...). Quant au 2l Vo restants, ils ne trouvent pas nécessaire un
investissement dans des maisons qui appartiennent à fOffice du Niær et estiment leur
éviction toujours possible.

Notons que cette activité intense autour des zones de banco occasionne la création
de grandes bancotières, zones inéarpérables, inutilisables et souvent insalubres. Interrogés
sur l'éventualité d'un éloignement des bancotières du villages, les vendeurs ne voient aucun
inconvénient et la majorité des pa)'sans pensent qu'une telle disposition permettrait
d'assainir les villages mais augmentera le coût des briques (transport). Toutefois, on ne
note darrs aucun village ure prise de conscience qui ait débouché stu une ébauche de
solution.

Par ailleurs, on assiste de plus en plns à I'achat (par les paysans) de maisons dans la
ville de Niono. Ces maisons sont généralement mises en location. I-a distribution de lots
dens la zone réservée à I'extension de Niono provoquera sans doute rm redoublement de
I'activité de construction.

] L'êlevage :

Un enquête légère a êtê menée auprès de 30 exploitations (dont 20 choisies, €tr
fonction de la typologiê, pou l'échantillon du suivi maraîchage) et s'adressait arrx chefs
d'exploitation et aux femmes (petits ruminants).

L'ensemble des exploitations enquêtées possèdent des boeufs de labour, la moyenne
par exploitation est 7 boeufs de labow. 73Vo des exploitations possèdent des vaches (13
têtes en moyenne).

Ia ptincipale source de financement est I'activité agricole (riz + maraîchage) ou
cadeau de mariage chez les femmes (cas observé chez 6 Vo des femmes enquêtées
possédant des bovins).

' L'augmentation du troupeau se fait par croît natruel et par achats. Pour I'ensemble
des exploitations, on a calculé une croissance de 7.57o sur les deux dcrnières années.
Cette augmentation laisse entrevoir déjà les problèmes de pâturage et I'incidence d'un
cheptel important sur l'état du réseau d'irrigation (707o des paysans sont conscients de la
dêgradation du réseau par les animaux pendant la contre-saison).
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D,où la nécessité de mener des études sur la possibilité d'aménagement de zones de

pâturage améliorées en dehors du casier ou sur une nouvelle forme d'élevage (intensif)' qui

nécessitera une bonne formation des paysâns pour lesquels le nombre de têtes demeure un

signe de Prestige.

L'élevage est également pratiqué Par les femmes.

S*r les 30 femmes enquêtées, 73 To possèdent des animau:r, dont plus q" la moitié

d,entre elles des bovins, ce qui a constitué une surprise- : ?67: (ptiodPalement des

exploitation des groupes L et2fpossèdent des bovins, t8 Vo des bovins + ovins-caprins' 46

7o desovins-caPrins.

I-es bovins des femmes sont associés à ceux du chef d'exploitation et le gardiennage

est assuré par le berger de la famille. L€s petits nryingnts sont soit ænfiés au berger de la

famille ou parquér 
":o 

niveau de la coocesiion et placés sous la gar{e d'un bcrger sotrrmun

au village (qui s'occupe seulement des petits -ùio*ts) pendant la iournée. Son salaire

moyen est de lffi Fda/tête/mois.

Çsrtninss, femmes, surtout âgées, pratiguent une forme d'élevage de cas€ qui

consiste à entretenir un ou deux moutons d;ns h cour, soit pour la reproduction, soit potu

I'engraisser avant la fête de tabaski.

I-es soins des animaux appartenant aux femmes sont généralement assués par le

chef d'exploitationu (séances dà vaccination). Chez les petiq T*Pants, les traitements

préventifi sont rares et les cruratifs sont essentiellement a Uase de tétracycline. I-c taux de

mortalité est très êlevê (surtout chezles petits ruminants : au moins un cas signalé chez 80

Vo desfemmes). L'arrr, êe t99la été fataie pour les animaux de la T$rc à cause des fortes

pluies de Janvier; dans tous les cas h fôrte humidité liée à la présence d:t canaux

d,irrigation provoque le !iétin'. I-a mort peut également être provoquée Par des herbes

toxiques (comme la "zarakissèni').

Il n'y a aucune relation entre la situation matrimoniale d'une femme (monogamc ou

polygarne) tt h pratique de l'élevage._Notons I'influenct que Peut iouer I'origine ethnique

et cette déclaration d'une femmJn{i"iaof.": "notre coutume interdit à une femme la

pratique de l'élevage avant la ménopause"-

* Rentabilitê de l'ëlange

Il est notoire que l'élevage, par sa fonction ntireliren et le prgstige so_ciat qu'il confère

alrx propriétaires de troop"",t ,,-"rfl'uoe des formes d'épargne traditionnelles.

On a pu obserrer, cependant, un amorce de changement ,ehez certains paysansr

lesquels limitànt volontairemént h taille leur troupeau l-es 80 nrm de pluiet gqigder' Par

exemple, ont causé de sérieux dégâts et ont ptouué, si besoin était, la précarité de l'élevage'

t3 Lc cbcf dc farnilh peut utiliscr (avcc ou satrs mtre partie) conme bocuf de labour uû enimat ryFarlctrlût à rmc fcnme'

Rrypsnn/D-n iril fgfil



Açf-ctq du fewtîonnpmpnt des e-fioitationc 176

L'enquête réalisée, à la demande du Projet, par Salmana Cissé slr la mise en valeur
des hors-casiers et des espaces de pâturîgeua permis d'apporter quelques éléments sur les
paramètres techniques des troupeauL

I-es deux tiers des animaux atuaient leur origine dans le croît naturel, contre un tiers
dans I'achat. Sur I'ann ëe 1992, les entrées oorespondraient à une augmentation de 14.3 Vo,
tandis que le déstockage dépasserait à peine 7 Vo (contre ll Vo au Mali en général). Sur ces
sorties du troupeau 69 To seruent dues à la mortalité et à des pertes ! Malgré cela l'élevage
serait une des formes d'accumulation de 55 Vo despaysiuls du Retail.

Malgré la difficulté d'obtenir des informations fiables sur ce sujet, des enquêtes plus
approfondies seront nécessaires dans Ie futur.

tt 
_Jf- réaménagement du rÉscau hydrauliqw de Retail: coméquences eocialcs ct économiQlËs dnns I'exptoitatioa dcs hgrs caEie1s,,
1992,27 g.
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LES OPTIONS DE REAMENAGEMENTA L'OFFICE DU MGER

Elêrnents de rêflerion pour l'êlaboration de Retail Iil

I INTRODUCTION

I-a réhabilitation progressive, depuis une quinzaias d'années, des infrastructures
hydro-agricoles de I'Office du Niær a oonnu des modalités différentes, parfois divergentes,
selon les projets mis en oeuwe. Ces différences reflétaient une diversité des points de we
des bailleurs de fonds oonoernés sur le niveau d'aménagement sotrhaitable, ainsi que le
manque de directives techniques ou de nonnes au niveau des termes de référence
techniques.

Iæs justifications économiques qui accompagnent ces choix techniques sont
fortement dépendantes des hlpothèses considérées, en particulier $r les rendements
escomptés, la durée de vie du perimètre ou le coût de I'entretien.

Lcs options choisies lon de I'exécution des deux premières tranches du Projet Retail
correspondent à un aménagement proche de I'optimum et se traduisent par des coûts à
I'hectare importants. Ces options se justifiaient en pafiiflIlier par la nécessité de disposer
d'une zone réhabilitée dans les meilleures conditions atin d'assurer la rérssite de la
démonstration à grande échelle de I'intensification rizicole. Cet objectf, notons-le en
passant, peut être considéré comme atteint puisque même les zones non-réaménagées -
sous I'effet conjugué des efforts déployés par I'encadrement de I'O.N et de la
démonstration ainsi faite - ont actuellement emboîté le pas aux zones réhabilitées et
adopté, encore partiellement et dens la mesure où l'état du réseau le permet,
I'intensification.

Des options nettement moins coûteuses et tablant sur une importante participation
paysanne, menées au début des antrées 80 par le progranrme ARPON, n'ont pas

immédiatement débouché sur les augmentations de rendement escnmptéest.

I po* dcs raisons d'ailleurs sans doutc asscz indépcndantce du choix du type d'aménaçmcnt.
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Au cours de ces dernières années et par la force de I'expérience, on a assisté à une

oonvergence progressive des points de vue. Un premier pas a êtê, réalisé lors d'une mission

d'harmonisation des notmeJ de réaménagement, laquelle s'est toutefois limitée à une

comparaison des normes techniques.

Iæs réflexions qui suivent constituent une contribution au travail de synthèse réalisé

actgellement par la DAII potr définir des normes d'aménagement homogénéisées. Il a été

êtayêpar des lonversationi, individuelles et collectives, tenues avec des paysans de lahne
de 

'Nionor, 
sans souci de représentativité statistique. Il rend comPte de certaines

observations, sru la base de I'expérience constituée par les réaménagements déià existants

dont, principalement" le Projet Retail.

Pour établir des comparaisons, tant au niveau technique qu'au plan des coûts, nous

avons choisi de faire référence à quatre réarnénagements récents ou en oonrs d'exéqrtion:

r Retail tr (1990-1991); 1300 ha; Projet SOGREAII; travaux SATOM

r Kokry/ARPON (19921;27+ha; Projet ARPON/ON; travaux en régier.

r Siengo (1992-1996);3m0 ha; Projet SOGREAII; travaux COMPIAhITf

r Macina/Boky wéré (1991-1993); æ00 ha; hojet GERSAR; travaux SATOMs

Notons d'emblée que le réaménagement de Kokry réalisé par ARPON a, d'une part,

fait I'objet d'un bilan détaillé des æûts et, d'autre part, intégré un bon nombre

d'amélioiations techniques.. Ceci rend possible une comparaison avec les autres projets,

æmparaison qui auail été nettement plus hasardeuse s'il avait fallu la mener avec les

aménagements antérieurs.

L,es calculs afférents aux projets Retail et Kokry-Arpon ont été faits sur la base des

éléments présentés en fin de chantier. Pour les derx autreS en oours de réalisation, nous

nous sotnmmes basés sur les devis figfrrant dans le marché?.

Dans ce qui suit, les données fournies ou les commentaires sont parfois suivis de

I'initiale du Projet auxquels ils se réfèrent (soit & IL S et B pour, respectivemen! Retail I
Kokry, Siengo et Boky wéré).

2 La pcsque totalité du rêcau a été pruunr.
I 6t'Prd -itaito péccntés pon Ë Fcnière fois par lc hogrammc Arpon Emt provhohcs ct Poumot êtrra nriu à modifitatim

(Râpprt ARPON 1990/91 ).
r La partic dcs trcvaux ccrcspondant au ffibcr aod a été eorstraitc du mottant dce travaux.
s Scutc la partie dcs travaru côrrcspoodant à fadducæur, !u draiû prinairc ct tu Périnètr,e dc Bolry réré a été prisc cn comFc-
6 pistes circmblai pour lcs pattiæina compactagp ct doublement àe ta largcrn dce cavalicrs d'attucur (pisæ)' iatroduction de nodules

à maeqw, çnlité dc planaç asùe, ctc...
? certaines t rutiq,ro Ci-t fr"fois mat â/aluécs, csrtaines conchsions pourraicnt être quelqræ pcu modifiécs quand on dispæcrr du

bilan dcs travaru, cn partiarticr du ttofix de Sicngo; nrr Retail, par cicmple, tce tc"ttasscmcnq dont lcs æto apparaltront Plus bin
très élcvés, avaient été cstimés ptrrs faibtes dans le marcbé.
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II ELEMEI.ITS DE COMPARAISON

I-a comparaison des corits respectifs de différents aménagements est très délicate et
ceci pour plusieurs raisons:

r Les bilans, ou les devis estimatifs, des différents projets ne sont pas détaillés selon
les mêmes rubriques, ce qui rend difficile les comparaisons.

r Les prix payés à I'entreprise (tels que détailtés) ne correspondent en général pas à
des marges de bénéfice fires: snr cprtaines rubriques, les marges sont
pratiquement nulles alors que sur d'autres elles peuvent être très importantes; ces
rubriques varient selon les projets et les devis.

r On ne compare en général pas les même choses puisque les options techniques ne
sont pas aonrmunes.

t La qualité d'exéfltion peut être très variable; un remblai, par exempler psut voir son
cotit varier du simple au triple en fonction de la qualité du compactage
(détermination de I'optimum hoctor en laboratoire, humidification du matériel,
compactage en couches successives, etc...)

r Les travaux sont exéortés par différentes entreprises (ou par la régie) dont les coûts
unitaires sont très variables.

t LÆ coût du réaménagement est souvent ramené à I'hectare, or ce coût n'est
généralement pas proportionnel à la superficie, puisque certains frais sont fixes
(installation, déplacement des enginq...

t Par ailleurs, I'importance du travail à réaliser n'est pas non plus proportionnelle à
la superficie: le nombre moyen de mètres de canal (primaire et secondaire, en
particulier) ou de mètres de draiq dépend de la forme du réseau et varie donc selon
le perimètre. Ainsi, Retail II comporte 135 km de partiteurr /hq tandis que le
réaménagement de Kokry en comporte à peine 8.6 (voir détail à la tigrrre 1).D'autre
part, certains travaux (crrrage d'trn drain principal, pil exemple) ont une utilité qui
dépasse souvent la seule partie concernée par la réhabilitation.

r Enfin, cortme pour une vente en Bfos, les coûts par hectare ne sont pas fixes mais
diminuent quand la superficie du projet augmente.

Pour toutes ces raisons, le coût à I'hectare peut cunnaître une distorsion très
significative.

La comparaison économique ne peut donc se faire, dans un premier temps, qu'au
nivbau des prix uritaires (ms de béton, fi3 de remblai/débld...), après avoir prix soin de
vérifier qu'il y a compatibilité dans le détail et dans la qualité.

t partiteurc + sous.partiteirrs
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COMPÀRAISON DES METRES PAR HECTARE
pour les dtllérents type de ccnqur et de drclns
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8,7
g,l
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9,E

12,5

29,9
95,6
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32,1

On mettra ainsi en évidence des différences de marge benéficiaire selon
entreprises ou les conditions de concurrence au moment de I'appel d'offre. Le cas
travaur en régie constitue une option qui doit être considérée en gardant à I'esprit
différences mises en évidence un peu plus loin.

Dans un deuxième temps, la comparaison pourra porter sur I'ensemble des types de
travaux que comporte le réaménagement (en adoptant la classification utilisée pour
Retail), après avoir homogénéisé les métrés linéaires des différents canaux et drains.

I-a comparaison porura enfin être faite au niveau de I'aménagement parcellaire
(tertiaires, quaternaires et planage) pour un schéma d'aménagement t)?e.

Une fois ces différences mises en évidence, I'analyse économique est fortement
dépendante des options techniques choisies. On s'attachera donc à discerner, d'une part, ce
qui corite cher dans le réaménagement et, d'autre part, dans quelle mesure on peut baisser
les coûts correspondants sans trop s'éloigner des objectifs initiaux.

Ces objectifs reflètent plusieurs aspects:

r le degré de pérennité que I'on souhaite donner au réaménagement, lequel dépend
aussi fcirtement des hlpothèses que I'on fait sur le degré d'entretien qui sera
apporté ultérieurement. C'est la qualité des ouvrages et de leur finition qui est en
jeu-

les
des
les
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Le degré de participation des paysans aux travaux qui est prérn1 ou tout au moins

souhaité.

Le niveau de "confort" désiré dans la gestion de I'eau (débit disponible, contrainte

d'organisation (tour d'eau), "dominationn des parcelles, etc...) et I'utilisation du

perimètre (piste d'accès).

Iæ niveau de sophistication technique souhaité ou souhaitable.

il REIIITABILITE DES AMENAGEMEFITS

I-e coût résultant de ces choix est en général confronté à une analyse économique

qui compare une situation existante (ou sa projection dans quelques années) à la situation

post-réhabilitation. Iæs bénéfices escomptés sont en général déduits des seules

âogmentations de rendement prérnres, puisque les autres Mnéfices, même s'ils sont

évoqués, sont plus difficilement quantif iables.

I-es limitations d'une telle approche, même si elle est une "étape" administrative

habituelle, tiennent à plusieurs aspects:

r Le coté subjectif (durée de vie des installations), ou hasardeux (prévision des

rendements ou du prix du paddy) de certaines hlpothèses.

r I-a, difficulté ou I'impossibilité d'évaluer les répercussions globales de

I'investissement.

D'autres justifications sont, ou doivent être prises en considération.

- la stimulation de toute la filière commerciale et, donc, de la vie économique locale.

- I'augmentation du nombre de familles installées.

- une répartition plus égalitaire des terres.

- la crêation de petits métiers en conséquence de I'augmentation des flux monétaires.

- I'influence sgr la zone non-réam ênagêe: exemple réussi d'intensification qui

contribue à susciter un changement de pratiques culturales dans les zones non-

réaménagéesr, ce qui se traduit par un quasi triplement des rendements des

exploitations qui I'adoptent. I.a, campagne W/gI \ ainsL enregistré une

augnentation globale du tonnage de paddy de I'ordre de 20 7o par rapport à I'année

précédente, augmentation que I'on dewait retrouver sur la campagle 92/93to.

gvoir lrloæ srn llnænsification eazone non-réagrénagÉc" R/D Retail, Mai 92
10 à moins que lcs p6oblèmcs d'aprprovisionnemcnt cn crédil liés à I'cndcttcmcût ec r{vèlcnt trQp aigus.
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- l,amélioration du drain rgê,dont on attend des effets positifs sur les problèmes de

salinisation/sodisation.

- la diminution des consommations en eau, réduite de I'ordre de 30Ta

- I'amélioration de la circtrlation et de I'accès aux vill4ges (cf le village de Tissana' qui

était inaccessible une partie de I'hivernage avant le réaménagement).

Il faut ajouter qu'une évaluation de I'impact du réaménagements demanderait une

vision précise de h situation initiale: de nombreux asPects ne sont pas prisjn æmpt€, G
qui contribue à rendre vain I'exercice : le manque à gagner des villages de Retail tr (4 ans

ùor maraîchage + disparition d'immenses hon-casienrt), Par exemple, n'a pas êtê

considéré.

Ogtre les éléments énumérés cidessus, I'augnentation des rendements observée

actuellement en zone non réaménagée, due à Ïadoption du repiquage et des modalités

d'intensification, ne rend pas comptJd'r-e caractéristique importante de cette production:

sa précarité. Uintérêt deJzones irriguées, surtout dans les régions sèctreS est de sorstraire

le paysan au nrisque climatique" (r* inégulari!9), principal Jacteur de la fragilité des

ryrie.rs agraires. Or ce risque réapparaît partielle1ent dans les zones non'réaménagées

dans la mesure où la proOïction 
- 
ieste soumise à diven déas: retards de calendrier

(pépinières inondées), inondations des zones basses (réseau de drainage inoq'érant, brèche

dans les arroseurs ou l"r partiteursr..), récoltes dans I'eau, etc... I-e coté aléatoire de la

froduction affecte directeàent la stabilité de I'exploitation et la fragilise, 9d Phs est dans

un contexte de réaménagement progressif où les Oécisions et les raisonnements se font de

plus en plgs sur la base Ae U réaiitétes zones réhabilitées (penpectives de baisse des Prin'
par exemple).

Dans ce sens, le réaménagement global exprime une volonté de remise en état d'une

stnrcture de production sfue, poùt une Otuee h phs longuepossibleu, ot d'homogénéisation

des conditions de production afin d'éviter des différentiels fatals.

Enfin, on ne peut ignorer que la décision politique de financer de tels

réaménagements n'est parfois {'o'".."ssôit..ent micro-économique (calcul d'un TRI). Elle

prend aulsi en aompæ iæ multiples enjeux liés au développement du tiers-monde-

W LE PROBLEME DEUENTRETIEN

Les conjectures faites sur la druabilité des réaménagements sont basées sur

I'hlpothèse d'un entretien régulier. L€ coût de cet entretien est très difficile à caloiler: il
dépend évidemment de la q-ualité de I'exécution (beton, comPactagel! du niveau des

prôtections préwes (enrochiments de protection, latérite, largeur des risbermes, etc.-) et

âe h qualité du matériau local: certains partiteurs réhabilités il y a près de 10 ans sont en

u Dc aomb,rerx payssss dc Tieeana cmsidèrcnt grr la dtuation était ncilburG æ'aot rÉanéoagemcot, à caurc dcs bénéfiæs qu'ils

tiraicnt dc la pradwtion de patatcs.
D ou cn ass,nùt * p*iUf, .nc frrcnnité dp5 améoagcmcnq oe qui néæssiæ uoe rçmisc cn qucstion mplèæ dc I'cntreticn (cn

tc:rurcs hrdgÉraircs,'tcchniqucn oigenisationacls (au nivcau de I'Officc oomnc des paytans))'
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bon état, tandis guê, en zones sableuses, on observe de grandes dégradations dès le premier
hivernage.

Iæ coût de I'entretien dépend aussi de Ia régularité avec laquelle il est effectué. {;n
suivi constant et régulier revient moins cher qu'un entretien tardif qui doit réparer des
dégâts beaucoup plts importants: une dégradation n'est souvent pas linéaire mais
exponentielle !

Un consensus se dêgage actuellement pour donner la priorité à I'entretien du
réseauu. II va sâns dire que si un tel entretien n'est pas atislué, tout investissement devient
injustifiable.

L'entretien du réseau primaire et secondaire pose des problèmes techniques et
procéduriers (gestion du fonds de redevance). Le problème de I'entretien du tertiaire,
théoriquement à la charge des paysans, mériterait également d'être approfondi: la pratique
moltre que la motivation des paysans est très variable (en général, assez faible), que lèru
(in)formation n'est pas suffisante, que leur trâche n'est pas toujours en rap'port avec leurs
moyens'1 que leu organisation et cohésion sont souvent déficientes (difticultés de se
réunir potu I'entretien simultané et collectif d'un adducteur), sans oublier une oomposante
psychologique importante (perception de leu responsabilité par rapport à
I'interventionnisme de I'Etat et des bailleurs de fondsu).

V DIFFERENCEREGIE-ENTREPRISE

Iæ réaménagement ARPON se distingue des trois autres réaménagements par le
recours à la Régie. Cette solution présente a priori un certain nombre d'avantages
économiques:

- Peu de frais d'installation (garages, laboratoires, logements des cadreq...)
- Déplacement d'engins limité pour la mise en route du chantier.
- Personnel expatrié très réduit.
- Marge benéficiaire réduite (de I'ordre de l2To pour Kokty)
- Frais "de siègen limités

Les moindres coûts s'expliquent aussi par les circonstances suivantes, lesquelles
rendent très difficile une comparaison avec I'entreprise privée:

- L'investissement initial (machines) et les subventions de fonctionnement, assurés par
la coopération néerlandaise, ne sont pas pris en compter.

- I-e matériel est amorti sans qu'il y ait de provision pour son remplacement.

a Ainsi le hogramme dc Arpon III FÉvoit-it un rodéploicncnt dce engins utitisê pon la rÉbsbilibtioû dË tcrrcE vÊrr un p6ogrammc
gÉoérat dtntreticn.

14 cas, par acmplc, dc certains affi(Feut sundinemimnés de Retait ou dc dégndatim néæsritent d'agtrcr nÊoogt6 (débudcmcat
d'arrmctlr).

lll à æ sutt, it est iatéressaot de noter lc caractèrc néfasæ dcs rÉaménagements.Éalisés cn ptusicun temps car ils mfmtcnt le paysan
son impressioa quï y sura touieurs un baillcurs dc fonds porn intcrvcnir-0ans le fuhrr, en cas dc dègradatioo du rÉscau

16 les cots préscntés par ARPON inclucnt rmc hypotbétiqrrc dctæ csrcspondaat à la vatew rÉeidrrcÛc f,6 sngins et dcs pièces
détachées édécs au ccotre des travaux (dans le cadrc de soû ststut autoûomisé). Ccttc dettc 6c montcrait a Cæ niltions" compæ 16nu
du fait gu'uoc grandc partic du parc cst oonsidéré amuti.

Rrpp6tR.r.I'-ndril 1992



- la Régie n'a pas d'obligation d'investir continuellement pour assurer le long terme,
oorrme doit le faire une entreprisett

Des différences de qrralil! et de niveau d'exigence doivent aussi être pris en

considération:

- L'entreprise à des délais à respecter; tout retard ou immobilisation du matériel
coûtent cher. Les travaux de la régie peuvent être retardés, voire entravés, par le
mauvais êtatou le manque du matériel, la nécessité de mobiliser du matériel pour
des taches non préwes (réfection de la route, etc...), les diffiorltés de mobilisation
des sous-traitants (blocage des travaux à cause des tâcherons à Kokry), dans la
mesure où un délai est accordé snr justificatif.

- La qualité du travail à I'entreprise suit des nonnes ctntractuelles dont I'application
est vérifiée par une équipe de contrôle des travaux. Ceci exige, en partianlier, la
mise en place d'un laboratoire d'essai. I.a qualité des terrassements (compactage,

pentes, finitions), des ouwages (béton, protections, cote attimétrique) est contrôlée;
en Régie, ce contrôle existe mais reste encore assez aléatoire . I-a, qualité du béton
(non respect du pourcentage de ciment) réserve, pt exemple, parfois des surprises.

VI COMPARAISON DES COUTS rc

Un premier élément de oomparaison est fourni par la ænfrontation des corits
unitaires présentés par les différentes entreprises. L€ tableau suivant fait apparaître un
certain nombre de rubriques pour lesquelles les coûs oorrespondants ont été mis en
parallèle.

I-es chiffres du tableau prtês en italiqæ ru Wfivnt être comprês Evec ceur de la
nûme lisnc sans rêfêrence a,Æ notes du bas dc la Wge. Ces notes indiqtctrt des diffêrerces
de techniqe ou de qnlitê Eti doiven êfte prîs en compte dans Ia compraison (er: le bêton

Wurra être armÉ:, vibrê, vêrifiâ en laboratoîre, etc...).

r7 dans la ncsut où cllc nb pas a gÉrcr le risquc inhércnt ars activités d'mc cntrc?risc privée.

nryfortR/D-Rstrll 1992



COMPARAISON DES COUTS UNTTAIRES

Désignation Retail II Kokry Siengo Boky wéré

tsDécapage, préparation (m2)

Cuage (dtai" prinaire) (.3)
rclatérite (r3)
Remblai compacté (ro3)

Remblai ordinaire (-3)
Déblai de cuvette (m3)

Diguette de ceintrue (m)

Diguene de cloisonnement (n)
Enroch. de protection (mr)
Gabions (-3)
Déblai fouille d'ouwage (n3)
Béton (-3)
Coffrage (-2)
PVC (200 nn)
DBrrse en béton

3(X) -m
S(Xl rnm
10(X) rnm

ztModule à masque

Xl 30 l/s
Xl 60 l/s
Xl 90l/s
X)il 30 l/s
X)fl 601/s
X)il 90 l/s
X)fl t2frl/s
XX1 180I/s
X2 60t/s
X2 9{J lls
XX}fills
L2 750l/s

zPlanage (ba)
æDrain d'arroseur (m)

zArroseru (m)
æRigole (m)

y23

175

rr.t74
1.110

6v-780
5m-1.0m

2n
95

2995
y.v29
4tt7

95.000

9.?27

93n

15.688
35560
fJ6.7ffi

30

lIzUJ
æ5
360

214

t4L3
59.000

7.000

4380
10,444
28.130

118251
165.773

ûffi.72A
235.130
305.885

zfi0N
852

2859
11

79

150

11.775

800

4{n490
450-750

180

83

4100

28.895

1638

63.400

5r00
4.835

31.448
70.000

1.0165m

6.8875m

172.ffi

r.947

475

59

r76
2.050

t.048-1.442

1048

475-722

zffi
81

4100

3r.ru
220t

59.781

33.2
5.451

15.988
6LJYI

t]fit$trr")

353.490
4792;3L

604800

569538
945.648
676.99îl
853232
483570

353.460

7.Æ
650

135.437

t78.12Â
?,4Æ..9t?

3n.wl
399376
455.,145

6.085.162

244.9t9
789-922

3.r53
2%

It Lc décapagp est fait sur rme couche msycnne dc 20 crr.
t9 C.orrche'l"ietitiq* compactéc dc l0 "r po- tous lG6 prottl sauf @), où la ærrhe cst comprbc cntrc S A 15 cn. I"c prix du m3

carrièrc doit êtrc multiplié par 1.4 pour tcnh compte du compactage.
ât Iæs brscs sont en béton armé pour tow lcs projets sauf (K).
2l Lcs prix dcs nodulcs dc Siengo sont catnrlés cn fonction du poids dcs nodules; nous n'wo,ns dæc pas 1nr tes calanler.
2 voir commentaires détaillés plus avant
23 l-es drains dc (S) et (B) conportcnt rme pistc sn leur cavalier,
z voir mmmentaircs détaillés plus rvant
æ po* (K),la rigole cst à pcine ébawbéc avec une billonncrsc.

RrgponR/D-ktrit 1992
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L'examen du tableau fait apparaître d'emblée quelques différences marquantes- Sur

Retail, les corits du béton, coffragei pvC et des modules sont particulièrement élevés. Il en

va de même, et cette incidénce est plus conséquente, pour le planage et les

remblais/déblais, particulièrement des tertiaires.

Kokry se distingue par quelques coûts très inférieurs à ceux des autres projets:

remblais otdioaites, curages, Orains, buses (non armées cependant)-

Sur Boky-wéré, on remarque le bas prix de la latérite - à cause de la proximité du

gisement -, des 
-*mt"g"g 

des brsès. I-es coûts de Siengo sont moyens ou bas, en particulier

re* des arroseurs (seulem ent 1947 F le mètre linéaire).

VII COMPARAISON DE I.A REPARTITION DES COUTS GLOBAUX

I est intéressant d'observer la repartition en Pourcentage des coûts du

réasrénagement, indépendanment du montant total

La figrrre 2 fournit les camemberts relatifs à nos quatre Proiets- On oonstate

d'abord q,r, iu rubrique principale est celle de I'aménagement P-arcellaire (réseau tertiaire,

diguettesl rigotes et planage;, ioit de I'ordre de un tiers du total (mais 51 7o dans le cas de

f[ny, ,o*éqnence des fiiûes coût et qualité des terrassements). I-es terrassements des

reseat * primaites et secondaires form"oi * autre tiers du coût sur les chantien SATOM

(R et n;. I-es ouwages ss mnintiennent entre 15 et 19 To,le contrôle des travaux est stable à

7 To (sauf porrr (K)", où il est estimé à 1l Vo).

I-es frais d'installation (des ingénieurs, garages, bueau:r, ateliers et laboratoires)

oscillent entre 7 et LZ Vo (ibsont de 10 Vo portr (K)lt).

Dans la rubrique divers, on a réuni les pistes d'accès et les canaux d'assainissement

des villages, les lavoirs, abreuvoirs et étangs de pisciculture éventuelgc-

VIII COMPARAISON DES COUTS GLOBAUX RAMENES A L'IIECTARE

Au delà de ces comparaisons de pourcentage, on perrt comParer les cotits globaux

ramenés à I'hectare amé o gê.On considère donc le coût de I'hectare riziorltivable.

pour réduire au ma:rimum les distonions, nous proposons de corriger les coûts des

différents canaur et drains en considérant une longueur constante par hectare pour chacun

des t1pes.

x les po,nceotagÊs ne pcwent pas êtrc dircctcmcnt cooporÉs pnrisqrr lcr totars nG soot pas lce mêocr'
r Nors avons fait rcntrcr dans cctæ nrb,riqrr tc coti oes bcru oq.rt" nécrlandais rcepmsablcc dcs cù8Dtict3' ænfcnément au

décompc mmuniqgé par lc projct A4oo. Il faut notar qæ le oott du cootrdc dec trarrru t6suré per h DAH n'esl pas pris cn

comPtc.
æ lcs frais gÉaéraru de (K) mt été calcrilés à Zls nilliom ct soût inclu dans lcs fir unitaitct' Il faudrait doc nultipticr tous les

tutrcs prDt Ptr 0.90 pour fairc ap,paraîtrc æ cott.
il po* (B),les pistcs cmt indissæiablcs dcs tcrassencûts

nrmmVD-n ilrt19æ



REPARTITION DES COAÉ' DE NETAIL II
9(hqbllll''/ltoa da p(ttE,ôtn Qia00 ho)

nEpAaTrîroN DEs covry DE rcEEy ênpoM)
2(bcbtll|ctloz Cs Éda)tr (2?1 Da)

lbrrcsseneat
Régeatr æcoodcdË

lbrragremeol
nesdiu -pitnctro Ibrrcrrcmcnt

Régcas rccondalrr
23.8

lbrrcgrcmcnt
RÉrcsu prlmalrc

724 4é5 21,1
Coatrôle

Inrtqllqtloo 33

444 Dlvprg
16,ô

Contrdc
261

1397 Dlvrrr
132

Ouvrogcr
{3,5la?

Am6nagcmcat
pqrccllalrc Ouvrcger

573

Aménogcmcat
parecllalt'c

Gotn ca mtlltozt clc FCFA)

COUî rVlAL :û0fi.(XD.(nO FCFA

(Coût on a,tlUoat clo FCFA)

COUî IUîAI : 887.0û).ffi FCFA

NEPARÎIflON DES COVII' DE SIENEO

Pôhabllltatloa dc pôr/,m)tn (tæ0 bc)

NEPAEÎINOil DET CÛ.O'F DE DOTï-WENE

Pabùttrrait oa clv ldlilm}ln (25!10 ba.)

lbrrcrgcmcat
rérccu recoadcdru lbrrsgcmcnt

R6rcss prlnalrç lbrrqlgcmcut
Rtrecu recoad.

lbrmrgcmcnt
Rôrcss prtmqlrç

555
717

lartsllstlon
5ô9

Coatrôle
309

747 n3

lagtallqtloo
360

Contrôlc
tô3

I ô70 I 308

Aroénagemcnt
pcrcellalrs

Dlvcrr
42ô Améocgcncat

parcellaltç
Ouvrcgcr

983

(Cottc ca mtlllont do FCFA)

COVî IIj)?AL : 5J4.0d).00O FCFA

Osvraelcr
E53

(Cotn on a,tlltoat cio F6F.A)

COal rT9lAL : |,559.ûO000 FCFA

Flg. 2



Les valeurs de rêf.êrence adoptées sont les moyennes des métrés linéaires par
hectare obtenus pour les quatre projets (tels qu'ils apparaissent à la figure 1). I-a correction
se fait donc, pour les six types de canal et de drain, par une règle de trois entre la longueur
réelle/ha et la valeur moyenne des quatre projets (voir coefficient de correction en
annexelto.

l-a figure 3 êtablit les comparaisons pour les principales rubriques et indique de
grandes différences au niveau du coût des terrassements (primaires et secondaires): les
valeurs correspondant au Retail sont 4 ou 5 fois supérieures à celle de Kokry et entre 50 et
l00%o plus élevées que celles de (S) et (B).

Cette ê,cart est bien sûr en partie due aux différences de qualité d'exécution (sur
Retail, tous les canaux sont compactés, les pistes larges et latéritées), mais aussi à la propre
conception des remblais/déblais (voir plus loin) : les terrassements de Retail sont plus
chers car les mouvements de terre sont plus importants (plus de m3 pour un mètre linéaire
d'ouvrage: voir figure 4) et plus coûteux (le corit du m3 moyen de remblai/déblai est plus
élevé, à cause des empnrnts : voir figure 5)ut. Des figures reportées en annexe font
apparaître la part importante des revêtements et décapages dans le coût kilométrique des
canauJL

COMPARAISON DES COUTS À L'HECTARE

Mllllcn dc FCFÀ/bc

3500

3000

2500

2000

I 500

t 000

500

0

Flg.6

Retsll Kokry Slengo BoIy Were

oortlql
trullril
UTIT'

cttrtlG
ArtxrS mtcE-

tEr laæm.
tuâr D'tADt

données
homogénétsées

il scul la tongueur dcs drains tertiaircs de Kokry n'a pas été homogénéisée car elle inctut les drains du réscau sccondaire.
3l lc manquc dc clarté du détail dcs s$cifications dc (B) cr le fair quc lc coût dcs tcrtiaircs soit ramcné au mètne linéairc crçliqrrc lcs

donnécs manguantes.

Regpon R/D. Rctril 1992



COMPARAISON DES COUTS UNITÀIRES A L'HECTARE
pour dlllérentes rubrtgues et des

IERRÂSSEMEIIÎ RESEAU PRIMAIRE

cotts homogénélsés €U
ÎERRASIIEMENÎ RESEAU SECONDÀIRE

ô00

600

a00

too

t00

100

0

600

ao0

t00

t00

r00

o
lotF;''t' n l.lo Dll- ïarr

OUVRÀGEi AIIENÀGEUENI PANCELLAIRE

coo

a00

fo0

,o:

ro0

0 llngc DIF t.t|rDtF ltf IEU u bltt

CONlROI.E INSTAI.IAIION

tco

t00

It0

r00

c0

0

a00

lc0

t00

tr0

t00

lc0

100

to

o
fail lrt tl U

Flg.3
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35,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

torzt llp.t clo dôblal/toablqt coaloodat
catql. cooP_ttt m Bctctl

N rotrt
f-l stcngo

@ Eott rttro

Ccnsl p. Ccasl r. Caasl t. Drqla p.
I

Drcln r.

Rctqtl
Eokry
Slengo
BoLy were

2E,0

10,5

23,0
ll,0

17.0
g,g

15,0

1,6
1,6

ul.0
ô.5
ll,0
17,0

12,0

5,0
3,0

VOLUME MOYEN DE DEBLAI/REMBLAI
M 7M PAR METRE LINEÀIRE

Flg.4

COUT MOYEN DU METRE CUBE DE REMBLAI
FCFA/nt

2500

2000

I 500

I 000

500

0

filllfllnctatr N Iotrt E Stoago B rorf uort

toot lylot do déblot/nablql coatoaclsr
cctagc coaqrtt

M
Caual p.

I

Canql r. Canql t. Drqtn p.
I

Drqln e.

Retall
EoLry
Slengo
Boky wcrc

19{{
706
t?28
ll56

ll23
693
672

5{0
123

973
171

1029

900

726
It4
171
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ryzRêfbxionq sur les ontions de rêamânasetrent

I-e coût de I'aménagement parcellaire est très stable, sauf pour Retail où ce coût est
deux fois plus élevé: les raisons, qui apparaissent au paragraphe suivan! sont le prix du
planage et des canaux et drains tertiaires. L€ coût des ouwage est comparable, sauf pour
Kokry où les valerus plus faibles s'expliquent en partie par une qualité inférierue (béton
non armé, pas de protections, d'enrochementsr..).

Potu ce qui est du contrôle des travaux, là encore Retail se détache avec un corît de
50 To sup'ériegr aux autres projets.

I-a figure 6 récapitule I'ensemble des coûts par hectare, globaux et homogénéisés. Il
en ressort que Siengo et Boky wéré sont comparables, avec un corit proche de 1.800.000 F
I'hectare. Retail se détache avec un coût de plus de trois millions et Kokry avec un peu plus
d'un million. On trouvera une figure équivalente à la Fig 3 en anexe, concernant les cprits
non-homogénéisés.

D( COMPARAISON DES AMENAGEMEITTS PARffi
IÆ corit de I'aménagement dit parcellaire, Cest à dire de funité d'irrigation

comprenant tertiaire, Qusternaires et le planagerz, représente entre 33 et 53 Vo du coût total
des travaux.

Su (R) et (S), les rigoles desservent en général une superficie de deux hectares. Sur
(K), le réseau présente une structtue extrêmement irégulière; aomme la moyenne de la
superficie desservie par un arroseur est de 17 hec'tares et celle d'une rigole 2 hU on a
considéré, poru faciliter la comparaison, un plan d'aménagement parcellaire identique à
celui des deux projets précédents. En ce qui concerne Boky Wéré, le schéma est similaire
mais le projet prévoit une rigole entre chaque îlot d'irrigation d'un hectare. Ce dispositif
qui heurte le bon sens le phs élémentaire ayant apparemment été modifié par l'équipe de
contrôle, nous sourmes ramenés au schéma général des autres projets.

L'unité tertiaire tjrpe considérée (voir schéma en ânnexe) est donc une superficie
brute de 2l ha qui c$rrespond à peu près à une superficie rizicultivable nette de 18 ha Elle
comprend une prise d'arroseur (module à masque de 60 l/s), 10 rigoles (avec prise,
débouché et terrassement), 10m mètres d'arroseur et de drain tertiaire (voir tableau
suivant). On compare donc les coûts unitaires à I'hectare des quatre projets pour un même
schéma d'aménagement parcellaire (à partir de la prise de I'arroseur)s, sans bien srir
abolir pour autant les différences de qualité entre les projets. I-e détail des coûts est
présenté dans le tableau suivant.

La répartition en pourcentage des corits parcellaires de chaque projet est indiquée
dans les figures 7 à 10. Les figrues 11 et 12 permettent quant à elles de comparer les coûts
par projet et par rubrique. On constate que Retail présente un coût total êSal au double
d'une valeur moyenne d'environ 700.fi)0 F/hapour les autres projets.

32 C.ct aarénagemcnt parccllaire ainsi défitri diffàG légèremcrt dc celui cmsidérÉ dorrs le décompc dc la figrnc 3 or lcs ouwagcs dc
prisc ont été considér'és dans unc nrbriquc à prt

33 crs coûts bomogÉnéisés sont donc un pcu différcnts des coûts $obaru qui apparaisscnt drns ta figrnc 2.

RryDqtR/D-R.ùil1994



Répartltlon de coÛts d'cménqgement parcellcrlre
Réseau tertlalre et qudtetnalte

PROJET RETAIL II

valcott rapportÔ.t q trD ùoctarc ncl

Drqtn
20% d

ur(
29%

Rlgoles (terrqsse.)
4%

Àrrose mono)

Plcnage
24%

Dlvers 2%

prlse-f qrroseur
Dtguettes

5%

r0%

Prlse et débouché
de rlgole 4%

Pour un coût totcrl/bq de 1.44ô.000 FCFÀ Flg.7

Répartltlon de coÛts d'oménogement parcellalre
Réseau terttdtte at qudternqlte

PROJET KOKRY (ARPON)

Drcrln
7%

valcutc rcPPottêct o sD ùoctsta Dct

Rtgoles
l% Àrroseur (moDo)

22%

Plcnoge
30%

Lqbour
r3%

Dtguettes
8%

Dlvers
6%

Prlse et déboucbé
de rlgole

\-\- 
Prlse d'grrogeur

Pour un coût total/hq de 713.000 FCFÀ Ftg.8



Répartltton de coûts d'cménagement pqrcellqlre
Réseau terttalre dt quaterndtre

PROJET SIENGO

Drqin
14%

vqlcun rqpport(ct s sD àcctarc acl

Rlgoles (terrqsse.) Arroseur (mono) d
7% 17%

Dlvers
4%

Prtse d'qrroseur
t5%

Plcncge
27%

Dlguettes
Ir%

Prlse et débouché
de rlgole

Pour un coût totql/hq de ô4é.000 FCFÀ Flg.9

Répartltlon de corlts d'cménogernent pqrcellalre
Résedu teillalrc et quaternalre

PROJET BOKY WERE

Drctln
ô%

vqlcuts rcpportëat a vD bcctarç DcI

Rtgoles
3% Àrroseur (mono)

24%

Plcncge
34% Dtvers

E%

Prlse d'qrroseur
l0%

Diguettes
12% Prlse et débouché

de rigole

Pour un cotlt tolql/hq de 727.OOA FCFA Flg.l0



COMPARAISON DES COUffi PARCELLAIRES
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Les graphiques permettent de constater que cette différence est due au coût excessif
des tertiaires et, à moindre échelle, du planage.

I-es coûts du mètre d'arroseur s'expliquent partiellement par la méthode de
compactage très onéreuse adoptée (voir plus loin).

DETATL DEs cours pARcELr-ArREs (rulnrcns DE rnnncs)

Désignation Quant Retail II Kokty Siengo Boky wéré

Arroseur
Drain
Rigoles

Diguettes

Planage

Prise d'arroseur

Dévers. arrosÊur

Prises de rigole

Débouché rigole

Busegr

[ariffigLu hbour)

10fi) m
1000 m

18fi) m
10380 m

18 ba

I
I
10

10

2

7488

s270

tr70
14m

6354

263$

0
586

585

4Nt

50400

?459

852

100

1060

#70
930

265
480

300

1620

t%7
1643

855

t;57
3096

1685

0

381

322

4l

3153

8r2
425

1550

444t
13M

0

150

2n

389

TOTAL (FCFA)

IoTAL/hâ (FCFA)

26.034.118

1,f46I100

12.836.8{n

713.m0

11.6253(Xl il1.079.100

6{6.m0 ?27.W

X ELEMENTS DE REFLEXION

Les considérations qui suivent sont nées d'observations sru le terrain, des opinions
exprimées par les Paysans et du bon sens. Elles constituent des suggestions pour un
aménagement recherchant un meilleur point d'équilibre entre corit et qualité.

Conception des déblais-remblais

Iæs déblais-remblais constituent, on I'a \4r, une part importante du coût de Retail II.
Ceci est en partie dû à la largeur et à la hauteur des cavaliers des canaux et aux remblais
des nombreuses pistes. L'exigence d'une plus haute hauteur d'eau dans les canaux entraîne
également une augmentation des volumes (lesquels croissent avec le carré de la hauteur).
Tous les profils en travers des différents projets se trouvent en ennexe.

I-a méthode adoptée par les réaménagements ARPON se distingue par I'absence
de zones d'emprunt, lesquelles sont fréquentes sur Retail (zones à typhas ou insalubres,
perte de superficie, etc...). Les rémblais des cavaliers sont uniquement constitués avec le

3{ déboucbé de drain d'anscur + passages brsés
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matériel retiré du canal lui-même. Cette méthode présente les avantages et les
inconvénients suivants:

r elle limite ou élimine les besoins de matériel prélevé dans des ballastières distantes;
ces m3 de remblais sont les plus coutegr car ils s'accompegnent d'un transport
(parfois sur près de 2 km).

r elle implique fréquerlment un surdimensionnement du canal; ce qui peut à première
rnre paraître un inconvénient devient souvent un avantage puisque I'expérience
montre que le dimensionnement théorique des distributeurs et partiteurs avec un
coefficient de Strickler de 35 est insuffisanL et mène souvent à des difficultés de
gestion de I'eau (deuxième bief du distributeur Retail" par exemple)r.

r en contrepartie, la qualité du matériel est plus difticilement contrôlable, puisqu'il
n'est pas toujours aisé de séparer la matière organique et les déchets végétaux de la
terre prélevée. A Kokry, le problème est résolu en utilisant ce matériau pour le
remblai de la piste.

Cette conception semble néanmoins tout à fait intéressante, de par les économies
qu'elle autorise. LJne solution intennédiaire perurettrait de limiter les emprunts tout en
assurant une qualité acceptable.

On retiendra donc que I'augmentation du coût des remblais n'est pas

proportionnelle au volume ces remblais: quand ce volume augmente (pistes et cavaliers
larges), on doit faire appel à des zones d'emprunL ce qui signifie dêapage de ces zones et
transport du matériel; ces raisons expliquent pour une bonne part - outre des prix unitaires
supérienrs à la moyenne - les coûts très élevés des terrassements sur Retail.

Largeur des cavaliers d'arroseurr

Correlé au problème précédent est celui de la taille finale des cavaliers: la pratique
montre que les cavaliers d'arose,tn (pistes) de Retail II sonq en moyennq I m à 1.50 m
plus larges que projetés (450 m (et même jusqu'à 6 m !) au lieu de 3) et Ï) cm plts hauts.
Cette distorsion est voulue par I'entreprise (et tolérée par le æntrôle des travaux) pour
s'assurer qu'une éventuelle érosion ne réduira pas les dimensions de la piste au delà des

spécifications, ce qui pourrait bloquer la réception définitive des travaux nn an plus tard.

Cette "marge de sécurité' moyenne implique un plus grand volume de remblai, ce
qui se traduit par un prélèvement plus important de matériel dans le canal et, partant, Par
une augmentation de son emprise (en plus de I'excédent de largeur de la piste). On obtient
ainsi parfois des arroseurs de la taille du partiteur, cornme le N10 29 dont I'emprise est de
25 m au lieu des 18.50 prérnrs. Notons toutefois que ces dépassements de gabarit ne sont
pas facturés par I'entreprise et n'occasionnent donc pas de coûts supplémentaires.

Poru éviter ce problème, on peut soit diminuer les dimensions de projet exigées, soit
exercer un contrôle plus strict au moment des travaux, soit augmenter la tolérance préwe
dans le projet.

t5 Iæ dimensionncmcnt dcs partitcun dc Bolry-werc cst calculé à partir d'un Stricllcr dc 40, æfficient éloigné à lE fois dcs réalités ct
dcs rccommaodatioas dc la nissioa dtarnmisati@.
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Caractéristiques des arroseurs

(R): les cavaliers ont respectivement I et 3 m (piste) de largeur; la risberme entre le
cavalier simple et le drain est de 3 m. C'est le drain qui assure l'équilibre remblai-déblai
(pour les mono-latéraux).

(K): la piste n'a que deux mètres de large; le compactage se fait en une seule couche.

Notons que les réaménagements ARPON antérieurs ne prévoyaient pas de pistes sur les

tertiaires (cavaliers d'un mètre).I.a risbenne n'est que de deux mètres.

(S): la piste, située sur le d1ain, a 3.00 m de large, la risberrre également. sur (B): la
piste de 2.50 est également sur le drain et la risberme ne vaut qu'un mètre !

Iæ compactage des arroseurs est difficile à falisgr, à cause de la faible largeur des

cavaliers qui ne permet pas le passage des engins. Sur (R), la solution a consisté à

compacter (en deux couches) un remblai de largeu égale à celle de I'arroseur et à creuser

le canal à I'intérieur de ce remblair. Snr (B), le compactage est réalisé par le passage des

engtrns (bulldozers et graders). Sur (K), seul un oompactage superficiel au pied de mouton
est effectué ( + finition des talus par les tâcherons), tandis que stu (S), les arroselus seront
réalisés en deux couches: la première compaûêe (avec humidification si nécessaire) avec

un pied de mouton de faible largeur et la deuxième avec une dame vibrante.

Cette méthode paraît la meillenre et ne nécessite pas un investissement en matériel
et fonctionnement trop importants, tout en garantissant une bonne qualité d'exécution.
Toutefois, la manipulation et I'entretien des dames posent souvent des problèmes.

L'expérience de ARPON semble prouver gue même avec un compactage très sommaire, la
tenue des arroseurs est satisfaisante.

CnnecreRlsrteuE DEs AnRosEURs MoN oIâTERAllx ( + onent)

Désignation Retail tr Kokry Siengo Boky wéré

Enptise moyenne (avec drain)
Largeur cavalier simple
Largeur de la piste
Position de la piste
Côte cavalier arrocflr
Côte cavalier drain
Côte rninirnJige d'eau
Risberme
Pente interne
Déblai/remblai moyen/m

Cott du mètre linéaire

22m
l.fi) m
3.fi) m

arro6eur
TN + .70
TN+ïl
TN+40
3.fi) m

32

7.Æ

t7m
l.fi) m
2.fi) m

arrosÊur
TN + .70

TN
TN+25
2.fi) m
t:l-Z:l
4.6 m3

2.859

22m
1.00 m
3.fi) m
drain

TN + .70
TN+50
TN+40
3.fi) m

32
4.6 m3

t.y7

23m
l.fi) m
25() m
drain

TN + .65
TN

Tt{ + 30
l.fi) m

32

3.153

36 pans le cas des affixctnÉ bilatérarx lc cavalicr simple (1 m) csn mtpacté grcsièremcnt à coups de godcts.
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Piste d'accès aux parcelles (arroseur)

Dans le cas des pistes d'arroseur, I'expérience de Retail I a montré que la position

en pied de cavalier d'arroseur était à rejeter, à cause des infiltrations latérales et de la
proximité du niveau du drain.

Une piste sur le cavalier est donc préférable et sa largeur sur Retail et Siengo est au

minimum dè trois mètres. Stu Arpon, les pistes initiales de 1 m de large ont été critiquées

par les paysan$? et le rêamênagement de Kokry présente en conséquence des cavaliers de

ôeu* métres de largeur; les bouches à eau sont par là même portées à 4 mètres de longueur.

Ces différences de taille se répercutent sur I'emprise des alroseurs puisque ceux-ci

sont oongus en équilibre remblai-déblai.

Notons qu'il est préférable de situer les pistes d'accès sur les drains d'arroseur: la

revanche du drain par rapport au terrain nattuel CN + 50 cm) est en effet inférieure à

celle requise sur I'arroseur (TN + 70 crn), ce qui se traduit - pour une piste de largeur

donnée - par des gains de remblais au niveau des cavaliersr. En oontre partie' les

débouchés de rigole sont plus longs, puisqu'ils doivent Passer sous la piste.

Largeur des pistes principales

On retrouve pogr les cavaliers de partiteur (et pour les pistes qulils constituent) le

même problème de dépassement de gabarit, avec de grosses répercussions sur l'étendue des

zones d'emprunt. Les deux pistcs du partiteru N9 présentent ainsi des largeurs de 5 et 650
m au lieu des 4 et 5 m prévus.

L'adoption de larges pistes de circulation sur les partiteurs et les distributeurs
(latéritées sgr Retail), facilite grandement la circulation; sur (K), Arpon a prérnr des pistes

de 4 m de large en remblai, ce qui constitue nne amélioration notable par rapport aux

aménagements précédents.

Notons qu'en de nombreux cas, il n'est pas nécessaire de constituer deux pistes (une

sur chaque cavalier), en particulier quand la desserte ne se fait que d'un coté, comme Cest

le cas su les segments du N6 et du N10 qui relient le distributeur aux villages.

Latéritage

L'usage de revêtements latérités est une question controverrée. S'ils Pennettent une

protection bien supérieure des remblais, leur coût est élevé, en investissement et en

entretien.

3? Ir cilnrlation des charcttcs y cst cn effct très précafur, cn partiorlicr au nivcau dcs borrhcs à cau où I'on ob6crve cn général uc
éræion ae=ntuée du talus.

il8 cct avantagc disparalt quaod on qptc potrr dcs afiFernr avec dcs flstcs pcu large*
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Il semble qu'il faille les raisonner en fonction de leur coût, du type de matériau et
du trafic prévisible:

- le coût varie beaucoup selon la distance au gisement le plus proche : 7.000 F le mr
sur Retail,2.000 à Kolongo.

- Dans les zones sableuses, la latérite est indispensable sur les cavaliers des partiteurs
et distributeurs: la partie du distributeur Retail située au niveau du village N6 est en
excellent état malgré un matériau de piètre qualité. Dans d'autres zones, au
cpntraire (partiteurs G2 et G3), le matériau est excellent et l'érosion minime malgré
I'absence de revêtement.

- la circulation sur les partiteurs est très variable; elle est réduite à un mouvement de
charrettes sur les partiteurs qui ne longent ni ne mènent à aucun village (N3, N7,
KO, etc..), qui sont majoritaires, est plus importante sur les partiteurs qui constituent
I'accès d'un village et très intense dans certains cas - celui du partitetu N9 - où la
piste est un accès vers Tombouctou, etc.-.).

Notons la difticutté observée lors du crrrage des canaux, les produits de curage
devant être évacués au lieu d'être simplement déposés sur les cavaliers.

Les rigoles de parcelle

Les rigoles de parcelle ARPON sont en partie à la charge des paysans, la régie n'en
effectuant que l'ébauche avec une billoneuse.

Celles de Retail sont calnrlées selon une exigence d'équilibre remblai/déblai, pou
des dimensions telles (hauteu TN + 50 cm) que leu emprise théorique initiale est de 4.80

m (de largeur)er, contre 150 - 2.00 m pour les rigoles manuelles. Cette différence
aorrespond à une perte de 35 ha pour un aménagement de 1000 ha. Sru la première tranche
de Retail I, on observe même des rigoles de 6 m d'emprise, soit presque autant que les

arroseurs qui les alimentent.

Cette constatation conduit à vérifier auprès des paysans I'intérêt réel d'une rigole
ainsi conçue. I-es différences peuvent se situer à plusieurs niveaux:

r Une rigole plns profonde peut faciliter le drainage des parcelles qui est I'tute de ses

deux fonctions.

r Une rigole plus haute peut faciliter le batardage nécessaire pour dominer les parties
hautes ou compenser les pentes trop élevées.

r Une rigole aux bords larges facilite la circulation dans les parcelles.

I Une rigole manuelle nécessite un entretien constant.

30 dans la pratiquc, ccttc largËur varic de 3 à 6 mètres.
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Toutes ces différences, sauf la dernière, sont niées par les paysans du secteur

Niono.o; togs déclarent leur rigole suffisante pour tous ces usages et n'en souhaitent

aucunement rure plus large. Ils considèrent son emprise démesurée et son entretien non

négligeable (coupe des herbes). En plus de ces inconvénients, on peut aiouter que:

r Iæs operations de remplissage et vidange des rigoles surdimensionnées sont longues

et fastidieuses.

r Iæs débordements (en général au niveau du bouchon) des rigoles sudimensionnées
provoquent des dégâts et une érosion plus importants et Plus difficiles à réparer.

Pour diminuer un peu I'emprise des rigoles réalisées Par I'entreprise, on peut

diminuer sa profondeur, (TN - 50 cm) au lieu de (TN - 80 cm)r pâr exemple.

Notons que les diguettes manuelles ont souvent un profil en ooupe Plus proche du créneau

que du profil traditionnel, avec des pentes de remblai de 1:1. Ceci est dri à sa constitution et

â son rehaussement continu à I'aide de mottes de terres qui permettent cEtte æhésion; ceci

se fait au détriment de l'étanchéité mais réduit parfois I'emprise iusqu'à 1.(X) m.

Les prises de rigole

I-es prises de rigole des projets étudiés sont similaires, formées d'un ouwage de

béton muri d'une vattre métallique, à I'exception des réaménagements Arpon qui
préfèrent une simple buse en béton (bouche à eaun).

L'avantage des prises i yanns est de servir en même temps de déversoir, en cas de

débordement de I'arroseur, ce qui élimine la nécessité d'un déversoir de séctuité à son

extrémité.

Certains paysans se plaignent des bouches à eau qut quand elles sont mal colmatées,

peuvent provoquer des inondations en leur absence (il faut tenir cnmpte du fait que ce sont

souvent les enfants que I'on dépeche pour ferrrer les prises).

D'autres estiment que ces ouwages ne sont pas waiment nécessaires. Ceci ne se

vérifie clairement que dans un cas, celui des rigoles de maraîchage qui ont effectivement
été "recyclées" dans certains villages.

Leur coût négligeable (2 7o de I'aménagement parcellaire) incite à les oonserver; on

poruïa améliorer l'éianchéité de leur vanne en adoptant les modifications élaborées pour le

hojet Siengo.

Outre ces aspects, le choix de la prise de rigole est lié au problème de la sécurité de

I'arrosegr: avec les éléments en béton, ce sont ces propres ouwages qui font office de trop

,$ n faut notcr quc touæ cocrparaison avec tc rÉaménaçocnt Rctail cogcndre rouvcnt dcs rÉponscs !6eciz tranchécq Parfois
passionnécs. f-tiptit Ac .mf,tition', que I'oo scnt f,txrycnt cntre lcs zooel pend uûe touroure pertiorlière daîs h cas du Scctcu
-Satreh 

fcs paysani du l(n 26, dont lcs tcmcs étaient lcs phrs dégradécs ct hs rendcmcnts lcs plus bas,6oot soùvcnt é"oqués par lcs

rutrcs paysans ûr?c un nrélangc de dédain ct dc jalousie, qui æ manifcstc par dcs rÉactioas du genrc 'Si næ tcrrcs étaicnt

réaménagÉcs oornmc chcz erx, c'cst s{h qu'oo hs battrait !'.
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plein, l'évacuation se faisant par le bouchon de rigole. Avec I'option des bouches à eaq on
est obligé de prévoir un déversoir de sécurité au bout de I'arroseur. Dans le premier cas, on
court parfois ur risque quand les rigoles se trouvent fermées, mais ceci constitue en
contrepartie un efficace moyen de forcer les utilisateurs à une meilleure gestion de I'eau;
dans le deuxième cas, il faut assurer la protection du déversoir.t, ce qui occasionne un
surcoût, et on augmentera le risque de gaspillages.

Planage et sompartimentage des parcelles

La question du planage est I'une des plus délicates. Un meilleru planage permet
évidemment ur meilleu contrôle de la lame d'eau. La densité de compartimentage est
donc liée à la qualité du planage dans la mesure où elle lui est normalement inversement
proportionnelle. Cette évidence est pourtant en désaccord avec I'observation des

réaménagements Retail et Arpon (Secteur Niono). On cunstate, en effet, que Cest stu
Retail, où le planage est meillÊlr, qu'on trouve les bassins de plus petite taille (en général
10 ares). Sur le Secteu Niono, âu æntraire, où le planage est plus grossier, on trouve
couramment des bassins de 30, voire 50 ares. Cette contradiction s'explique partiellement
de la manière suivante:

r l-es paysans de Retail I ont été incités par I'encadrement à compartimenter à 10 ares,
afin de permettre une meillerue maîtrise de I'eau. Sur Retail II, les bassins ont été
compartimentés à 10 ares au moment des travaux.

r I-e compartimentage en bassins de 10 ares permet, sur les zones les phrs pentues, un
planage en "touche de piano" qui timite les déplacements de terre.

r I-e compartimentage, au Secteur Niono, se fait en réalité de manière progressive et
continue; les bassins sont divisés au fil des campagnes.

L'opinion des paysans ne pennet pas de trancher véritablement la question: la
majorité des exploitants du Retail préfèrent les petits bassins, tandis que ceux de Arpon se

partagent entre ceux 'qui n'aiment pas les diguettes" et oeux qui compartimentent
progressivement. Les arguments présentés sont les suivants:

Avantages:

r Le compartimentage assure une meilleure maîtrise de la lame d'eau.

r il permet ur meilleur contrôle de la diffirsion des engrais.

r Il facilite le désherbage (les diguettes sont utilisées pour y déposer les adventices).

Incom,ênients:

r Il rend le labour plus fastidieux en multipliant les changements de direction.

'11voir par cxemplc crrtains dévclsoirs du G5, G'6,'æntournés'dès la prcmièrc campagne.
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r Il contribue à détériorer le planage en multipliant le nombre de dérayures (plus il y a

de bassins, plus il y a de zones dégradées par le labour)-
r Il augmente I'emprise des diguettes et diminue la superficie utile.
r Il facilite la prolifération des rats (possibilités de nichage, déplacement et abri).

En plus de la qualité du planage réalisé lors du réaménagement il convient

d'observer l'évolution de eÊ planage au fil des campagnes: celui PeuL en effeL se

dégrader (fluage des remblais et, surtout, labour à la Fellemberg) ou au contraire

s'améliorer (pratiques améliorantes des paysans (voir Phs loin)).

Il est indéniable que I'influence du labour est particulièrement néfaste: beauctup de

paysans disent y remédier en invenant le sens de leur liabour, mais I'observation montre

qoê t" plupart des bassins présentent une dérayrre centrale prolongé_e ven les quatre coins

du Uasiin. t a multiplication des bassins multiplie oes inégularités. La cellule Recherche-

Développement du hojet Retail travaille actuellement sur I'identification d'une chamre

réversible adaptée aux conditions locales, qui permettrait ainsi un labour à plat.

I-es papâns remédient à un planage imuffisant de pltrsieurs menières:

r en oompartimentant davant4ge leurs bassins
r en utilisant des barres niveleuses
r en labourant par planche, les dérayrres étant formées su les parties hautes et les

ados dans les parties basses.
r en repiquant des plants plus âgés (donc plus grands: 25 - 30 crn).
r en repiq,rant És buties hors de la lame d'eau et en faisant monter celle+i

progressivement au fur et à mesue que les plants croissent.
r en apportant de grandes quantités de fumure organique dans les bas-fonds afin

d'accêlêrer la reprise et permettre d'augmenter la lame d'eau.

Ces observations ne permettent pas de tirer des conclusions très tranchées. Il nous

semble qu'rure solution moyenne consisterait à proposer des bassins de 25 ares' sauf dans

les partiés de plus grande déclivité où des bassins de 10 ares limiteront les mouvements de

terre. Le compartimentage - s'il s'avère nécessaire - sera réalisé par le pa''san. Cette

solution présente I'avantage d'impliquer d'avantage I'exploitanL ce qui est toujours un

facteur positif.a. Pour que cette option soit réeliste, il faut toutefois gug la qualité du
planage soit telle que sôn amélioration ultérieure - avec ou sans compartimentage - soit

compatible avec les outils et la force de travail dont disposent les Paysans.

I-a qualité du planage est difficile à appréhender. Les normes annoncées dans les

spécifications des Projets né peuvent être que des indicateurs; t 5 crn I t0 ares (R), t 10

clrn/ 25ares(K), t 5cm I lÛares(S), t 5cm I l0ares(B).

Dans tous les cas, la détérioration du planage pousse à relativiser I'importance de sa

qualité initiale et rend nécessairs I'ulilisation de la barre nivcleuse. Ceci est pergr de

manière très claire par les paysans; les ventes de barres niveleuses montrent I'intérêt

a2 qrnnd il eet assæti dbn minimun dc garantice foncières.
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croissant des paysans à son égard: de 1987 à 1991, 441 barres niveleuses ont été produites
et vendues par I'Atelier d'Assemblage de Niono.

Ainsi, il semble plus indiqué, âu nr de sa détérioration, de réduire les coûts du
planage - 356.000 F/ha sur (R) - et, en contrepartie, de munir chaque exploitant d'une
barre niveleuse (coût 25.000 F).

Iæ tableau suivant montre que Ie procédé de planage adopté est pratiquement le
même: le planage proprement dit n'est réalisé que si le cuntrôle après le préplanage
indique que celui-ci est nécessaire. C'est peut être au niveau de ce contrôle (nombre de
points relevés par hectre), que se définit la qualité finale du planage.

NonUrS DE PI.AI.IAGE DEs DIFTERENTS Pnorrrs

Désignation Retail II Kokry Siengo Boky wéré

I'evê topographique
Débosselage au bulldozer
Ripage (tracteur ou bull)
Pulvérisation des mottss (tracteur)
Préplanage (bulldozer ou grader)
rsPlanage (grader) x
Contrôle topographique

Tolérance théorique

C-ott à I'hectare

t 10 cml50 a + 5cm/10a t 5cm/lOa

215.000 r72.WO 245.000

xr1

x
x

x
x

É3
I
I
I

x
x

x
x
I

x
r
x

I
x
x
x
x
x
x

+ 5 cm/10 a

356.fin

I-es coûts moyens poruront également être réduits en refusant I'aménagement de
certaines parcelles hautes dont les mouvements de terre sont trois ou quatre fois supérieurs
à la moyenne. Sur Retail tr, pour une moyenne de I'ordre de 250 mt/hq certains
mouvements de terre atteignirent 1500 te/ha. Ainsi, à I'extrême, certaines parcelles
présentant des dénivelés de près d'un mètre ont été planées. Sur (B), une limitation des
mouvements de terre (300 mglha) a ainsi éliminé certaines zones trop dégradées.

Arroseurs en béton

Iæs arroseurs en béton de Retail II présentent un très bon comportement
d'ensemble, ce qui est normal deux hivernages seulement après leur construction. Ils ont le
grand avantage de réduire I'emprise de I'arroseru de 10 - 20 m à seulement 3 m et de ne
demander qu'un entretien très réduittc: dans les zones sableuses où la détérioration des
canaux est très importante après seulement une ou deux campagnes, ils constituent une
option digne d'intérêt (zone de maraîchage en partiorlier).

43 S points/trcctarc
+l 30 poina par bectarc
{5le planage nbst effectué qu'en cas dc bcsoin
tr qwlqucs anntçs de rpcul sont néccssaircs porn confirmer leur comportcment.
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Une attention doit cependant être accordée aux remblais qui peuvent avoir besoin
d'être rechargés (arroseur maraîchage du N6) et aux débordements qui peuvent éroder les
remblais et déchausser un ou plusieurs éléments du canal (extrémité de I'arroseur
maraîchage du N6bis).

Sur Retail II, leur coût était de I'ordre de trois fois celui de I'arroseur oonventionnel:
il faut toutefois considérer le coût presque prohibitif de I'entretien des canaux en zone
sableuse et, d'autre part, le coût réel du canal en béton: selon les dires de I'entreprise
chargée des travaun, I'importance du surcoût était en bonne partie liée au caractère
experimental de I'aménagement.

Il serait donc souhaitable de vérifier quel serait le coût réel d'une telle option si
celle-ci devait être adoptée à plns grande échelle.

Modules à masque

I-es modules à masque ont été conseillés par la mission d'harmonisation et sont
retenus dans tous les cas. Iæ ptir des modules sur Retail est deux ou trois fois supérieur à
celui des autres projets. Ceci est dû à une facturation au prix des modules Neyrtec
importés, bien que oeux ci aient été produits locatement par I'entreprise.

I-es coûts actuels (réels) sont donc bien inférieurs et justifient ce choix qui
représente moins de wo du corit total. Outre la régulation qu'ils permettent,l'ouverture des
modules à masque est contrôlée par le servict de Gestion de I'Eau.

Par contre, le corit extrêmement élevé des modules de prises de partiteur (entre 6 et
10 millions) amène à rejeter cette option.

Vannes hydrauliques automatiques

L'adoption de vannes AVIS et AVIO sur les projets de Siengo et Boky-wéré (su des
éléments du réseau autres que ceux considérés dans notre étude), ne semble pas tenir
compte des difficultés observées ailleurs avec du matériel semblable.

Outre le problème du réglage et de la maintenance, leur coûts est tès élevé: les 22
vannes du distributeur Kokry atteignent un total de ?57 millions et les deux vannes AVIO
du Grûber Vlï millions !

Aménagement des parcelles maraîchères

I-es parcelles maraîchères ont en gênêral été négligées lors des réaménagements.
Prévaut I'idée que I'aménagement des planches de maraîcha5ê, peutétre à cause de leurs
faible étendue, est à la charge du paysan.

nrpgctn/D-ndril l9ta
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Ce manque d'attention se trouve en opposition avec I'importance économique du
maraîchage dans le fonctionnement des exploitations de I'Office du Niger. Il traduit aussi la
non prise en considération des problèmes propres au maraîchage.

I-es parcelles maraîchères ne sont pas planées au moment du réaménagement. Ceci
est dommageable dans la mesure où cela favorise les rétentions d'eau localisées d'eau.
Dans certains cas, il s'agit de rizières qui se trouvent transformées en sole maraîchère: les

rigoles coupent alors les anciennes diguettes et divisions parcellaires et leur profil en long
accuse une succession de hauts et de bas; la distribution de I'eau se traduit alors par une
inondation prolongée des parties basses qu'il est impossible de drainer. Ce phénomène est

crfiment illutré par I'exemple du village de Tssana.

I-e, principal problème des zones de maraîchîEe, toutefois, est celui de la
salinisation. On sait que dans certains villages ce phénomène est tellement accru qu'il
oblige les paysans à'décaper'leurs terres en enlevant la couche superficielle.

L^a satinisation est principalement provoquée par trois facteurs:

r la remontée de la nappe phréatigue, qui permet des remontées capillaires très
importantes (le maraîchage est souvent pratiqué sur des zones marginales

"sableuses").

r le mode d'irrigation: I'irrigation à la calebasse maintient rur bon niveau d'humidité,
mais seulement dans une couche superficielte du sol, sans assurer un minimum de
lessivagen.L'êvapotranspiration reprend donc cette eau et les sels se concentrent
sur les tout premiers centimètres. Des mesures réalisées au Projet Retail ont permis
de voir que la salinité dans la couche de 0 à 25 cm était deux fois plus élevée que

dans la couche suivante.

r la distribution de I'eau et sa gestion: I'amenée de I'eau se fait par des rigoles qui
se trouvent constarrment remplies; ceci favorise le maintien de la nappe à un niveau
qui oscille le plus souvent entre 40 et 60 cm. Iæs remontées s'en trouvent accrues et,

dans certains cas, cet excès d'eau provoque le pourrissement des bulbes ou des

racines.

On constate que dans beaucoup de cas le système de drainage est inexistant, bouché
(parfois volontairement ooilrme au Nl, pour ne pas gaspiller d'eau !) ou inutilisé. Il
serait souhaitable de ne remplir les rigoles qu'au moment de I'irrigation et de les

vidanger ensuite; ceci est le plus souvent impossible dans les conditions actuelles: il
y a trop d'irrigants sur une même rigole pour pouvoir alterner remplissages et

vidanges. Ceci est par contre possible pour les sous-rigoles qui longent les planches,

si tant est qu'on prévoit un drain à leur extrémité (et que celui-ci fonctionne !).

Dans ces conditions, la plupart des soles de maraîchage n'échapperont, semble-t-il,
pas à une salinisation croissante et aiguë dans le futur. Iæ réseau de drainage doit y être

,17 Notons que ce qrr I'on nomme oommrmémcnt "Frtc' par percdation, n'est pas à popremcnt Pedcr unc PÊrtÊ puisqu'cllc cst

cssenticllc pour assurcr unc âracrntion dcs scls
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soigné et entretenua- Les planches doivent être planées, ceintes d'un bourrelet qui

retiendra I'eau lors de I'hivernage et provoquera un plus grand lessivage du sol-

Aménagement des pareelles fourragères

Sur Retail II des superficies assez importantes (de 10 à 20 hectares/ village) ont été

dê,gagêes par les exploitanis pour de zones de pâturage et/ou fourrage, en conséquence des

ptoUierei a.*rs que pose 1'augmentation des troupeaux et la nécessité de fournir une

alimentation aux boeufs de labour.

Des expÉrimentations sont actuellement menées par la Recherche-DéveloPpement
pour mettre oes zones en valeur. Un aménagement parcellaire est souhaitable au moment

àes travaux, afin de permettre un bon drainage de ces parcelles et éviter les stagnations

d'eau. On recpmmanàe un travail du sol de manière à étabtir un pente de 0.5 To de la rigole

Yers le drain.

)il coNcLUsIoNs

Iæs observations présentées dans cette étude permettent de dégager un certain

nombre dc cunclusions.

Il faut en premier lieu noter le crnsensus progressif qui se dégage des exp,ériences

de réaménagemCot, menées depuis plus d'une décennie, qui peuvent maintenant être

sereinement-confrontées. La spthèse de ces expÉriences est actuellement réalisée par la

DAII, qui doit prochainement proposer des nonnes d'aménagement harnronisées pou les

futurs travaux de réhabilitation.

L'évolution des aménagements réalisés par le Programme Arpon montre qu'il est

soghaitable de ne pas ss limiter à une réhabilitation trop sommaire et de prendre en

compte certains aspects comme I'amélioration des pistes (remblais pour les partiteurs,

élargissement pour les arosenrs), de la qualité du planage ou des prises d'arroseur. I-a,

recherche de sôlutions peu coûteuses a également permis de dégager certaines Gonceptions

qui doivent être repriseq ooûrme la généralisation du travail en equilibre remblai/déblai ou

la faible emprise des rigoles.

I-a qualité des aménagements du type Retail est bien sfir apprécrêe par l_es Paysans-

On observé cependant quJ le coût de crtte qualité est êlevê. Une limitation des

terrassements, en réduisant les emprunts qui en augmentent grandement le coût' des

exigences moins élevées pour le planage, compte tenu de sa rapide dégradation, réduiraient

deJpostes qui pèsent lourdement dans le coût à I'hectare.L'emprise des ouwages (et des

,ooés d'emprunts) pourrait être réduite par un non dépassement excessif des profils en

travers théoriques. Le doublement ou le revêtement de certaines pistes de partiteur ne sont

pas indispensables.

rs Les rigolcs et drains des paroclhs dc maralchage cmt dc loin lcs plts mal cnûttcnus dc tout h rÉsceu: là cncqc lIdéc scmble

prévaloir quc lc maraîchagc constitrr uoc crccption.
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On observe également que certaines options présentent respectivement des

avantages et des inconvénients qui, une fois confrontés, ne pennettent pas waiment de

tranchèr sans faire intervenir un "goût* ou une appréciation personnelle: Cest le cas des

prises de rigole ou de la maille de compartimentage.

Le coût des investissement est évidemment dépendant des cpnditions de

concrurence au moment de I'appel dnoffre, ce qui explique en partie la variabilité des prix
gnitaires. I-a question du corit ramène ausi nécessairement à celle de la perennité des

aménagementJ et à celle, primordiale, de I'entretien. I-es insuffisances constatées dans ce

domaine et le recgl insuffisant ne permettent malheureusement pas de se faire une idée

très précise du lien quantitatif entre ces différents facteurs. L€s années à venir, qui plus est

aneC h priorité qui semble devoir être donnée à I'entretien, apporteront sâns doute des

éléments de cnmparaison.

Il est apparu très clairement, par contre, que la qualité du matériau - très variable -

n'est pas suffisanrment prise en compte dans les choix techniques - uniformes - d'un même

projei. Ainsi un revêtement latéritique porura être totalement justifié ou pas selon les cas.

I-es protections naturelles des ouwages dernaient être renforées: il faudrait vérifier
le coût et I'efficacité d'une végétalisation des talus. Toutes les risbermes du réseau

secondaire dewaient être systématiquement stabilisées avec des eucalyptus ou des

gmélinas.

L importance des soles maraîchères (et, à terme, fourragères) a êtê notée. Elles

doivent être prises en comPte dans le réaménagement.

L'évolution des rendements observée à I'Office du Niger et la prise en compte des

expériences des divers réaménagements sont des éléments qui doivent concourrir à la
définition d'un meilleur équilibre entre coût et qualité.

RrypcrR/D-Rctril r9e2



Coût de la réhabilitation de Retail II

I-a répartition des coûts fournie par le contrôle des travaux de Retail tr (BCEOM)' y

compris ce dernier, est la suivante (FCFA).

Installations et services

Terrassements pour le réseau
primaire d'irrigation

Terrassements pour le réseau
primaire de drainage

Terrassement pour le réseau
secondaire

Aménaeements des sols en vue
des cultÏres

Pistes d'accès atu villages

Ouwages

Divers

C-ontrôle des travaux

444.000.000

248.000.000

2t7.W.000

7?A.W.m

1394.000.000

21.000.000

574.000.000

111.000.000

2i1.000.000

TOTAL 4.000.(X)0.(XXI lp

On peut corriger oe coût global en tenant compte des investissement dont le
bénétice peut être éténdu à gne aire ptus grande et, réciproquement, en imputant une

fraction des réaménagements réalisés en amont (distributeur) qui ooneernent la tranche

Retail II. On peut ainsi rectifier globalement les coûts ooncernant le réseau primaire
(adduction et drainage) par des règles de trois.

Distributeur
Drainage

Dernier bief (2500 m)
Niono-Retail (2affi m)
Niono-Gruber (8000 m)
Kala (6.5fi) m)
NR 13 (a680 m)

x 1.73
xl
x05
x 0.15
x05

soit une augmentation de 50 miltions, si I'on considère le coût des canaux en questiorl i.e
seulement 7.2 To du coût global.

{9 vatcur anondic
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Rêflerions sur les ontions de rêamânasement
2r0

On peut aussi calculer un coût d'aménagement restreint en isolant les aspects
expérimentaux (155 millions de plus-values pour les arroseurs en beton) et les
amênagements annexes (lavoirs, abreuvoirs,...), soit de I'ordre de lfi) millions: on arrive
ainsi à un total de 3.745 millions.

Si I'on considère une superficie réaménagêe nette de l3M ha, on obtient les
moyennes à I'hectare suivantes:

Coût total

Coût total travaux (sans le contrôle)

Corit sans aménagements annexes

Corit sans aménag.ânnexes ni contrôle

Coût total ramené à I'hectare brut

3.00 millions/ha

2.78 millions/ha

2.78 millions/ha

2.56 millions/ha

2.86 millions/ha

Rryport n/D - R.tril 19çl



Comporaison des mâuês linêaires por luctore

Métrés totaux per rÉanénegcnent

Aménagement Retail tr Kokry Siengo Macina

Distributeur
Partiteur
Arroseur
Drain primaire

Drain secondaire

Drain tertiaire

2.512

17.543

47.ffio

17.900

14.929

40.037

r370
2J92

12.6M

2.055

2.192

21.920

13.900

æ.150

125.000

26.000

29350

140.000

16.000

24.000

83.000

40.000

31500
g1 .000

FACTEI.JR DE CORRECTION POIJR L'HOMOGET{EISATION DES COUTS

Aménagement

Superficie

Retail II
t344ha

Kokry
274ha

Siengo

3.(X)0 ha

Macina

2520ha

Distributeur
Partiteur
Arroseur
Drain primaire

Drain secondaire

Drain tertiaire

0.u
136

0.91

1.38

1.05

0.82

0.95

0.84

1.18

0.78

0.85

1.00

1.10

0.81

1.07

0.90

0.92

r29

1.51

0.99

0.84

0.95

1.18

0.89

nræqtR/D-Rttrll lt92



COUT DU KILOMETRE DE DISTRIBUTEUR

Mlllters de FCFA
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COMPARAISON DES COUTS UNITAIRES A L'HECTARE
pour dlltérentes
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PARTIE E: LES PROBLEMES DE SALINISATION

ET ALCALINISATION



I s froh" . ç d,e .qalini.çrtio- et alealiniqation m

1/ INTRODUCTTON

Un certain nombre d'observations
utilement nos connaissances sur le difficile
I'Office du Niger.

simples peuvent permettre de compléter
problème de salinisation et alcalinisation à

On présente ici quelques résultatS qui suscitent parfois plus d'interrogations que de
réponses, avec une attention pafticulière aux problèmes des soles maraichères ainsi qu'à la
dynamique des nappes.

Toutes les analyses ont été effectuées au I-aboratoire de la Zrlne de Niono, avec la
collaboration de M. Samaké. Les conductivités sont exprimées en micromhos/cm et
calnrlées pour un dosage tene/eau de 1:250. On rappelle ci-dessous les classes de salinité
et alcalinité retenues par I'IER.

Salinité (pmhos lem)
classe 1

classe 2
classe 3
classe 4

< 100
100 - 400

400 - 1000
> 1000

non salin
peu salin

salin
très salin

Alcalinité (pH)
classe 1

classe 2
classe 3
classe 4

< 6.5
6.5 - 8.1
8.1 - 9.0
> 9.0

non alcalin
peu alcalin

alcalin
très alcalin

2l EXEMPLE DE VARHBILITE SPATIALE: LA REGIE DU Nl - 6c

I-a parcelle de la régie située au Nl - 69 présente de longue date des problèmes de
carence partiellement identifiés. Afin de vérifier le pH et le degré de salinité du sol, dans sa
couche racinaire, des prélévements systématiques ont été réalisés selon un quadrillage de
10 m x 10 nr, ceci sur une superficie de près de deu.,x hectares (10 paires de deux bassins de
1000 mr)t.

I avcc la oollaboration de Dicko (IER).
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I-es prélèvements ont êtê rê,alisés sur deux couches: 0 - 20 f-rrt et 20 - 40 cnr, soit un

total de 3?-6 échantillons.

Les résultats montrent que I'ensemble des échantillons se trouvent dans les classes

de sol non et peu salin5, non et peu alcalins - à I'exception de 4 To d'enhe eu qui

conespondent a,- sol alcalin. Le pit rt la CE sont pl"s élevés en moye-nne-dans la cpuche

superiàure, avec des moyennes t"spectives de 6.95 ei 83, 6.74 et 62Pour les deux @uches.

I-a variabilité de ces deux grandeurs est supérieure dans la deuxième couche (voir

tableau ci-dessous).

mesure moyenne écart tlrpe æef.variation

CE (G20 cm)
CE (2040 cm)
pH (0-20 cm)
pH (20a0 cm)

83 micromtros
62micromhos

6.95
6.74

v
39

051
0.65

4l Vo

62To
7Vo
l0 7o

pogr la conductivité, otr observe des valeurs extrèmes de 30 et 2M micromhos. Le

pH varie de 5 à 8.34.

Il ressort de ces analyses que la parcelle n'est pas atteinte par des problèmes

d'alcalinisation et satinisation. Ses insuffisances doivent être mises su le compte d'une

mauvaise fertilité.

Outre I'intensité des problèmes de cette zoîe,la cartographie des résultats fournit

(figrses I à 4) un excellent exemple de variabilité spatiale du pH et de la conductivité

èfJ.ttiqoe. Cette variabilité, qui tJtfet" sans doute ptiotip"lement la.propre hétérogénéité

pedologique du sol, implique que tout diagnostic et/ou correction du sol s'avèrent

extrèmement délicats.

On peut également profiter de ces résultats pour tenter de mettre en évidenoe une

corrélatior entre-le pH et la ænductivité. Cest ce gue montrent les figures 
-5 "t 6 sur

lesquelles on observà effectivement une certaine corrélation. Les points les plus alcalins

rooi tendenciellement ausi les pltrs satins, particulièrement en superficie.

3I EVOLUTTON INTEM DE I-A SALINITE

Les caractéristiques chimiques d'un sol de rizière, saturé une périod" 
-dl 

I'année et

pourvu d'une nappe qui oscille entre deux niveaux assez variables (voir Plus lo4: ne sont

êrrioe*ment pas constantes. Des oomparaisons portant sur plusieurs années d'intervale

risquent pourcette raison d'être biaiséès si les époques de prélèvements ne oorrespondent

pas.
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VARIABILITE SPATIALE DU PH
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RELÀTION C.E - pH (O - 20 cm)
Régte du Profet Retoil - Nl 69
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RELATION C:E - pH (2O - 40 cm)
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Afin de suiwe cette évolution interannuelle, trois points de collecte ont été choisis

pour être t'oU;et de prélèvements continus et periodiques. Potu poyngT faciliter le

iepérage de ceï pointi et profiter d'analyses antéri^erues, nous avons choisi deux points

sifués iu pied des piézomèties P6 et PB installés par I'IER sur I'arroseru N4-19. Deux autres

points oot ete chôisis en zone non-réam ênagëe (village N7), Potu une future étude de

I'effet du réaménagement.

Des échantillons sont prélevés sur 5 couches différentes, et obtenus par mélange de

trois prélèvements par site : Û- 2.5 crn,2.5 - 20 cnr, 20 - 40 sU 120 - 140 cm'

I-a figure 7 montre les premiers résultats obtenus pour It pgTt P8 (ces graphiqrres

seront évidemment complétd au fur et à mesure des relevés ultérieurs). La première

valeur corespond aux prétèn.ments de I'IER en ces mêmes Poiltt, lesquels datent d'awil

90. On constate tout d'abord une parfaite çrrrespondance avec les mesures effectuées en

awil gZ, cequi indique une stabiliié des phénoménes (sur cette courte période). Le pH est

stable autour de 9, sauf pour la couchè superficielle qui voit son pH augn€nter après

I'hivernage. La conductiviié, elle aussi, es! pour I'instant, relativement stable. Ces mesures

seront répetées mensuellement.

4l MESLIRES SLJR PAITCFI I ES MARAICIIERES

C'est sur les parcelles maraîchères que les problèmes de snlinisation sont les plus

aigtrs. On sait que dans certains villager .. pnenomène est tellement accru qu'il oblige les

p"}t*r à "décapern leurs terres en enlevant la couche superficielle-

4.1 Caractéristiques générales

t-a salinisation est principatement provoquée par trois facteurs:

la remontée de la nappe phréatigûG, qui permet des remontées capillairel {èt
importantes (le *rr"idtt"g" est so.rneot pratiqué sur des zones marginales

"sableuses").

le mode d'irrigation: I'irrigation à la calebasse maintient un bon niveau d'humidité'

mais seulement dans *r .*che superficielle du sol, sans assurer un minimum de

lessivag et.lJêvapotranspiration reprend donc cette eau et les sels se conoentrent sur

les tous premiers centimètres.

Ce phénomène a pu être vérifié par I'analyse de prélèvements en couches de

qu"iqu"s centimètrôs. Deux transecË de planche maraichère ont été réalisés (au N9,

pointi Al, A2et A3; au N6bis, poTtr Pi, BZ et 
"l): 

Lcs parcelles choisies étaient

itanteer d''ern4otes présentant un développement médiocre. Neuf couches

2 lrlotons quc ce qrr l,on nommc cqnmrmémcnt fcrtc' par pcrcolatiot' n'cst pas à ProPrcncût parlcr ûnc pcftc puisqu'elle cet

csscnticllc Pour tsstrcr rme évacrntion des scls"
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VARIATION INTERANNUELLE DE LA C.E
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successivesont étéprélevées:0-1.5 cm, 1.5-3 cm,3-5 crn,5-7.5 cm,7.5-10 cnr, 10-12.5
cnr, 12.5-15 crr\ 15-17 cm et 17-20 orn.

I-a figure I montre la variation par couche du pH et de CE pour chacun des 6 points.
On constate de fait que la salinité de la couche superficie[ê est approximativtment
plus de deux fois supérieure à celle située à 20 cm, à I'exception du point 83. I-es
points B sont séparés entre eut par une distance d'à peine 2 mèfies, et leur
comparaison donne une idée de la micro-variabilité du pH et de la CE.

Quant au pH, il augmente légèrement en profondeur sur tes points A mais diminue
sur les points B. Dans tous les cas, il varie peu et se maintient près de l'équilibre,
entre 6 et 8.

r la distribution de I'cau et sa gestion: I'amenée de I'eau se fait par des rigoles qui
se trouvent constamment remPlies; ceci favorise le maintien de Ia nappe à gn niveau
élevé: les observations ont montré que celui-ci oscillait le plu souvent entre 40 et 60
cm. L€s remontées s'en trouvent accnres eL dans certains cas, cet excès d'eau
provoque le pourrissement des bulbes ou des racines.

On constate que dans beaucoup de cas le sptème de drainage est inexistant, bouché
(parfois volontairement cornme au Nl, pour tre pas gaspiller d'eau !) ou inutilisé. Il
serait souhaitable de ne remplir les rigoles qu'au moment de I'irrigation et de les
vidanger ensuite; ceci est le plus souvent impossible dans les conditiôns actuelles: il
y a trop I'ioig-ts sur une même rigole pour pouvoir alterner remplissiges et
vidanget. Cto est par contre possible pour les sous-rigoles qui longent lès planches,
si tant est qu'on prévoit un drain à leur extrémité (et que celui*i tonctionni !;.

4.2 Relevés divers

Pour confirmer I'influence de la salinité et/ou du pH sur les anltures maraichères,
qrrelques relevés dispersés ont été effectués dans les villages du Nl et du N6bis. I-€ pH et la
CE ont été mesurés daqs les æuches superficielles (eS cnr, dans un cas, 0-25 cm ét 2.5-10
cm dans I'autre).

Les figures I et 10 montrent les valeurs obtenues, en séparant les points de
prélèvements en zoîe affectée (mauvais aspect des cultures) et èn zone d'âpparence
normale.

On constate que le pH est rarement élevé, sauf dans les cas de zones excessivement
affectées (au Nl-ld et au point G du N6bis où même les pieds de tomate étaient rabougris
et brûlés). La conductivité est relativement basse, sauf dans denx des trois cas extrèùes
recensét. I*l points D,E et F du N6bis montrent que le mauvais développement des plants
n'est pas toujorus corrélé à de hautes valeurs du pH ou de cE.
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4.3 Etude d'une planche d'oignon

pour miegx cerner ce problème, une étude plus complèt e a étê menée sur une partie

d,une planche d'oignon du village N9- La zone éiudiée (voir photo) était un rectangle de

4,50 m sgr 9.00 ,rr,-r* lequel on 
" 

marqué 28 points de prélèvement' correspondant à un

maillage de carrés élémentaires de 1.50 m x i.SO m. Divers relevés ont été effectués en

chacun de ces points : altimétrie, niveau de la nappe, pH et CE in situ (dans le trou de la

tarière), pH et'CE mesrués à partir des échantillons de sol (couche G3 cm) et apparence

des planïs. Il s'agissait de ooirrt cette dernière variable (une note de 1 à 5 était donnée

selon la vigue* ét I'apparence des plants) avec les autres, afin de tenter d'expliquer les

grandes difîérences de d-éveloppement des plants constatées sur la partie étudiée.

Ces variables sont "cartographiées" sur la figure 11 qui permet {'apprécier
visuellement leu distribution spatiâe. Contrairement à ce qu'on aurait pu atændre, il n'y a

aucune corrélation entre ta salinité (qui reste à des niveaux moyens), le pH (inf{ieu à 8)

et I'aspect des plants. Mieux, Cest à'liendroit le plus affecté (CE le plus élevé, Cest à dire

sur les parties hautes) que les plants ont meilleure apParence.

mesure moyenne écart qrpe cocf.variation

CE (0-3 crn)
CE (in situ)
pH (0-3 ctn)
pH (in situ)

313 pmhos
267 prrhos

639
7.40

130
60

0.57
022

42Vo
23 7o
9Vo
37o

I-a seule corrélation très nette, est celle entre I'altimètrie et I'aspect des plants. I-cs

parties affectées sont les plus basses, tandis que les parties verdoyantes occupent les parties
ihautes" situées sur les deux extrémités de notre rectangle d'étude.

Cette constatation laisse donc penser que Cest un excés d'eau qui serait resPonsable

du mauvais développement des bulbes. Cettè différence d'humidité n'est P.t éTdente à

I'observation, mêmô si les eaux d'arrosage ont sans doute tendance à s'écouler et à stagner

dans les parties basses.

Cette question de I'excés d'eau dans les parcelles maraîchères est lié au mauvais

planage, comme nous venons de le voil, maiJ ausi à la situation topographique de

àertaiies parcelles. Cest le cas d'un N9, où une partie des planches-se trouve au niveau de

I'eau des àgoles, voire en contrebas. Pour assutei I'alimentation de I'extrémité de la rigole,

ou tout siniplernent quand les enfants, à qui on confie souvent I'irrigation, n'en cpntrôlent

pas le débii des parties entières de la planche se trouvent ninsi submergées (voir photo).

ôeci nous ramènC à un problème de planage et de gestion de I'eau.

On retiendra qu'il est souvent difficile de faire la part entre I'excés d'eau et les

problèmes de salinisaiion : on constate que les meilleues planches de maraîchage sont

celles qui sont relativement surélevées par rapport au niveau de I'eau (comme au NB et au

N10).
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CARTOGRAPHIE DE LA PARCELLE ETUDIEEpour les princlpales varlqbles observées
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I-a fréquence d'irrigation des échalotes est aussi un exemple du lien entre ces deux

problèm"s. Li sol est souvent humide sans qu'il soit a priori nécessaire d'iiriguerg- L€s

puyr-, affirment cependant que I'oiflon ne se développera pas bien sans un arrosage

quâtiOi"n: il semble que dans .à, ,"r, Iirrigation sert d'avantage à maintenir une tenetu en

eau élevée (qui permet rure diminution deJe concentration saline) qu'à aprporter de I'eau à

la plante.

Cette expérience confirme par ailleurs I'impressionante variabilité - à une très petite

échelle - du pH et de la conductivité éléctrique du sol.

5t MESLTRES SUR L.^A PARCELI-EFOLJRRAGERE DETENEGLJE

I-a mise en place d'une parcelle fourraeèt" ? Ténégué a êtê I'occasion de vérifier

I'importance des pttéoo*ènes al satinisation. Il s'agit d'une parcelle située dans une zone

,,sableuse,' qui a ê*eréservée oonrme pâturage lors du réasrénagemen! en pt4: à-cause de

sa proximitê du village, en partie à cause deJmauvais rendements qu'elle produisait'

Une superficie de Zha a êtê planée, compartimentée et scmée avsc divers esPeqel

fogrragères (voir rapport .o*pfrt dl*r h chapi'tre sorresPondant)- La gelnrnation a été

nulle ou très faible, en particulier potrr les légumineusesl, sur l'ensemble de la parcelle' Des

salants blancs et noirs Joot apparus en de nombreux endroits'

Comme pour le ria I'importatrce du microrelief a êtê fondamentale, puisque toutes

les parties basses (qui retenaient une pfus grande humidité, facteu de dilution des sels)

permettaient une 
'cefiain; germin{iou alors que les parties qui n'avaient ê*ê:

qu'éphémèrement submergeesiors de I'irrigation se oouvraient souvent de croûtes salines'

Dans 9 des 18 bassinq les plus attaqués, on a alors effectué des prélèvements, en

considérant pour chaque Uassin *i poiot d; germination normale et un point affecté. f'€s

figrrres 12 et 13 permettent de cumparer ès points deux à deux. On mnstate que les

différences de pÉ *ot sans signification, alors que les différences de CE sont dans un

rapport moyen'de 4iS, les valàun *tr.rpondani-ay1 points saliqisés étant de I'ordre de

250 pmhos. L€s conductivités de la .oo.Ë superficielè sont cependant plus de deux fois

superierues, ce qui explique la non germination.

Cette expérience illustre la difficulté d'une diversification dans certnins types de sol:

la rizicglture ,irt" possible car elle assure un lesssivage @Tstanl de I'horizon zuperficiel

tout au long du cycle. euand on passe à rur sptème a'irrigation périodique, lvec nécessité

d,éviter les stagnâtions d'"",t I'intense évaporation de srrtface ei les remontées capillqttt

d,une nappe souvent peu proionde alrgmenïent la teneur en sels. On remarquera que dans

ce cas Cest Uieo un pioblË*" de salini-sation dont il s'agit (Peut être à dominante sodique)

et non d'alcalinisation.

3 on pcut mêmc, dans ocrtains car imagincr unc irrigatim uniqrrcmcnt toutffreinc. taDt les rcmmtécs maintiennncat lc Eol bumidc'

4 cçntrccma ptrbcsccns, histrix, ttyl6aûtcs..
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6l SALINTTE DE I-A I-AME D'EAU EN RIZIERE

Une petite expérience a été menée pour vérifier Ïhypothèse émise Par certains

selon laquelle il y pounait y avoir une diffusion relativement importante des sels contenus

dans la couche de sol superficielle au moment de la mise en eau du bassin. Il en résulterait

qu,une vidange du bassin, après * l"pu de temps à déterminer, pourrait constituer un

-oy"o d'évactrer gne ssrtains proportion de sels.

Deux bassins situés sur le N10-3d, zoîe zujette à des problèmes d'alcalinisation et

ayanr déjà été I'objet d'études, ont été munis ae iedes limnimétriques et mis en eau Les

-.r*rr'de pH et CE étaient réalisées in situ avec un petit appareil portable.

Au long de la préirrigation, soit gne durée de I ioïU on a observé une

augmentation àe h conductivitë de 70 à 190 ;rmhos. Un modèle simple de bilan journalier

(hydrique et salin) montre que cette 
",tgmroiation 

est de I'ordre de celle provoquée par les

se'ls effets conjugués (mais contraires) de I'infiltration (évacïation des sels) et de

l'évaporation (concentration Progressive).

euant au pH, il varie évidemment depuis-6.8-721e matin juqu'à Plus de neuf

I'après midi, en fonction de I'activité biologique-de la végétation sumergée-

D,autres mesures ont été effectuées après labour hersage des parcelles-. Iæ suivi

précis du niveau de l'eau et de la CE, 
"o 

p"rùculier.lors des apports en eau fréquents (il

s,4gt d,un sol sabloneux) et nécessaires poù maintenir ure lame d'eau, n'a pas été possible

car il exigeait une présence très exigeante de I'observateur. L€s séquences des mesures

recueillies degx fois par jour ne mettent toutefois pas en évidence de grosses variations de

la conductivité.

7I DYNAMIQT,JE DE I-A NAPPE PHREATIQI,JE

La cpnnaissance de la dynarrique de la nappe phréalque est très importante pou

apprécier, en parti$lier, le risque de iemontées âiit"it"s. CC problème est en particulier

un des arguments importants qu'on oppose à la possibilité d'une double-culture 
ndispersée'

(sans regroupement);à caue dæ *oiêqrrco."r â" h mise en charge permanente du réseau

(et de certaines Parcelles).

un important travail a êtêréalisé à ce zujet par I'IERs qui a montré, en particulier,

que le niveau de la nappe descend rarement àn àesso.rs des deux mètres. Pour mieux

cerner I'influence des voies d'eau pennanentes stu I'alimentation de la nappe' nous avons

réalisé une série de relevés de puits, dans et autoru de la zoneirriguée du Kala suffrietrr'

J ldcntification dcs problèmes de I alcatinisatioo/salinisation à I'offioc du nigen MJ( Ndiaye ct dl, IER' 1989'
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7.1 Relevés de puits

53 puits ont été relevés druant le mois de juin (époque approximative de plus bas
niveau des nappes phréatiques), dans 34 villages. L'âge dès puits ôbservés variait entre 1 et
39 ans, avecune moyenne de 9 ans; 42 Vo des puits étaient busés.

Pour chacrrn d'eux, on a noté le niveau de I'eau, les maximas et minimas annuels
indiqués par les paysars, ainsi que la diglance du puits à la voie dneau pérenne la plus
proche: dans To des cas, il s'agissait d'un distributeurou d'un partiteur, dans To dufala et
pur le reste ( To) d'un drain primaire (eu général pour les villages situés en zone exondés).

L'influence de ces voies d'eau sur le niveau de I'eau dans les puis peut être étgdiée
en croisant la distance les séparant avec le niveau moyen ennuel ei les i*ttr*". C'est ce
que montrent les tigrues 14 e! 15. Tlois points ont été exclus du graphique pogr ne pas en
étirer l'échelle:_pour le puits situé, à N'diel \ à 4 km du drain de cànture'au ttg, la nappe se
trouvait à 22.70 m de profondeur; pour le puits de Kolodougou Koura, situé également à
1000 m du partiteur de Moussa wéré, le niveau était de 1150 m; quatrt au puits dé N'dola (g
km du drain de Kolodougou Korua, la nappe se trouvait à 20 m.

On pe,rt faire les constatations suivantes:

I Les puits se trouvant influencés par des drains de ceintue présentent des niveagx
beaucoup plus élevés que ceux situés à proximité de canarx. Ceci est dû en partie à
une pltrs forte charge hydraulique (l'eau est à TN+70 crn dans les partiteurs), mais
ausi au fait que les drains sont en général situés dans des cuvettes argilegses peu
perméables, à I'inverse des distributeurs et partiteurs qu'on trouve en général sgr
des hauteurs plus sableuses.

r On remarque qu'au delà de 200 m de distance, le niveau moyen de la nappe descend
à plus de deux mètres. La dispersion des points est sans doute principalement due
aux différence de conductivité hydraulique des sols.

I L'amplitude de la variation ennuelle du niveau d'eag coûrme il est logique, est plus
faible potrr les puits proches des canaux.

7.2 Observations à Siengo

L'actuel réaménagement dCr Siengo a isolé une bande de terre sitgée entre le
partiteru 52 et son drain latéral droit (frontière avec le casier hydraulique de N'débougou
(ND)). I-e partiteur 52 est en eau mais n'alimente que les arroseur$ situés sur sa rine
gauche.

Deux transects ont été réalisés, I'un depuis Ie Grûber vers le drain tertiaireo longeant
le 52 5d, I'autre du partiteru 52 à son drain de ceinture. Les figrues 16 et 17 montrent les
profils de nappes observés sur ces transects.

6Il6'8git cn fait d'unc ætre dbmprunt qui draine cn partianlier lcs infiltrations de I'arrucur.
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On constate que I'influence du Grûber est extrèmement vite amortie et que la nappe
remonte vers le drain. Sur le deuxième profil on trouve le phénomène oppoiet 1a p"tti"
proc-he du partiteur est très sableuse, d'où ute descente plus dbuce de la nappe, laqueile est
peu influencée par le drain secondaire.

Ces deux exemples confirment le rôle et I'influence des sols et des voies d'eau sur la
naPpe et ihstrent la difficulté d'un prognostic sans observation préalable.

tlwci rlo tc lopr pl'.anqr|.
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7.3 Suivis de piezomètres

I-es piézomètres suivis par I'IER/Arpon ont fait I'objet d'observations pendant plus
de deux ens- I-es résultats des premiers six mois ont été anatysés en détail dù le rapport
sus-cité. On s'est penché ici uniquement sur I'aspect dynamique des nappes au long des
deux années d'observation (1990 et t99l'), à partir des donnéei graciersement
communiquées par le Programme Arpon

-_Iæs 
tigures 18 et 19 présentent en premier lieu l'évolution de la nappe sur les

parcelles maraîchères du Nl et du Gl. I-cs courbes corespondent à quatre fie"o.ètres
alignés et disposés sur un axe canal-drain comme indiqué dè manière schétn"ùque en bas
de ctraque figue (pour le Nl, il s'agit d'une coupe partiteur-arroseur).

On est tout d'abord frappe par le fait que la nappe du Nl est toujogrs à moins de B0
cm de la superficiÊ, oc qui est en partie dû à un dtaioage inexistant. L'influence du drain de
pied du partiteur se fait légèrement sentir sur le piézomètre P5 dont le niveau est le p1n
bas. On distingue quelques variations qulon peut grossièrement taire oorrespondre a*
périodes de maraîchage et d'hivern uge.

Au G?. le niveau moyen est un peu plus bas, principalement pour les degx
piézomètres du milieq le Pl et le P5 étant influencé respectivement par laGriiber et par
un drain peu efficace. Ici aussi, on distingue un point bas correspondant à la limite entre
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saison de maraîchage et l'hivernage; on constate qu'en 1991 le niveau n'est pas redescendu

autant que I'année d'ava^nt.

Dans les degx cas, le haut niveau de la nappe et la texttrre très sablerse des sols

provoquent l,apparition de nombreux salants, forçamt parfois les paysans à décaper leurs

sols par endroit.

Le N4 lg est une zone de simple cultue réamén agêe du Retail- On constate (fig'20)

l,influence duiarriteur (pz) et au orain principl Niono-Grûber (P2) qui fonctionne

efficacement, sauf en hivernage (1990) où l'évacuation se fait mal Bien qu'il s'agisse d'une

zone de simple cglture, on trJ"tq.te que le niveau moyen reste relativement haut même en

contre-saison (60 - 100 cm, sur lei z/i auprofil). La figrrre 21 donne le profil approximatif

de la nappe à diverses périodes de I'année'

Les figrrr es2| etÈ3reprennent ces résultats pour un transect partiteurdrain entre le

Griiber et l,arroseur G5 2d. I-a nappe est relativement uniforme, atteint un minimum de -

l.Zlm aux environs du mois de mars et sa descente en décembre-janvier est très rapide'

I-es deux pics constatés en mai et juillet 
1990 

oorespondent peut être à des préirrigations;

on ne les retrouve pas en crntre-oiroo 1991 car des cuupureJd'eau ont été imposées par le

réaménagement.

Le cas du KIJ est similaire (Fig. 24 et25). Il s'agit d'une zone très sableuse, ce qui se

traduit par une nappe très;ft"tr" àt ioo. des courbeJtrès proches-!t niveau le plu bas

atteint en 1gg1 est toutefois supérieur à celui de 90, sans qu 9n sache expliquer cette

remontée.I_&picde mai 1gg1 oorrespond sans doute à la préirrigation; on remarque que

cette campagne est en avance sur laptêcêdente.

L,arroseu N4 6d est une zone de double-cultue (Fig26). la contre-saison apparaît

nettement sur les piezomètres P5 et P6, la courbe du P7 indiquant un bon drainage en

contre-saison. I-e niveau *oyro élevé de h nappe (favorisé par la proximité du

distributero), par sontre, serait préocarpant n'était fa lessivage constant que Provoque la

double-cultue.

k KO2 est rme zonenouvellement réamén agêe,qui ne présente pas geproblèmes

de sol; la nappe y est moyenne, plate et rabattue par le drain à son extrémité (P10)'

En conclgsion, on peut retenir que le niveau moyen t -1" 
nappc dans les zones

étudiées ci-dessus est relativement élevé, surtout en zone àe double-culture' que celle-ci ne

descend jamais en dessous de 1.50 m et que sa descente est en général assez rapide en

décembre'janvier.

I-a proximité d,un canal en eau influence la nappe { l1 nature du sol est sableuse'

alors gue, dans le cas contraire, I'effet peut êlt: négfigèable (ex: Grûber sur le S2)' Il en

résulte une réalité globar asez complôxe qui fait qu'on ne peut pas parler d'une nappe,

mais, de préfér.o.i de diverses petiies nappes "accrpchées" aux axes d'eau Permanents'

chacune avec sa dynamique résùtant du ,)'p" de sol (lui même très hétérogene), des

conditions de drainage et de la gestion de I'eau.
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L'efficacité d'rur bon drainage apparaît assez nettement (KI3, G5), mais bien que
son influence ne soit parfois - selon le sol - que localisée (cas du N4 1g ou du KO2), son

absence est catastrophique (Nl et G1).

Il semble qu'une mise en eau générale du réseau en contre-saison - datts le cas d'une
double culnue dispersée - soit de nature à influencer de manière sensible et négative le
niveau de la nappe et les remontées capillaires dans les percelles non cultivées.

Notons enfin qu' un travail identique de traitement graphique pourrait être réalisé
sur le pH et la conductivité électrique de I'eau de la nappe, qui ont été relevés en même
temps que les niveaux piézométriques.
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QUELQUES trLEMENTS SUR LE PROBLEME DU PI.A}'IAGE

r") LA DEGRADATIoN Du Pr,^AI'IAGE

En zone non réaménagêeaussi bien qu'en :.rrfire réaménagee, où le planage aêtê

réalisé avec gne précision théorique de + 5 cm sur des bassins de 10 ares' on constate une

dégradation progressive du planage des rizières qui se manifeste Par I'apparition de

dérayrses centrales, prolongéls nerî les quatre *io:. du bassin. Cette dégradation est liée

au type de labour (en tournant, @mmunément appelé labour à la Fellemberg) pratiqué par

les paysans.

I-es dépressions qui en résultent ne sont pas mises en valeur ou exigent le repiquage

de plants âgés avec des risques de submersion'

Certains paysan$ pour mieux enfouir les adventices, effechrent un second labou, ce

qui accentue d'avantage I'altération du planage'

I-es paysans sont conscients de cet état de fait et disent y remédier par une inversion

du sens du labou ou nn déplacement des dérayures, ce que n9 codirme guère I'observation

qui montre la présence de ce problème dans presqug io* les bassins. on assistc ausi à

I'introduction d'e techniques pennettant une amélioration du plana$e.

z"l LEs oBsERvATroNs REALISEES

po'r mieux comprendre ce phénomène, une enquête a êtê menée auprès de 52

exploitations (choisies au frrsatal. P'anni ces ob,servationi, 40 correspondent à un premier

labour et t2 à un second.

[,a collecte des données à porté sur plusieus paramètres influensânt le labour ' I-a

qualité d,gn labou dépend de pluiierus prrà*ett:1, notamment le tyPe de sol et son état'

tâ type de matériel utilisé (plus ion réglage), la qualitê de I'attelage-...
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[-e type de sol

I-a moitié des labours observés ont été effectués sur Boi, 32 %o sur darg a, !4Vo wr
morusi et 4 To sur seno.

I-e qpe de charnre utilisé

62 Vo des paysans ont utilisé une chamre Rumpstadt, communément appelée par les
paysans chamte hollandaise ou'Petern, et le restant la chamre tropicale Mali (ttut).

SimFle/double culture

79 Vo des paysans travaillaient sur leur sole de simple cultue, le restant sur les
parcelles de double culture.

I-e degré d'humidité du sol

88 %o ont labouré sur un sol ressuyé (après une pré- irrigation ou pluie), t0 Vo dans
la boue (ressuyage partiel) et 2 To dans I'eau

I 'état des Roeufs

I-es animaux ont été classés suivant leur apparence physique:

1= bon êtat:.?-8 (54Vo)
J= passable : l7 (33Vi)
3=mauvais r7(l3To)

Fnfoncement des animaux

Au cours du travail, un enfoncement plus ou moins marqué (diftiorlté
d'avancement) des animaux a êtê: observé chez tÙVo dês attelages.

r - degré d'enherhement du champ

1= sans herbe : 30 (58%)
2= enherbé :22 (427o)

3") AtIALysE DU TEMps MoyEN DELABoLJR

Tous ces facteurs ayant été notés, le temps de labour aétê mesuré, en même temps
que la superficie travaillée correspondante.

Le temps moyen (pour 10 ares) est d'environ deur heurcs pour lcs cas dc
premier labou et une heure et demie pour le second labour (voir tigrre suivante).

La différence entre ces deux valeurs s'explique évidemment par le fait qu'au
premier labou le sol est beaucoup dur et compact.
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VARIABILITE DU TEMPS DE LABOUR

Mlnutes/1000 m2

Moyennas : 2 heares I heare 30

Dans chaque çiN on observe une grande variation du temps de labour d'un attelage à

l,autre. Elle ,'"*jlique par les facteurs indiqués ci-dessus et aussi par la taille du bassin- En

effet, le nombie Oe shangements de direction effectués par I'attelage (lequel est

inversement proportionnel â la taille du bassin) joue sur le temps (et la penibilité) de

travail. Ce facteur n'a pas été pris en compte au cours de l'étude.

La comparaison de ce temps moyen selon les différents paramètres annotés ne

montre uu*n, corrélation, sauf pour le lpe de parcelle et I'humidité du sol : le temps

moyen est de l5l mn en sole de iimple culiure (29 valeurs), contre 107 en double-culture

( l1 valeurs), ceci pour un premier labotr.

Les 35 (premiers) labours en sol ressuyé donnent un temps moyen de 129 mn' contre

210 pour un sol en boue (5 valeurs).

Une analyse multivariable pourrait être intéressante, mais les indices utilisés sont

princi palement qualitatifs.

4") LE MAINTIEN ETUAMELIORATION DU PI-.ê\NAGE

4.1 La situation actuelle

par la pratique de différentes techniques, les paysans tentent de maintenir (en zone

réaménagée) bu d'âméËorer (en zone non réaménagée) le planage de leurs champs:
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lelersage : le matériel couramment utilisé est la herse Rumpstadt (32 dents). Son
efticacité (émiettement correct) sur un sol à consistance plus ôu moins plastique est
faible; plusieurs passages successifs sont nécessaires. Très souvent un enfant monte
sur Ia herse pour acctoître sa pression. Le puddler à cônes (hene à bêches
roulantes) est également utilisé par certains paysans.

I-a barre niveleuse : depuis 1987, le Projet a progressivement introduit un total de
20 barres niveleuses et 14 puddlers à cônes. Ces matériels ont été donnés agx AV,
auxquelles les paysans peuvent les emprunter. I-a barre nivelerse est beaucoup plus
utilisée par les paysans de Retail I qui ont été bien formés à son utilisation. On note
que certains paysans ont investi dnns ce type de matérieh I'atelier d'Assemblage a
vendu plus de 440 barres niveleuses depuis 1987.

Iæ planage manuel à la daba ' çslains paysans, principalement en zone non
réaménagêe, effectuent un planage manuel pour améliorer le planage.

4.2 Recherche de pratiques améliorantes

Des tests de nouveaux matériels de préparation du sol sont actuellement réalisés en
collaboration avec I'atelier d'Assemblage de Niono.

Les derniers en date ont été effectués sur une chamre réversible dite "japonaise
(Nip Bourguignon), qui permet donc un labou à plat, et sru le Roliculteur au cours d'une
mission d'appui de lvlr. G. Le Thiecr . Nous en retranscrivons ici les principales
informations.

'Cette chamte d'extrême orient a la particularité de posséder un équilibrage propre
qui la dispense d'un appui contre la muraille pour la tenue en raie. ceci est particulièrement
évident au travail dans les sols fluents, ce qui est le cas le plus fréquent en rizières inondées.
Ceci explique sa prépondérance et sa plus grande facilité à travailler en sol très humide ou
inondé, par rapport à des chamres de t5pe occidental. L€ principe de son action peut se
définir de la façon suivante:

I'ouverhue de la raie est faite par un soc triangulaire, dont un coté découpe le fond
de la raie et I'autre joue le rôle de coutre.

le soc se prolonge par un versoir à claire-voie, constitué de lames à profil bombé,
disposées sur ur plan décalé.

Cette constitution et cette disposition permettent, d'une part, de réduire dans des
proportions importantes, la surface de contact et de frottement de la terre sur le corps de la
chamre et donc de réduire grandement I'effort de traction, d'autre pafi, de supprimer un
engorgement éventuel" en provoquant une contrainte au décollement.'Iæ poids de cette
chamre est de 34 Kg.

r po* lc détail des tÉsultats, voir lc rapport dc missioo de G. LETHIEC
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Les essais ont montré que cette chamre réalise un bon travail en conditions humide

ou inondée, avec des effottr i*s doute moindres que la chamre Rumpsgdt. Par contre

dans les conditions habituelles de labour tel qu'il est actuellement le plus pratiqué, sâ

quatité de retournement est inférieure.

Un autre désavantage de cette chamre est la nécessité d'un régulateur latéral dont la

manipulation dewa être améliorée, selon les plans transmis par le consultant.

4.3 Test du roliculteur
nll s'agit d'un cgltivateur roulant mis au point p_ar le CEEN{AT pour la préparation

directe du sol en terres légères de culture sèches. Il s'4git d'un appar:l rappelant un

pulvérisategr offset de motJrisation constitué d'un châssis cadre rectangulaire, deux rotors

port*t des disques étoiles de forme speciale, deux roues de stabilisation, un plateau de

chargementn.

Bien que aonçu pour des conditions en sec, le Roliqrlteur a réalisé un excellent

travail de misl en boue; i"r efforts dewont toutefois être réduits, ce qui po$a s'obtenir en

testant des patins au lieu des roues, en enlevant la tôle du plateau de chargement et en

réduisant la largeru du châssis (en ôtant un rotor).

4.4 Eléments pour la définition d'un itinéraire technique

L'observation montre de manière très nette la préférence des paysans pour le labour

su sol ressuyé. En effet, le labou est rarement effectué sur un sol boueux et enoore moins

dans ïeau

Comme raisons de leur réticence au labogr dans I'eau, les paysans citent par ordre

d'importance:

r l'épuisement des boeufs (trop d'effort pour des boeufs gé1éralement affaiblis en

peàoAe de labogr, qui correspond à la période de moindre disponibilité en

pâturages);

r I-e refus de certains boeufs de marcher dans I'eau (ceux ci devenant alors agessifs);

r la mauvaise qualité d'un tel labour : " nous ne voyons Pas la surface du sol, donc il
reste souvent des parties non labouées et à cela s'aioute le mauvais enfouissement

des herbes, sgrtout le "Tamba" qui pourrit difficilement";

r le risque êlevêde maladie pour les personnes travaillant dans I'eau

A la question n dans quelles cpnditions pratiquez vous le labour dans I'eau ?", les

réponses suivantes ont été enregistrées, dans I'ordre d'importance:
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cas de retard sur le calendrier agricole : pepinière à terme avant la préparation
du sol, grosses pluies après une pré-irrigation, mauvais drainâg€, circonstances qui
ne permettent pas d'attendre un ressuiement du sol;

champ troP enherbé : le maintien d'une lame d'eau après le labogr favorise le
pourrissement des adventices (cependant la majorité préfère leur dessèchement par
le soleil après un labou sur sol ressuyé)

Su un sol très argileux à ressnyage difficile (à condition de pré-irriguer
seulement U heures à I'avance, afin de limiter I'enfoncement des 

-boedrl 
la

majorité des paysans pensent que le labour dans I'eau convient sgrtout sgr les sols
sableux.

dans les cas d'un deuxième labour qui corresponde avec une periode de pluie.

Unanimemen! ils déclarent faire un labour sous eau seulement sous æntrainte.

5") coNcr-usloN

L'avis général des paysans permet de dire que le labour en planche avec la chamre
japonaise réversible n'apparait pas oomme un itinéraire technique viable dans les
conditions locales. Ces considérations incitent donc à rechercher un matériel performant en
conditions réssuyées.

Afin d'identifier une chamre réversible qui puisse travailler de manière
satisfaisante, ou de manière équivalente au matériel utilisé actuellement, des tests sont
prénrs en 93 avec des chamres de type brabannetten. Un dynamomètre sera également
oommandé afin de permettre des mesures de forces de traction.

nrFqtWD-ktril 1992



TESTS DE CULTURE D'AZ;OI-T,À,EN MILIEU PAYSA}'I

1. INTRODUCTTON

La mon(rculture d'azolla a êtêt testée pendant pltrsieurs années par ÏIER et

I'AnR {O a supervisé une spthèse des expériences menées sur oe thème en Afrique de

I'Ouest.

Sa cgltgre n'est avant4geuse que si un certain nombre de conditions (climatiques,

techniques, économiques) sont réunies.

I-es modalités testées jusqu'à présent par I'IER ont porté stu la culture en bassin"

menée avant la campagne rizicole. Cette option présente I'inconvénient d'obliger à une

mise en eau des casiers-plusieurs semaines avant le début de la campagne (consommation

d'eau accrue, nécessité dlpn suivi quotidien de la part du paysan), ce qui n'est pas touiours

compatible avec la réalité.

Iæs soles rizicoles exploitées en double orlnre sont celles où le problème du

maintien de la fertilité se pose de la manière la plus aigûe. Ce système de ctrlture offre de

plus les conditions d'une anlture mixte azolla+riz qui ne présente pas les inco-nvénicnts

êvoqués ci-dessus. On peuq de fait, profiter de la mise en eau pour la culttue de contre-

saison pour y faire développer I'azollao et I'enfouir lors du laboru suivant, en début

d'hivern age. L'opération peui alors être rërttêe et la cultue suivante enfouie avant la

contre-saison.

2. RESI.]LTATS

2.1. Tests de contre-saison

Un total de 18 bassins (de 10 ares), tous situés sur la sole de double $lture du

village de Tissana, ont été ensemencés entre le 6/a192 etle23/5/92.
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Quatre d'entre eux ont regu I'espèce Pirtnata et les quatorze restant I'espèce
Carolininnfrz. Les quantités de "semencen recommandées par I'IER Kogoni étaient de 30 kg
de matière fraîche par bassin et les quantités d'engrais de 20 unités de phosphore3 par
hectare et par mois, soit 4 kg de supersimple par bassin de 10 ares. En pratiguê, un seul
apport (parfois deux) aêtê, réalisé.

I-es résultats ont été extrêmement variables selon les bassins. De l'échec de certains
bassins et de la réussite des autres, on peut dégager les observations suivantes:

r L'espece Caroliniann s'est révélée largement supérieure à I'espèce Pinnara; on sait
que cette dernière n'est pas très résistante à la salinifS, ce qui constitue peut-être
une explication.

r Les mauvais résultats de certains bassins s'expliquent par les causes observées
(souvent simultanément) suivantes:

mauvaise maîtrise de I'eau: cornmunication entre bassins voisins,
débordements et vidanges trop rapides entraînant la dispersion des
frondes.

prolifération d'algues bleues et vertes (concurrentes) provoquée par
I'apport des engrais.

- mauvais planage de la parcelle ou absence de hers4ge. I-a croissance de la
fougère est favorisée par la manutention d'une lame d'eau d'une dizaine
de centimètres. S'il y a trop d'eaq ses racines seront trop éloignées du sol
et des éléments nutritifs qui en proviennent. Si la lame d'eau est trop
mince, I'azolla s'enracinê, oe qui gène sa dispenion. L'assèchement du
bassin par négligence entraîne la mort rapide de I'azolla C'est pour cela
qu'un bassin mal plané et mal hersé n'est pas favorable.

- effet du vent qui entraîne les frondes vers un coté du bassin.

- effet négatif des courants d'eau trop forts.

assèchement des bassins (négligence de I'exploitant) et enracinement ou
dessèchement des frondes.

r Les cinq bassins pour lesquels la couverture d'azolla était totale en fin de cycle sont
ceux dont la maîtrise de I'eau était correcte.

r Dans le meilleur des bassins, la quantrtê d'azolla par m2 (masse verte essorée) en fin
de cycle a êtê de 3.2 kg soit 32 t/ha. Ceci doit être cumparé avec la limite de

2 It existc plnsieurs espcee d'azolla; lcE tr,oi6 principahs espèccs tcstécs dans la rÉgon cont C.aroliniana, nicr,ophylla ct Pinnata. Lcrn
produetivité dans la rÉgion sahélienne cst très satisfaisanæ et scrait nêmc trcis fois sqffriernc à cclle obccrvéc sur lcs rizièrce d'Asie.

3 I-a croissanæ dc I'azolta est indlpcndaoæ dc l'Ezotc, puiequtlle prcnd cclui<i dâns l'air. Touæfois, ci I'cau cst riche cn azotc, ellc
powra s'alirnentsr arn dcux souroes. L'azrillo., par oontrc, doit êtrc alinentÉc en phoephoc,lcqrrl ecra restitué au sol ultérierncment.
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productivité de l,espèce pinnata qui serait égale à20 t/ha. Cette production serait

donc excePtionnelle-

r L épandage de p2o5 a des effets spe_ctanrlaires sur la cloissance de I'azolla' Dans

l,un des bassins, rgpanaage réalisé 15 jous après I'ensemenoement a provoquê la

couverture du bassin en deux semaines environ.

De ces observatio[s, on peut tirer les concluions suivantes et faire un certain

nombre de proPositions.

Aspcts techni4rcs

r l-es atgues vertes oonfltrïentes doivent être combattues par piétinement'

r h par|ele doit être hersée et la lame d'eau cpntrôlée.

r Les regroupements d'algues dans un cpin du bassin peuvent être ctmbattus par une

redistribution des frondes-
r Lcs bassins doivent être indépendants les gns des autres'

r I-es mouvements d'eau (aiimentation, vidanges) doivent se faire sans cturants

excessifs.

Qtnntitês d'engrais

D,après la littérature, une production enfouie de ?.0 t d'azolla (production d'un

hectare) équivaudrait à 3s'unités d'azote, soit de I'ordre de 80 Kg d'urée' Pour que

l,opération soit donc économigue, et-en *oppo*t qu'on atteigne une oouverture totale en

fin de cycle, il faut que les apports de phosphate sùpplémentaires soient bien inférieurs à

cette quantité.

En théorie, le phosphore assimilé par I'azolla est restitué au sol lors de $)n

enfouissement. s'il n'est atïc pas indirp"oàure d'apporter- del euanftés de phosphate

supérierues à celles apportées généralËment en fumure de fond, il est en revanche

nécessaire de fractionner cet apport pour assurer un épandage quinze jous après

I'ensemencement du bassin.

Date et qnrûitës d'ensemencernent

I-es simples tests d'observation réalisés lors de cette campagne ne nous pennettent

pas de conseillèr une date optimale d'ensemencement'

Il semble toutefois qu,une durée de deux semaines, après le repiquage d1- riz'

constitue un bon oompromis Cntre une date trop précoce (l'azolla peut alors gêner le tallage

du riz) et une date trop taraive (l'azolla o'" p"r ie t"tnpu de- se développer et la croissance

des plants timite la lumière aisponiute). Notàns que la pratique (cotuante) consistant à ne
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pas remettre le bassin tout de suite en eau après le repiqug€, afin de favoriser le tallage,
ne permet de toute façon pas un ensemencement précoce.

Les quantités d'ensemencement indiquées par I'IER (30 kg bassin de l0 ares)
semblent beaucoup triP importantes pour ce genre àe culture iti*t" .enée sur gne d'rée
de I'ordre de trois mois'. Il semble possible dans ces conditions de se limiter À une quantite
de I'ordre de 10 \g. l'itpottanct dè ce paramètre est tout à fait primordiale si I'on vise unelarge diffusion de I'emploi de I'azolla, puisque c'est la disponibilité en nsemence" qui
devient alors un facteur limitant.

2.2 Tests de I'hiyernage

Il est ressorti des tests de contre-saison qu'une colonisation complète des bassins est
q9s1ibl9' moyennant un certain nombre de précautions; poru la campagne d'hivern.ge, il
s'a8nssait d'observer d'éventuelles différencês de comportement et âe-vérifier tr* ott"
colonisation pouvait être obtenue selon dcs moAa[tés qui rendent I'oiération
économiquement rentable.

Rerxabilitê êcorcmiqtc

I 'objectif étant d'assurer une æuverture totale du bassin en tin de cycle, il s'agit de
déterminer la combinaison (date de semis x quantté de semence x quantité de ÈZOS)
minimum qui permette d'atteindre ce résultât. Il faut donc tester une situation de
référence du !e" ("ppott d'aeolla deux semaines après repiquage + apport de l0 kg densemence" + épandage dt 

-1 
kg de phosphate par bassin Oe fô 

"tlr * ùàis plus tard), en
faisant varier ces trois variables de base. 

-

Dans les conditions de orlture proposées par I'IER, il faudrait, outre une main
d'oeuwe non négligeable et 300 kg de matière fraîche par hectare, apporter 40 kg de p2O5
pour économiser 80 kg d'urée. Dans le cas de figure môyen proposé 

"idess*, 
orio'"pport"

que lfi) kg d'azolla frais par ha et 10 kg de P2O5, en augmentant que très peu le temps de
travail.

Tests rêalisês

Dix grouPes de trois bassins (de 10 1) contfgus ont été ensemencés avec l,espèce
Caroliniana chez différents exploitants des villages Nl, N3 et N4, entre le ?.Sjuillet et le 13
septembre.

Pour chaque grouPe de trois bassins, les quantités d'ensemencement étaient
respectivement de 5, 10 et 15 kg de matière fraîche essôrée par bassin de 10 ares.

'de ællcs quantités 6ont saos doutÊ néocssaires Po|r assuner rmcotonisation rapidc du baeein cn Eoooctllturc (un nois) mais limiæntles chancps de diffusion d€ la tcchniquc en impaant de gErder dcs rÉservcs itrtiont nt"".
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At''^ as de l'r tivîtê ri-: b 263

Cinq de ces groupes ont reçu un apport de phosphate de 1 kg par bassin 10 jours
après épandage des frondes, tandis que les cinq autres ne recevaient aucune fumure
additionnelle, servant ainsi de témoin.

Pour ne pas compliquer les tests et limiter le nombre de combinaisons, l'influence de
la durée repiquage-ensemencement n'a pas été considérée et ce paramètre a êtê, fixé à 15

jours.

I-es fumures de fond apportées par les paysans ont été notées. Deux groupes de
bassin ont reçu 8 chargements de matière organigue. fæs qunntités d'engrais minéraux
varient peu autour d'une moyenne de 2 sacs de P2O5 et 3 d'urée par ha.

Deux mesures de densité ont été réalisées à I'aide d'un cadre en bois d'un mètre
carré, apposé successivement en trois points distincts par bassin.

Rêsultats observês

I-a spthèse des résultats pennet de dégager les points suivants:

r La maîtrise de la lame d'eau et de l'éunchéité des bassins apparaissent à nouveau
cornme des conditions de base.

r Des problèmes d'algues ont êtê combattw par piétinement et ont semblé
globalement moins importants qu'en ctntre-saison, sauf pour les introductions
tardices du début septembre.

r l-es différences d'apparence et de vigueur des plants sont très acceutuées entre les
bassins ayant reçu 1 kg de phosphatc et les bassins témoins: dans le premier cas les
frondes sont vertes et bien développées, dans le second souvent rougess et
rachitiques, c€ qui n'était pas apparu en contre-saison en raison des importants
apports de phosphate.

r Une quantité de 10 kg de semence semble constituer un bon cnmpromis est doit être
conseillée. (Jn apport de 15 kg ne s'avère pas nécessaire, et cette différence est mal
valorisée en cas de non-apport d'engrais.

r Pratiquement totrs les bassins ont été victimes de dégâa importants à cause des
poissons (tilapias). Dans certains cas, on a assisté à la disparition presque complète
(75 To) de cnuvertures représentant une masse verte de I'ordre de 2 t par bassin !

Ces attaques ont eu lieq ou tout au moins ont été notables, en fin de cycle. Une
protection des bassins par un petit grillage, comme ceux déjà utilisés pour piéger les
poissons à la vidange des bassins, s'avère donc indispensable.

5 L'azrill.prcnd parfois une coloratioû nougp ce qui,le plue Erxnent, dénotc un cxcès dc lumière ou dc chaleutr, ou uûc ctf,enoe minérale.
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Les mesures de densité ont montré des résultats très homogènes et d'excellentes

productions. Les productivités sont toujours croissantes avec la quantité

d'ensemencement initiale.

La figure I montre les productions obtenues lors de la première mesure dans sept

grouf"5 de bassins (G i, Gz,...G?), en indiquant pour chacun le nombre de jours

é.oui6r depuis I'ensemencement (G I : 43 jours, etc..). I-es mesures effectuées 15

jours plus iard ont indiqué, dans tous les cas, une stagnation ou une baisse (jusqu'à

SA Voi de la production, à cause des dégâts occasionnés dans I'intervalle par les

poissons. n pàrtir de cette seconde mesure, les frondes ont continué à disparaître et

les sondages ont été suspendus.

Les productions moyennes, avec apport d'engrais et au bout de 5 semaines, sont de

lg,i3 et Zg t/ha pour des doses d'entemencement de 5, 10 et 15 kg/bassin, ceci

moyennant I'extrapolation des sondages de rendements effectués sur 3 carrés d'un

*r iar bassin. Sani apporr de phosphate, ces productivités se réduisent à des valeurs

de 15, 19 et 20 t/ha.

I-a croissance de I'azolla est surtout importante lors du premier mois. I-es dégâts des

poissons n'ont pas permis de suiwe cette croissance par sondages successifs, ce qui

aurait fourni une information complémentaire importante.

SONDAGES DE

Productlon (t/ho)

RENDEMENT DE L'AZOLIA

Cultsre Eous tlz ea hlvetaaga

I Ws rslbcr. t-lto rsrlbcr' Wts rezuor' j
I

Saat phosPbalc

'l

Gl: 431 1 G2: 35f

5 Kglbcrs. i lE leilellE
2s | 21 122l0 Kglbos. | 23

15 kglbcs. | 3l



I-a progression de la production et sa stabilisation auraient peut être ainsi montré
que les bassins moins ensemencés (5 et 10 kg) pouvaient rattraper ceux ensemencés
à 15 kg. Il est donc possible que des doses de i ig soient suffisantes poru assurer une
couverture du bassin pendant le cycle du riz.
L'effet herbicidec de I'azolla est apparu très nettement et a été noté par plusie'rs
paysans.

t I-a densité de repiquage du riz inftuence la luminosité et une observation indique
que d'un écartement trop grand entre les plants (30 - 35 cm) peut résulter un excès
de lumière qui inhibe la croissance.

3- CONCLUSIONS BT PERSPECTII|ES DE DEVELOPPEMEITIT

3.1 Maîtrise de l'azolla

Les tests menés lors des deux campagnes ont permis de définir un mode de cgltgre
d'azolla compatible avec les ænditions locales.

La culture mirte permet I'obtention d'ercellents rendements, est
Parti$lièrement bien adaptée à la double-culture, n'exige qu'un accroissement
limité de main d'oeuwe, diminue notablement le développen"oi der adventices et le
d$hcrbage, est économiquement rentable ayec une économie Gorrespondant à E0 -
100 kg d'urée par har.

I-es expériences ont montré toutefois que I'azolliculture ne peut être entreprise avec
succès que moyennant un certain nombre de soins et précautions; la maîtrisi O" I'eau
(entrées et vidanges, épaisseur de la lame d'eau), la redistribution des frondes en czs de
regroupement, Ie piétinement des algues conqurentes sont nécessaires. L€ contrôle des
poissons, enfin, est indispensable.

Les tests conduisent à recommander une dose d'ensemencement de 10 kg par bassin
de 10 ares. Un apport d'un kg de P2O5 par bassiq qui permet une vigur,ri â.*e du
développement des frondes, est recommandé mais non indispensable.

3.2 Réserves de semenses

Un développement généralisé de la cultue d'azolla nécessite Ia constitution de
réserves importantes qui doivent être disponibles après repiquage. Lcs zones d'emprunt de
Retail (plusieurs kilomètres linéaires) peuvent à priori servir de "pepinière" pour l'àoila.

6 L'azolla a un cffct très important etn la diminution dcs adventicrs, Par lbmbre quI crée, il cmpêchc h pnotaynthàc et la cr.issance
des mawaiscs herbes émcrgentcs. Sclon I'ADRAO, qùaraotc iours après repiirngs ct avec un bon Oe""fofperent dc l'"rott", *
obccrve une rédrrtion 6e SOVo dcs adventiccs.

7 l'équivalent de 80 kg d'uée est donné Pour unc Foductivité ùe,20 r/ba. Lce valerns qrn nouÊ rvons ob,tcnucs pc1;ycnt atæindre ou
dépasscr 3O t/ha..
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A cet effet, quelques gnes de ces zones (aux Nl, N3, N9 et N10) ont êtê

ensemencées, sans succès, les frondes ayant immédiatement été I'objet de la voracité des

tilapias... Il apparait donc clairement qn'it faut choisir entre poisson et azolla et que les

deux ne sont p* .o*patibles. Quatre zones onL en oonséquence et à titre d'essai" été

traitées avec de la roténon.r. Ce produit qui agit sur les animaux à sang froid, permet la

consonrmation des poissons empoisonnés.

Iæs prises ont été principalement constituées de tilapia et de silrues (avec même

quelques capitaines) et *r"rpoodent à des productions de I'ordre de lfi) - 150 kglha de

pf- à'r"rr, iuos tenir oompte àes poissons qui ne sont Pas remonté à la strrface' Ces zones

avaient êtê empoissonnéês quelques années auparavant- Il faut noter que ces zones

d,emprunts sont peu ou p"r r*ptoitées par les æ*èys et que leur nombre élevé permet de

déveiopper les dèux activités sans préiudice particutier'

cette éradication des poissons a permis à I'azolla de Gommenoer son

développement; on observe de rnuoiètr générall une coloration rouge' sans doute due à un

excès de lumière et/ou un manque d'éléirents nutritifs. On constate un développement très

variable dans les zones d'empnrnts; dans certaines I'azolla reste confiné aux bordq dans

d,autres, comme au N3 où dans la mare du N6, un beau tapis reoouwe une partie du- miroir

d,eau Il semble que deux facteurs au moins influencent la croissance: la présence d'autres

algues en bord*., qui gênent la croissance horizontale, et le vent'

De nombreux drains de zones maraîchères et des petites zones d'emprunt, où la

présence de poissons semble moins probable, ont été ensemencés afin de disposer de

matériel végéial pour la prochaine contre-saison.

pogr pallier gn éventuel manque de semences, le Paysan peul d1 toje façon

multiplier l,azolla sur le premier de ses-bassins qui sera en eau (avec un kilo de phosphate'

afin d,avoir, ure dizaine de iours plus tard, llne quantité suffisante pour le reste des

parcelles).

3.3 Perspectives

I-es tests réalisés dans différents villages ainsi que les visites réalisées avec les

paysans en fin de campagpe lors de la æntre-suisoo ont rencontré un vif intérêt. Chaque

village dewa prochainement disposer d'au moins une zone de semences Pour une difftrsion

lors de la contre-saison 1993. Lcs agents du Projet dewont proéder à une orientation des

paysans; on note que certains ont dàjà compris lintérêt de l'azolla et I'ont implanté de leur

propre chef dans l'erus .tta-p* Une'diffusiôn très rapide, eu égard aux avant4ges cités Plus

haut, est à prévoir.

Des tests plus approfondis seraient nécessaires pour-cerner I'influence de facteurs

comme le type di sol. d iera nécessaire de refaire le suivi de la courbe de croissance dans le

temps afin d'optimiser nos paramètres. D'autres études sont du domaine de la recherche

E subetanæ piscicidc; porn le traitcmcnt de 1000 m3, utiliscr dc I'odrc dc a kg dc ptoduit à5 % dc roténoe'
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thématigu€, en particulier I'influence du degrê de développement et de la coloration des

frondes sur leur pouvoir fertilisant.

Outre leur rôle de pepinière, une mise en valeur réussie des zones d'emprunt
pourrait éventuellement mener à une exploitation pltrs intensive; on pense en particulier à
I'utilisation de I'azolla comme aliment pour les petits ruminants.

nryport R/D - Râril19t2



TESTS DE DECORTICAGE

It rendement au déærticage est un important paramètre économique de la
production rizicole. Il influe de manière non négligeable, oomme on le verra Plus loin, sur

ie benéfice dégage par I'exploitant qui transfonne lui même son paddy et oommercialise

son riz.

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

degré de matuité, le taux d'humidité du paddy, le type de décortiqueuse et son réglage, la

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

Pogr cette raison, il est préférable de fixer soit la décortiqueuse, soit la variété, afin
de limiter la dispersion des résultats et faciliter leur interprétation.

1. Test sur les variétés

Un premier test a êtê réalisé en 1990 sur 9 variétés différenteq pour une

décortiqueuse de type Huller Cover. Pour chaque variété, quatre répetitions étaient

effectuées pour des quantités de 20 Kg.

Iæs figures I et 2 montrent les taux de décorti@ge et de brisure obtenu pour

chaeune des variétés: On cpnstate tout d'abord une grande variation de ces paramètres. Les

variétés "traditionnelles" à paille longue, BI{2, H15æ, D52 et Gambiaka - ainsi que China -

présentent les plgs mauvais taru de décorticage. IR 15-61, BG m-2 et Jaya sont les plus

intéressantes, avec un taux supérieur à 63 7o. Notons que BÊn et China sont des variétés

arristées, oÊ qui peut expliquer en partie leun mauvais résultats.

I-es taux de brisure varient encpre plus considérablemen! depuis des valeurs très

faibles (Jaya et BG) jusqu'à d'autres très élevées (58 Vo pour BlI2 et Gambialsa). I-es

échantillons des variétês à paille longue ont été obtenus auprès des paysanq tandis que les

autres provenaient des essais menés en régie: des différences existaient donc eritre ces deux

échantillons (propreté du produit, degrê de maturité, délai avant la mise en moyette ou en

gerbier), qui peuvent avoir influencé ces résultats.

Les taux de brisnre et de décorticage varient de manière inverse, comme il est

logique, ainsi qu'il apparait dans la figure 3.

nrpprtR/D-Rltrll l99l



ÏAUX DE BRISURE/TAUX
potrr dltl6rentes

DE DECORTICAGE
vqrlétés

Tqur de décortlcage
ô9%

ô7%

é5%

é3%

ôl*

59S

57%

55*
l0% 20s 30r

lqur
{0s

de brlsurc
50s 60*

ÏAUX DE BRISURE/TAUX DE DECORTICAGE
pour dlllérpntes décortlgueuses

Taur de décortlccge
75*.

73r.

7tI

69*

67t



TÀUX DE DECORTICAGE
Pour dlttércutcg vqrlélér

%

7 5.O

70,0

65,0

ô0,0

65,0

50,0
ÊIIBIA IB2 CEINA EI52T D52 1690-2 tnl5.ôl JAIT

TÀUX DE BRISURES
Pour dtllércatcr vsrl6tég

%

70

60

50

40

30

20

l0

0
JÀXÀ Be90-2 tBt5.ôr 1m D52 CBINÀ El32t €LDt.À DE:l



Aq'- 'q de l'activitâ, rtzicore 271

2. Test sur les décortiqueuses

Afin d'étudier la variabilité du bilan de décorticage en fonction du tpe de machine,
un test a êtê réalisé sur des échantillons de 40 Kg de BG W-Z provenant d'une même
récolte et de sacs entreposés dans les mêmes conditions. Cette variété a êtê choisie pour sa
prédominance actuelle en zone Office.

[æs échantillons ont êtê dêcortiqués par 20 machines différentes, parmi lesquelles 8
Votex Engelberg (du qrpe de celles gérées par les Groupement d'Intérêt Ecpnomiques
Féminins) et cinq Huller Cover.

Tous les réiultats des tests sont consignés dans le tableau ci-joint, la signification des
variables étant la zuivante:

- Pl: échantillon de paddy (a0 kg)
- Y2: riz obtenu après décorticage ( + son, en cas de produit non propre nécessitant un
vannage) (en Kg)
- P3: sous-produits (en Kg)
-P4:. échantillon prélevé pour détermination du taux de brisure (g)
- P5: =Y}ou P2-son, obtenu après vânnage (Kg)
- P6: son obtenu au vannage (éventuel)
-P7: poids des grains entiers
- P8: poids des brisures
- Pt pertes au triage
- Pd: pertes au décorticage
- h: pertes au vannage

11 produits de décorticage sur 20 ont dû être vannés à cause des sous-produits qu'ils
crntenaient. Le réglage des machines était assué au préalable par le conducteu.

Le taux de décorticage s'est rêvêlê, relativement stable autour d'tute moyenne assez

haute de 70.6 To. Ce résultat cunfirme I'une des grandes qualités de la variété BG 90-
2.

I-e taux de brisure, par contre est plus élevé que dans les tests précédent et
beaucoup moins variable (56 To en moyenne). I-es sous-produits représentent près de 27 7o

et les pertes totales 2.5 Vo.

I-es moyennes correspondant aux différents tlpes de décortiqueuses n'indiquent pas

de différences significatives de perforrnarse.

1. Conséquences économiques

Un simple calcul permet de voir la répercusion économique de ce taux de
décorticage élevê.Le, tableau fournit les prix du riz équivalents à un prix du paddy variant
entre 55 et 75 F/KG, pou différentes valeurs du taux et du coût de décorticage. Pour un

BrmorrR/D-n3trl r9t2
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TÀUX DE DECORTICAGE
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Goût du décorticage (sac de 80 kg):

Taux de décorticage (0,6)

57.5 60.0 62.5 65.0

450

67.5 70.o 72-5

prix du
paddy
(Fsfa/kg)

prix du
paddy
(Fcfa/kg)

prix du
paddy
(Fcfal(g)

105 101

110 105
114 109
118 114
129 118
127 122
132 lfr
136 130
140 134

97 93
101 w
105 101

109 105
113 109
117 113
121 116
125 1n
129 124

87 84
90 87
94 91

97 94
101 97
104 101

tæ lu
112 108
115 111

500

55.O
57.5
fl).o
62.5
65.O
67.5
70.o
72.5
75.O

90
94
97

101
105
108
n2
116
119

110
11s
119
124
128
133
tæ
142
147

Coût du décorticage (sac de 80 kg):

55.O 57.5

Tar.x de décorticag€ (%)

60.0 62.5 65-0

111 107
116 111
120 lls
125 1n
130 124
134 128
1æ læ,
143 137
148 141

Gott du décorticage (sac de 80 kg):

Tau de désorticage (%)

55.O
57.5
60.o
62.s
65.0
67.5
70.o
72.5
75.O

98
102
106
110
114
118
t2
126
130

94
98

102
106
110
113
1t7
121
125

91
94
9E

102
106
109
119
117
1æ

102
106
110
115
119
1æ
127
191
135

109 104
113 108
117 1 13
1æ, 117
126 121
130 125
135 1æ
139 133
14f 138

88E/-
91 88
95 91

98 95
fiz 98
105 102
log, tÙ5
113 109
116 112

600

57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.o 72-5

55.O
57.5
60.o
62.5
65.O
67.5
70.o
72.5
75.0

114
118
123
127
132
136
141
145
150

100
104
108
112
116
1n
124
128
132

96
100
104
108
112
115
119
129
127

93
96

100
104
107
111
fi5
119
122

s9 86
93 90
96 93

100 97
104 100
107 103
lll lo7
114 1 10
118 114



Pti" moyen de 500 F/sac de 80 Kg dejaddy, et un coût du paddy de 70 F le Kg, on nore que
le prix équivatent du riz v1u! 109 F pour un taux de décorticage de 70 Vo,-ælquIl vient
d'être mis en évidence pour la BG 90.

Quand le tar:x de décorticage baisse de 10 7o, ce prix équivalent devient 127. Ceci
signifie qu'un gain de 10 Vo (entre 60 et 70 Vo) entraine un bénéiice de lB F par kilo de riz,
ou encore de 18*0.70 = t2.6 F par kilo de paddy.

Si I'on considère, de plus, un coût de production du paddy de 35 F/Kg, Cest à dire
une marge de 35 F/Kg potu un prix du paddy de 70 F, on constate que ces 12.6 F
représentent une augmentation du bénéfice net de 36 To I

Cette cpnstatation nous amène à remarquer que I'intérêt que les paysans voient à
produire de la Gambiaka, à cause d'une @nrmerddisaUon qui tàppotte parfois 10 F de
plus 

"9 
Kg que la BG, n'est pas justifié compte tenu de son bas taux de àécorticage qui

engendre un prejudice supérieur à ce gaiq.

En plus du bénéfice monétaire qu'apporte généralement la transformation du
paddy, il faut tenir c.ompte également des sous-produits qui reviennent au pa)a5arl

4. Remarques sur les GIEF de décorticage

Vu I'importance numérique des petites décortiqueuses Votex à I'Office du Niger
(près de ?-5 7o des 400 décortiquerses privées), un effort avait été fait por11 constituer un
sous-échantillon important de c-e tJpe de machines.

Lors des enquêtes, on a localisé 17 de ces unités hors d'état de fonctionnement. Les
raisons exposées ont montré une divercité de problèmes rencrntrés par les GIEF: manque
de pièces disponibles à I'Atelier, exigence de paiement au oomptant et manque d'argent
Pour payer' désintérêt ou absenæ de volonté d'un membre pour iésoudre le problème, vol
de pièces...! Au Km 20, une décortiqueuse serait arrêtée depuis plus d'un - p* faute de
main d'oeuwe ("tous les jeunes du rillage ont refusé d'être cundueteurn).

il semble que les GIEF rencpntrent de sérieux problèmes de gestion et qu'ils
souffrent de la b-t*: des prix prgvoquée par I'augmentation du nombre Oé Oecortiqueues
privées- L'introduction de machines plus performantes et I'activité déployée p- ."rt"in,
contmerçants et exploitants laisse penser que cette activité se trouvera passablement
menacée.

R.eFo'tn/D-RGrrIt 1992



ESSAIS AGRONOMIQUES SUR LE R'IIT,

1 ESSAIS VARIETAUX

1.1 Essais de la contre-saison

Deux essais variétaux ont été implantés (l'un en saison sèche froide, I'autre en

saison sèche chaude) à la rêge du Nl 69, en convention avec I'IER de Kogonie. Dans les

deux cas, il s'agissait d'essais en blocs de Fisher avec 6 répctitions, sur des parcelles

élémentaires de 15 mz repiquées avec des écartements de?fr cm x 20 cm.

La fertilisarion était de 20 kg/ha de sulfate de zinc (champ et pepinière), 200 kg

d'urée/ha en deux apports et lfi) kg de P2O5.

7.1.1 Essai de saison froide

Contrairement aux autres années un seul essai composé des variétés à cycle oourt et

moyen a été mis en place. It s'agit de : 4f-56; IR 4219; BG q)-2; IR46; CN 297; Jaya' IR
15i9-680-3 China 9BB; IR fl). Iæ semis en pepinière a étê, réalisé leZÛ/lUn,le repiqu4ge

30 jours plus tard (10/0U921.

L'analyse de la variance révèle des différences hautement significatives 9$re 4
groupes homôgènes. [.e témoin BG g}-zapparaît à nouveau comme le Pl$ !t4u.tif' avec

IOSS tg lhu stâtistiquement équivalent à n, +O (3S03 kg/hal et Jaya (3658 kg/ha)- Si I'on

rajoutJlR l52g qui-arrive en quatrième position, on sonstate que les variétés à cycle long
cornme il est normal, sont plus productives et qu'elles doivent être prêf&êes en contre-

saison froide puisque le calage dés cycles n'est pas aussi problématique qu'en contre-saison

chaude.

I-e cycle des variétés a êtê sensiblement ratlongé par le froid. I-es floraisons ont

également coincidé avec les mois les ptus chauds de I'année (mars et avril) où les

tJmpératures ont été très élevées. En coniéquence, des taux de stérilité relativement élevés

ont'été enregistrés pour certaines variétés le[es que BG 90'2 (193%o), IR 4219 (16,1%ol,

China 9BB (1l,BVo), et 4456 (15,67o'), ce qui explique en partie la faiblesse des rendements.

9 0n reprcnd ici lcs principsux rÉsuluts du rappct fornai pas I'IER.

RrDoiln/D-nârl19n
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Variétés
Semis Nb.

fi% florais panic.
(iours) lmz

Stéri- Poids Rdmt
litê To 1000 Kglha

grains (g)

Nb.
grains
lpanic.

BG 90-2
IR 46
Jaya
IR 1529
IR 60
IR 4219
u56
cN 297
China 988

A
AB
AB
BC
c
c
C
C
D

100

77
94
93
78
77
105

74
60

238
303
289
nl
283
304
2U
307
325

r47
144
155
145

t34
r27
148
135

132

lg.3
9.8
10.5

11.6
t2.r
16.1
15.6
12.8
15.9

26.8
u2
?3.2
19.3

n.r
27.1
?2.7
19.6
23.5

4055
3803
3658
3351
2797
2740
27rr
2666
1928

Its chilfres stttvu por les mèrmes lettres rc dillèrent Ws statistiEænent selon Ie test de Nænsn et Keuls.

A titre de comparaison, on peut se référer aux deux essais de I'année antérieure
(semis les 5 et 15 décembre), pou lesquels les variétés les plus productives avaient été Jaya
(6tlha), IR 46, IR 1529 etM-56 (5.530 kg/ha), pour la première date, et BG 90-2 (6.403
kg/ha), Jaya #56 et IR 1529 pour la seconde. La différence de 10 jorus sur les dates de
semis s'était traduit par un allongement du cycle de I iours porrr le deuxième essai.

On note donc utre cpntre performance de 4y',-56 et une confirmation de la
supériorité des 4 variétés de meilleure productivité de notre essai.

7.1.2 Essai de saison cluude

Un test composé de 12 variêtés a été mis en place. L€s sept meilleures variétés
retenues dons le test variétal de I'année dernière ont été cumplétées par cinq nouvelles
variétés de cycle précoce. Il s'agrt de :

- IR 41996-118-2-r
- rR 32307-10784-2
- IR nn7-r4A-r
- BG 73r-2
- rET 10973
I-es dates de mise en place sont les suivantes:
- semis pépinière : 17 /2/92
- repiquage :27 /03/92

Du point de vue rendement grains toutes les variétés se sont montrées
statistiquement équivalentes au témoin China 988 avec un rendement moyen de 3556
kg/hU excepté IET 10973 avec une production de 1958 kg/ha.

RrpportVD-Rdrll 1992
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Variétés
Semis Nb.

SOTo flor. panic.
fiours) lmz

Stéri- Poids Rdmt
litê To 1m0 Kglha

grains (g)

Nb.
grains
/panic.

IR-22107-r4-
Aiwu
IR-1561-?2;8
B-733-C
BG-731-2
IR41996-118
ITA-1æ
TN-1
IR-3æ07-107-
China-988
cN-297
IET-10973

79
94
99
106
r20
80
99
99
113
103

83
103

v7
282
388
363
310
322
2U
336
3U
384
359
265

99
9r
103
99
91
99
96
93
99
99
98
72

123
7.8

21.4
152
9.8
9.9
17.4

8.0
165
16.4
11.4
t9.7

23.1
2[.1
26.4
?2.1
22.7
225
?3.4
235
2r

212
245
%

Mït
4385
4327

3898
3880
3880
3862
3695
fizr
3556
3367
1958

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

F
cv

HS
14,g%o

I-es chilfres ruivrr por les mêmes lettres æ dillbent ps statistiqucrrcnt ælon le tcst de Newnun et Kanls.

Bien çW le test utilisê pour la comryraison dcs moyen res rE rÛryèle Ws de
diffêrences significatfues entre les nouvelles variêtês et le têrnoin, mrus notons le bon
comryrtement de ErclEæs variêtês agrornmiqucnærx intêressntes Ei sont à lar première
annâe notamtnent : IR-22107-14-2-1 (4407 kg/lu), BG 731-2 et IR-4199611&L1-3 (3æ0
kslIu).

Les résultats obtenus par I'IER (pour une même date de semis (16/2')r, ont mis en
évidenct une supériorité de IR 32307 (5.187 kglha) qui n'est pas très bien plaée dans
notre essai. Cet essai de I'IER avait donné des rendements de 4.6 t/ha pour IR 41996 et IR
22107.

En ce qui concerne les variétés déjà expÉrimentéeg bien que les différences ne
soient pas hautement significatives, on constate que Aiwrl TNI et même ITA 143 se
classent avant le témoin China .I-Ê même phénomène se retrouve sur les cssais de I'année
dernière, tant sur oeux du Retail que sur ceux de I'IER/Kogoni.

Au niveau des cycles, facteur essentiel poru la culture du riz en cpntre saisor\ on
constate des valeurs similaires - ou légèrement inférierues - à celles de I'essai de I'an pNé,
98 jours en moyenne. On remarque la variété Aîwu qui apparaît oomme une bonne option
puisque son potentiel est proche de cplui de TNl (déjà pré-rnrlgarisée), avec un grain
relativement pltn long et un cycle plus précoce de 8 joun que celui de Ctrina Cet avantage,
toutefois, n'était pas apparu dans les tests de 91 où les cycles ne différaient que d'un jour
(Retail). Sur les essais de Kogoni, Cest même China 988 qui présente le cycle le plus court
(?), soit 81 jours semis - 50To floraison.
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1.2 Essais d'hivernage

Pour les essais variétarur d'hivern àEE, il avait été demandé à la Station de Kogoni de

se limiter à des variétés de potentiel supérieur ou égal à celui de BG nA eL par rapport
aux tests de criblage habituels, de restreindre le nombre de variétés testées et d'augmenter
le nombre de répetitions afin d'améliorer la puissance des essais.

Le protocole mis au point pour les camp4gnes précédentes a êté reconduit dans ses

grandes lignes: essai en régie sur les parcelles du Projet au G2; blocs de Fischer à 8
répetitions, écartement 20 cm x 20 crr, parcelles élémentaires de 30 m2. Fertilisation
d'environ 150-50 pour N-P (200 Kg d'urée et 100 Kg de phosphate), plus du Potassium (100

Kg de KCI) et du Z:rrc (en pepinière et au chartps, environ 20 Kg de Sulfate deZinc/ha en

fond et en couverture) pour prévenir d'éventuelles carences. Deux dates de semis : ?5/M,
l5/07.Les variétés testées ont été les suivantes:

lère date (?J.l06l: BG 90-2,1W70,MR 84, K 91-1, K9l4 SEBERAI'IG MR 77.

2ème datc (l5lÛ7r: Habiganj, Ctrina 988, IR 32307-lW32g BG'l3t-2.

I-es résultats du premier essai montrent que toutes les variétés sont statistiquement

équivalentes, sauf Kogoni 9l-?.1égèrement inférieure. Les excellents rendements obtenus
reflètent la très sensible augrnentation de qualité des résultats due au changement de site

de la Régie.

La longueur des cycles est assez cpnstante et varie entre t42 et 146 jours, sauf pour
MR &4 qui atteint 151 jorus. BG 90.-2 se détache une nouvelle fois par son poids de 1000

gains supérieur. Seberang confirme être une variété équivalente à BG W-Z et dewait faire
I'objet de tests en milieu paysan.

ReSUrfafS DU rREMIER ESSAT (SEUIS 27 ruu'.I, REPIQUAAB 30 fUn l.fr)

Variétés
Semis

SOTo flor.
fiours)

Nb.
panic.

lm2

Nb.
gains
/panic-

Stéri- Poids Rdmt
litê % 1000 Kglha

grains (g)

Seberang MR.77
BG 90-2
Kogoni 91-l
19970
MR 84
Kogoni 9lA

7.3 23.7
113 n.5
ll.7 25.6
103 ?3.9
'1.2 æ.8
11.6 21.9

A
AB
AB
AB
AB
B

296
297
370
265
338
380

111

r07
111

107
116
111

146
130
t?Â
139
123
118

7765
7689
74/,8
7224
7r38
6879

Seulement quatre variétés (précoces) ont été testées pour la deuxième date, plus

tardive. On observe des cycles similaires de I'ordre de 124 jours, sauf pour Habiganj qui
apparaît plus précoce (114 j) mais fournit un rendement inférietr d'rute tone à BG 731 et
IR 32307. Ces deux variétés constituent des bonnes options pour des semis tardifs.
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RgsUtters DU DEI;XIEME ESSAT (seUts 16 rUU,reT' REPIQUAaB 14 AOUT)

Variétés
Semis

SOgo flor.
(jours;,

Nb.
panic.
lm2

Nb.
grains
lptnic.

Stéri- Poids Rdmt
litê % 1m0 Kglha

gains (g)

BG73r-2
IR g23oz .ro7 s22
China 988
Habiganj

A
A

AB
B

150
ttz
99
77

89
89
86
79

306
409
408
416

7.0
7.5
10.2
122

23.8
202
252
25.8

6660
6553
6055
5703

2 ESSAI COI,TRBE DE REFONSE A V AZ;OTE

2.1 Essai de contre-saison sur deux variétés

I-e but de c'gt essai était de comparer les courbes de réponse à l'azote de China 988

avec celle de IR 156l'2?f,À.

I-es deux variétés sont factoriellement combinées à 4 niveaux d'azote, constituant

ainsi I traitements faisant I'objet de quatre répetitions'

I-es résultats de I'analyse de variance montre qu'il n'y a alqry interaction entre les

deux facterus,. bréponse à i'azote (facteur B) est h*te-ènt siglificative Ponr toutes les

variables à l,exception du nombre de talles au -t. U"ff"t variétal(facteur A) est significatif

pour la hautegr, le poids de paille et la densité de paniarteq variables pour lesquelles China

appamît supérieure.

I^a réponse moyenne à I'azote est tinéaire, ce qui signifie que la dose optimale se

situerait au delà de la valeur 150 N. I-es résuitaa fournis par rIEl ne font

malhegreusement pas apparaître la réponse de chacrrne des deux variétés séparément'

z.z synthèse des essais sur les courbes de réponse à I'azote

po'r l,hivern age 1992, les essais de réponse à l'azote ont été abandonnés, puisque

ceux ci en étaient à leur S rJpetition. Il sembl" oppott - de réaliser une petite slmthèse des

résultats obtenus par le Projet à cet endroit'

I-a plupart de ces essais ont été réalisés à la Régie du Nl 69 avec les limitations que

l,on sait sur la fertilité et la maîtrise de I'eau en hivernage. Si I'on met les différentes

courbes de réponse obtenues en hivernage sur un même graptrigu:, on obtient les figrues 1

(en valeur abiolue I et1(en valelr relative, par rapport au témoin).

ro rajtrutcr 35 pus pour avoir la duséc totalc du cycle'
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Talles
lmz

Panic. Hauteur
lmz (cm)

Poids Poids
grain paille
kslha kglha,

Facteur A
China 988
IR 1561428A
Facteur B
ON
50N
100 N
150 N

286
2A7

222
228
254
282

y9 A 90.72 A
n8B 78.10 A

233 D 75.79B
289 C n38B
336 B 90.93 AB
397 A 93.66 A

4073
4091

2879D
3946 C
u14B
5089 A

7423 A
6T2TB

4901 C
6246ts-
73T2B-
ffi29 A

Moyenne ?,46 314 79.41 4082 6t72

Signification
Facteur A
Facteur B
AxB

CY To

NS
NS
NS
19.1

s
HS
NS
53

NS
HS
NS
10.4

HS
HS
NS
16.5

HS
HS
NS
14.l

On observe-Tne inégularité importante de ces æubes. Sur la tigrse 2, on met en
évidence un ensemble de quatre cuurbes très proches mais présentant dei inftéchissements
pour des doses très différentes. Il résulte de ces figures ôu'il est totalement illqsoire, à
moins de démontrer que dens 6r meilleures conditions on peut obtenir des résultats
reproductiblesr', de vouloir déterminer un optimum écpnomiquè Oe la dose d'urée. Si I'on
considère, de surcroît, la variabilité pedologique des sb, l'éxercice devient enoore p1u
complexe.

On doit se borner à constater qu'une dose de 250 Kg/hUsouvent conseillée, permet
une augmentation de rendement de 75 Vo par rapport à une dose nulle. En pr'æique,
I'expérience du paysan lui permet souvent, au fil dd ans de vérifier, à partir d'*; dose
moyenne, la répercussion d'une variation de la dose appliquée. Il est âouteux que I'on
puisse proposer des normes plus précises que cela. '

Pour la contre-saison (figures 3 et 4), les conclusions sont similaires.

1l Il nc scmblc Pas que lcs rÉsuttats obtcnus à la etation dc Kogoni, unc fois Erpcrpæéq puisscnt pcrmet6Ê une tclle démonstration.
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COURBES DE REPONSE A L'AZOTE
Yqrlété BG 90-2 en hlvernctge

lo0 l5o 200 250 300

Dose d'utÉe (Kglhq)

Fig.l

COURBES DE REPONSE À L'AZOTE
varlété BG 90-2 en hlvernage

vqleur qbsolue du rcndement (t/bct)
7

ô,5

ô

5,5

5

{,5

4

3,5

3

2,5

2

too l5o 2æ 250

Dose d'urée (Kglho)

cccrolssement retqttt du rendement

Fig.2



COURBE DE REPONSE A L'AZOTE
Varlété BG-90-2 - Contre-sqlson

Augmentqtlon relcrilve du rendement

50 t00 150 200 250 300
Dose d'urée (Kglbo)

Fig.3

COURBES DE REPONSE À L'ÀZOTE
Vartélé Chlna en contre-sqlson

vcleur absolue du rendement (t/ha)
7,O

6,5

ô,0

5,5

5,0

{,5
{,0
3,5

3,0

2,5

2.O

1.5

t00 t50 200 250 300
Dose d'urée (Kglhq)

Fig.4



3 ESSAIS PHOSPHORE EN MILIEU PAYSAN

3.1 Contre saison

Il s'agit d'tur essai pérenne mené sur deux t)?es de sol (danga et moursi), en zone de

simple cultue et eu zone de double culture. S'agissant ici de la contre-saison, deux
parcelles étaient cpncernées. I-a variété utilis{s est Chin4 repiquée à ?S x 25 cm avec une

fumnre azotêe fixe de 120 unités et deux traitements principaux (Pl'lT ou phosphate

d'ammoniaque) croisés avec 4 doses (0, 30, 60 et 90 P2O5).

MOYENNES DES VARIABLES SI.JR 4 REPETTTIONS ET.I SOL DAI{GA

Talles
lmz

Panic. Hauteur
lmz (crn)

Poids
grain
kglha,

Poids
paille
tglht

Facteur
PNT
DAP

Facteru B
I
2
3
4

Moyenne

Signification
Facteur A
Facteur B
AxB
A{ To

274
337

2,45F
299 AB
350 A
329 A

306

NS
S

NS
20.5

77.4
80.6

'14.8

77.1 AB
82.1 AB
81.8 A

79

NS
s

NS
6.4

4769
6120

3839 B
5861 A
ffi77 A
6001 A

5444

2936
4044

r28
224

134
194
226
150

176

?#9
3438
387t
4001

3490

ss

NS
HS
NS
23.1

Lc facteur A n'entraîne pas de différences significatives sru les résultats. L'effet des

doses de phosphore (facteur B) est significatif. L interaction entre les derx facteurs n'est

significative que pour la densité paninrlaire et le rendement:

L'effet du PNT sur le rendement ne permet pas de différencier les doses, mais il faut
noter que les carrés oorrespondant aux fortes doses ont été attaqués par les rats. I-es deux
fortes doses de DAP sont mieux valorisées et restent équivalentes.
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285
Asmcts de l'activitê rizicole

DOSES 432

DAP

nombre de pnicules/ mz
PNT 153

115

pids de grain (kg/ha)

59
u0

3028
4974

t&
289

135

Æ2

3309
3568

Poids
paille
kglha

PNT
DAP

v122
3876

298/,
4758

En ce qui concerne I'essai sur sol moursl, aucune interaction n'est notée quelque soit
la variable considêrêe.Iæs trois doses (non nulles) de phosphate sont équivalentes.

MOYENNES DES VARIABLES SUR 4 REPETITIONS EN SOL MOIJRSI

Talles
lmz

Panic. Hauteur Poids
lmz (cm) grain

kg/ha

Facteur A
PNT
DAP

Facteur B
1

2
3
4

Moyenne

Signification
Facteur A
Facteur B
AxB
C{ Vo

300 B
356 A

325 AB
341 AB

330

NS
S

NS
11.3

82.46B
87.00 A

83.00
83.46
u.62
87.83

u.73

S
NS
NS
5.1

3217
3812

2974H-
3514 A
3731 A
3839 A

3514

NS
HS
NS
11.6

332
328

2,+8

317

u7
300
286
296

282

72r8
7269

6866
6920
7353
783/'

72t3

NS
NS
NS
10.0

NS
NS
NS
20.4

3.2 Hivernage

Les résultats de I'hivernage ne sont pas encore connus.
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Cet essai mené sur six campagnes successives n'a pas été reconduit sur la contre
saison 93. Iæ suivi quelque peu difficile de quatre parcelles dispersées en milieu paysan,

des retards ou des défaillances du gardiennage ont pu en altérer la qualité. Une analyse

slnthétique dewa être réalisée après réception de ces derniers résultats.

4 EFFETS DEL'ALCALIMSATION/SALINISATION: ESSAIS EN FOTS

I-es essais en pot menés sur des échantillons de sol prélevés dans des sols danga et
moursi présentant des signes de carence ont été repris su la cpntre*aison 1992.

L objectif de I'essai est de tester un ccrtains nombres d'amendements.
Malheureusement, les analyses de sols faites a posteriori sru les échantillons n'ont pas

révélé de carence particulière. L'analyse des traitements n'a pas permis de les départager
statistiquement.

Ces essais ne semblent pas jusqu'à présent avoir apporté de résultats significatifs et
ne seront pas repris.

5 ESSAI DATE DE SEItfiS X VARIETES

Cet essai de contre-saison est une répetition de I'essai conduit en 1991 et interprété
par Jamin (fupWn de Mission, Aout 1991). On a jugé intéressant de les présenter

conjointement, en reprenant les résultats de 1991 (en italique).

Dans cet essai implanté en rêgSe,différentes variétés (six en 1991: BG-90-2' IR 1529,

J"yq TNl, China 988 et IR 1561, auxquelles ont a rajouté Bouake 189, ITA 123 pour la
contre-saison 1992) ont été semées tous les 15 jours, du ler novembre au ler mars (9 dates

de semis). Pour l992,lia neuvième date a du être éliminée à cause de dégâts provoqués par
des animarx. Lcs essais étaient conduis ayec 2 rêçÉntions (blocs) pour chactrne des

variétés à chaque date, et étaient rép,étés 9 fois (les dates ne sont donc Pas un facteur
étudié, mais un facteur contrôlé au dessus des blocs).

' Longwur des cycles semis-manritê et dnte de marurttê

On obsewe une variation importante du cycle semis-maturité en fonction de la date

de semis, mais il y a peu d'interaction entre variétés et dates de semis : En 1991, quelque

soit la date de semis, IR 1561 a toujours le cycle nettement le phn court (110 à 140 iours),
suivie de China et TNl (115-150 j), puis deJaya (125-165 j); BC WZ et IR 1529 ont les

cycles les plus longs (145-180 j). Voir Fig5. En 1992, tous les cycles sont supérieurs d'une
dizaine de jours, ce que I'on peut mettre sur le oompte de temsratures plus basses. IR 15

61 se détache à nouveau pour sa précocité, ainsi que TNl.

C'est pour les semis de mi-novembre et de décembre que le cycle est le plus long
(tout le début du cycle se déroule alors en periode froide); la durée de séjonr en pepinière
étant la première à être allongée : pour atteindre un stade de repiquage satisfaisant (34

nrmorrR/D-&rr[ l9t2



Aq''^ 'q de l'aetîvitê i-ieote Æ7

feuilles), il a failrl en 1991, 3-4 semairus Wur les semis de mi-fêwier ou dêbut mars, 5-6
semaines Wur les semis de jarwier ou de dâbut novvmbre et 7-B semaines Wur les semis de
mi-novembre à mïdêcernbre. Pour l992,les durées ne sont pas sensiblement différentes
entre novembre et décembre (7 semaines) et restent toujous supérieures à 4 semaines.

En 1997: Avec toutes les variâtês, les semis dc rcvernbre Wrrtuettent uræ rêcolte très
prêcoce, en mors-dêbut-aril Wur les variêtês à cyle court, en fin-awiUdêbut-rnai pur les
variêtês à cyle mopn; les semis de dêcernbre jusEt'à mi-jawier apryraissenl ewuite peu

intêressants, car ils ræ prnuttenl ps uru rê:colte beancoup plus prëcoce Eæ les semîs de

fin- janvier/dêbut fêvrier; pr contre à prtir de cette pÉriode, tout retard an semis entraîru
un retard imprtanl dans la maturitê, Par rapport anr dates de maturttê, les dates de semis

Ies plus fm,orables seraient dorc en novernbre, Wis fin janvier et dêbut fêwier.

Quclryes comrysantes du rendernent ont êtê memrêes êgalement dnns ces essais.

I Nornbre de talles/mz

En 1991: On rote uræ diffêrence entre variêtês (370 talles Wur BG 90-2, IR 1529
et TNl;400 China et IR 1561;420 Wur JaW). On note êgalemerx urre diffêrerce
imprtante entre les diffêrentes dates de semis, les flus forts tallages êtant atteint pur les
semis de mi-féwier et dêbut mars (450 talles), les flus faîhles Wur les semis dc saison

froide, de dêbut-novernbre à dêbut-fâwier (350 ù 450 talles). Il n'y a Ws d'interaction
siûficathte entre dates et variâtês.

En 1992: TNI présente le meilleru tallage moyen, soit 405/mz, alors que toutes les

autres variétés ont des valeurs entre 359 et 375, sauf China (343) et BG X)-2, avec une
valeur très basse de 308. Contrairement à l'an passé, ct sont les semis de saison froide qui
présentent des tallages légèrement su$rieurs à ceux des dernières dates; la moyenne
globale (363) est assez faible.

+ Nornbre de pnicules/mz

I99I: On retrouve une diffêrence nette enlre variêtês, cl,ec Chiru ayant de pnicules
(375), Wis BG 90-2 et Jaln (350),TNI et IR 1561 (320) et enfin IR $n P05). Selonla
date de semis, le nornbre de pniailes est êgalement très variable : on corutate Erc le
nornbre de pnimles/mz est le pfus rêduit pour la date de semis du 15 nowrnbre, et Wur
celles de janvier (cf. Fig. ).

L'interaction entre dates et variêtês est significatirn. Nous avons donc tacê les
courbes variâtë pr varîôtê (voir figure ci-après). Ia figure fait apprattre un classement
diffêrent des variêtês selon les dates de semis, mais daru l'etuemble, elles suiyent toutes les
rnëmes variations, avec les mànæs pÉriodes de tallage minimum et les mùmes fÉrïodcs de

tallage ntarimunt Le dispsitif adoptê ne Wrtnet cependant ps de distingucr l'effet date
propremenr dil de kffet de l'emplacemenl d'une date de semis s,r le terrabt Un essai plus
approfondi devrait ètre conduit pr |'I.E.R
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lgg1:comme il est logique, le nombre de panicules est égalel9nt en diminution par

,"pport a i'"*e" précédente]riou.r.e 189 (3481, iaya 1334) et TNl {330) se détach9ry; ITA

(zS+),China (?sziet BG g0-Z(283) sonr tei ptus faibles. Ponr ce qui est de la variabilité en

fonction de la date de semir, iæ d"* pr"tttiètes dates sont respectivement la phs faible

(230) et la plus forte (336).

+ I*s purcentages de pnicules blanches et de pnicules vertes

IggI: ils varienl selon les variêtês, mais utssi selon les dates de semis : c'est pur les

semis du IS novembre, du 1er dêcembre et du 15 fênrier qu'ils sont les plus imprtants (2à

37o fu pnîcuJes vvrtes,05 à 17o fu pnianles blanclæs).

+ Iz Wids de mille grairc

lggl: c,est æant tout une carætêristw variêtale, et les diffêrences sont assez

nettes : 25,4 g Wur BG g0-2, 235 8 Wur Jotto, 21,9 t pour Chirr&, 215 g Wur TN', 20,4 g

pour IR |Sù'et Ig,7 g pou, n ISot. Il n;y a ws de wrîation sipÎficative fu pids de
'mile 

grairc moyen ition la date de semis, mais l'ùûeraction dates r wriêtês est

sïgnificative, et pur certairus variâtês une variaition relatirnnunt imprtante Wut ètre rntêe

: c,est pr excmple le cas pour lR 1561, awc 22,2 g Wr le semis ùt ler fêwier, n,5 g Wfi
les semis du IS noventbre et du ler dêcenùre, et 185 Wur les semis ùt ler rornntbre ou dn

Ier janvier.

l99Z: Les caractéristiques de BG 90-2 (25 g), Jaya (æ g) et Botrake 189 (22.7 g')

ressortent à nouveau par rapport aux autres variétés dont le poids des 10fi) grains oscille

entre 2l et22 g.

* Iz rumbre dc grafuæ/mz

IggI: Il est en gênêral très faible,7.500 à 10.000 grairu/|t2, êt il en est de mènu

Wur les rendernents. Ii'êtorx ps prêsent lors de la rêalisation dc cet essai, nous sero'É
'pn^tdentE 

Wur l'analyse de cei rêsultats, car les rendements très faibles sottt Wutate en

liaîson arqc les careræes obsenêes au N I-69, mais anssi très probablernent ovec des dêgàts

d,oisea,tx qti n'ont ps êtê notês et Eri ttlibknt m,oir êtê împrtans, WisqÆ malgrê un

bon nombre de writ rlrr, le rnmbri de grains pr pniaies est très faible (20 à 35)' A

rnoirc qt'il ru s'agisse d'erreurs de comptate et de pesêe

6 ESSAI DENSITE X AGE DES PI.A}iITS

Cet essai était conçu pour vérifier et quantifier I'influence de la durée en pépinière

(âge des plants au repiquaje) sru le rendeàent et le tallage ainsi qu9 d: la densité de

içiiquugr. n a êtê implaité au Gz lors de I'hivern a$e; il s'agissait de sa première

réalisation.

Le dispositif était un split-plot croisant 4 âges des plans (4A,4 et 54 iours) avec

4 densités de repiquage (D1: ti x 20, D2: 20 i 20, D3: 20 x ?5 et D4: ?5 x 25 cm) et
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comportant 4 répetitions. Ia pepinière commune a été mise en place le 3 juillet; la variété
utilisée était la BG 90-2.

Les rendements obtenus pour les différents traitements sont remarquablement
similaires et statistiquement équivalents, avec une moyenne de I'ordre de 6.6 t/ha; la valeur
un peu plus faible correspondant au premi er âge est due à quelques attaques de rats au
moment de I'initiation paniculaire.

RENDEMENTS oBTENUS PoLrR cllAeuE TRAITEMET{T AGE x DENsrrE (rc/Hn)

Age des plants 24 jours 3f jours 44 jours 54 jours Moy.

D1
D2
D3
D+

6214
63/-t
6315
5801
6f,/,3

6502
4012
7r39
6757
6E53

6928
6710
ffi
6611
6729

6É.33

6É,28

6585
ff19
ffir6

6645
6673
6676
ffiT

moyenne

On constate donc un effet de compensation classique en ce qui ooncerne les densités
mais une non-influence inattendue du facteur âge.

La densité joue sur le tallage (241, 296, 3n et 356 talles /mz, à I'initiation
ganiculaire pour les quatres densités) et sur le nombre de panicules final (tableau suivant).
Par cpntre, cuntrairement à la logique, on ne retrouve pas pareille influence du facteur âge,
les quatres traitements donnant des nombres finaux de talles équivalents. On ne dispgse
malheueusement pas du nombre moyen de grains par paniorles, qui agrait permii de
vérifier la cohérence des données.

I"e poids de 1000 grains, plus attaché à la variété, est remarquablement constant et
varie entre 30.2 et 31.2 g.

NoMBRE DE PAIIIcULEs/M2 por;R cHAer.rE TRATTEMENT AcE x DENsrrE (xo/na)

Age des plants 2{ jours 3d jours 4f jours 54 jours Moy-

203
304
280
299
27r

D1
D2
D3
Dl
moyenne

2M
276
292
301
278

227
273
319
381
300

234
?Â9
307
418
312

xn
286
299
350

Cet essai, pourtant conduit de manière satisfaisante, mène à des résultats inattendus
quant à I'influence du temps en pépinière et sera repris lors de la contre-saison 93 ainsi que
pour I'hivernage.
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7 ESSAI MODEDEPREPARATION DU SOL

Cet essai confié à ÏIER s'est dérouté dnns de bonnes ænditions' Les résultats

n'étaient pas encore disponibles à la fin décembre.

On a remarqué, en particutier, que les parcelles cultivées en non travail du sol ne se

distingUaient pas - visuellement - des autres traitements.

8 SIJTVIENTOMOLOGIQI.JE

8.1 Contre-saison 1992

Un suivi phytosanitaire a êtê réalisé au oours de la conue-saison, dans 10 champs

répartis dans 6 des villages du Retail. C.e suivi ænsiste à prélever - Pour I'entomologe'un

échantillon de Zm tig"î/champs, âu tallage, à l'épiaison-floraison et à la maturité' En

phytopathologie, 5 paiceues élémentaires srrr chacun des dix ctranrpo sont suivies.

I-es observations portaient sur trois des variétés crrltivées en contre'saison: China

ggg, BG g0-2 et Habig"ri L'évolution naturelle des populations adultes des foreurs de tige

a êtêsuivie à I'aide du piège luminegx de la Régie.

La pluwrt des rawgeurs receruês êtaient dcs forans de tîge; 95 Vo des dêgàts

observês sont imputables à i'esçÈce Maliarùa sepratella- Iz tablear suivant montre que

les tanx d'infestation sont progressif s dtt tatlage à la matulitê'

Au taltage, Ia variêtê BG g0-2 a êtê ta plus infestêe. Etle est v.tivie de Cltiru 988 et

enfin la wriâtê-habiganj. I-cs nïvvanx d'infestation ont pu wriê pr rapprt à l'inersison
prâcêdente. Tontefois une baisse rnn nAd{geabte du tartx retatif à' China-s'obærtv an N " 10'

Il semble rye la date de mise en plæi fu ta atlrure conespndant an çÉriodes dc froid

interce y soit pour wu large w.
A Ia floraison, les teÆ d'infestation ont angmentê furc l'enæmble Wur les trois

variâtês. On note Eæ l'infestation est ærahlenænt plus êta,ëe sur les prcelles ry'i 9nt reç-u

deux anltures de BG darc l'annâe çW sur celles Eti ont reçu uræ succession BG 90'2

China.

Les tanx d,infestation obsen ês à la maruritê ont êtê encore wpÉrieur& Lcs pertes de

rendement coræêcutives à ces infestatîotu sont de l'ordre de 6 Ta

Le piège ù lumière a permis de mettre en êvidence deux çÉriodes de wl très rcttes

wur Matiarplu sepratella et Neiodcs spr.; h denxième ryiwnirc de ffurier et le dêbut

juin On remarqu.e l'absence de vol, pr rapprt à la cam4gne prêcêderte, de Chilo

mcconius et S. sttburnbrosa
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TabI eatr I I
5: Infestation du riz

de t ige au RETAIL
par Ies insectes foreut s

, en fntersaison 1992

SI TES T'ARI ETES
TAUX D' I NFESTATI OI.i Z

COEURS

IiIORTS

r
PA\ I CL,LES
BL.4NCHES

7"

Tal Iage Epi-fIo
rai son

l'laturité

!{1 (Koloni )

Bc 90-2 2.5 19. 5 24 0 I

cHI t(A 988 1 2 6.5 0 0

N3 ( liango )

BG 90-2 0.5 t0 * 0 {.5

cHIlrA 988 1 1.5 7.5 0 J.5

\4 ( Sassagodj i )

CHI I-A 988

HABI G.{NJ

0 I 6 0 0

1 72 I 0 .l

N5 ( Tigabougou ) CHI !{A 988 l.J 2 10 0 ,l

N6 (Sagnona) H.{BI G.4!ùJ 0.5 3.5 8. 05 0 ?

!(10 (Ténégué )

Bc 9C-2 2 28 6{ 0 t
1

CHINA 98TJ 0.5 I {, 0 ,.) i

Tableau III : Données relatives
Récolte ar.ant Obsert'at ion.
calendrier cultural .

*
au

SI TES \'.{R I ETES sEllt s
( Pépin ière )

REPIQUAGE PRET..EDEST

CTLTURAL

I*1 (KoIoni )

Bc 90-2 |J/t2/er 20 /02/e2 BG e0-2

CHI NA TI88 r/c2i!2 e/43/e2 cHI:i.q 988

!ç3 (l{ango )

Bc 90-2 t0 /0r / 92 25/02/92 CH I :\A 988

CHINA 988 r0 /01/e? s/03/s2 cHI \r. 988

l(4 (Sassagodj i )

cHI.\.{ e88 25 /0t /92 7 /03,/92 CH 1i\A 988

HABI G.qIiJ 25/01/92 3/A3/92 BG 90-2

l;5 ( Tigabougou ) CHI:\.4 988 2L/01/s2 L2 /A3 / e2
i

cHr ri.{ 988 |

li6 ( Sagnona ) I{ABI GATJ 25 /0t /92 t0 /03/92 cHI liA 988

:\10 (Ténégué )

Bc 90-2 22/12/92 22/02/92 Bc 90-2

cHI tfA 988 17 /0L/e2 6 /03 /92 cHI i\i.{ 988
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8.2 Hivernage

Ce suivi a êtê repris en hivernage mais les résultats ne nous ont pas été encore
transmis par I'IER. On attend, en partioilier, une analyse sur un an des résultats du piège à
lumière.

Une maladie s'est déclarée au G5 sur plusieurs hectares ainsi qu'au N6 (4 ha). On
observe un jaunissement généralisé des champs et des récoltes quasi nulles (paniodes
vides). Des échantillons ont êtê prélevés par I'IER; d'autres ont êtê transmis aux
specialistes du CIRAD à Montpellier: les andyses effec'tuées par ces derniers ont mis en
évidence une forte attaque du vinrs de la mosaîque jaune, lequel est considéré oomme I'une
des maladies les plus graves et vinrlentes en Afrique de I'Ouest. I-a limite des champs
attaqués suivant exactement le taacê des diguettes, le virus - à ce stade - a donc été véhiculé
par la semense.

Cet incident encore limité constitue un premier cas qui doit être pris très au sérieux
par I'Office du Niger. Il devient ugent de faire le point sur le matériel génétique disponible
au niveau des stations de recherche nationales et régionales. Notons que toutes les variétés
du type indica seraient sensibles au virus de la mosaîque jaune, æ qui rend le problème
encore plus grave puisque la totalité des variétés testées sont de ce tJpe.

I-cs paysans victimes de ces attaques ont obtenu un dégrèvement de leur redevance
auprès de I'Office du Niger. Cette maladie ne se traduit pas par une baisse généralisée des
rendements, que tout le monde atrrait à zupporter, mais - pour I'instant - par des récoltes
nulles chez ssrtains paysans. Il est évident qu'une augnentation - prévisible - des cas

d'attaque se traduirait par la faillite immédiate des exploitations oonoernées.

Une mission d'expertise des specialistes du CIRAD dewa être programmée pour la
prochaine campagne d'hivernage.

9 TESTS VARIETAI,IX EN MILIEU PAYSAN

t Hivernage 92

Iæs variétés Bouaké 189, ITA l?3 et 40-l6M ont été comparées à BG 9ùe sur un
ensemble de 40 paysans. On ne présente ici que les résultats relatifs atrx rendements.

Bouake 189 et BG 90-2 ont été comparées cote à cute dans 19 champs. La moyenne
des rendementsu de chaque variétê a été respectivement de 7282 et 7354 kg/ha. Notons
que le rapport, pour chaque champ, des 2 rendements varie entre 0.75 et 125. Ces deux
variétés peuvent donc être considérées comme équivalentes avec, i4 une fourchette de t
?S 7o.

[,a comparaison entre 40 1644 et BG 90A a porté sur 15 champs. On a obtenu des
moyennes de 5952 et 6493 kg/ha et un rapport moyen BlG/40 1644 de 1.13. Ce rapporq en

u Il s'agit rle soodages rÉatisés cn 5 cndroia différenu dc cheqræ cùarnp.
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dehors de deux valeurs extrêmes de 0.48 et 1.72, varie entre 0.91 et 1.37. Ces tests indiquent
une supériorité de BG 90-2

Poru la variété ITA 123, en général nettement inférieure à BG 90-2 dans les essais,

on a trouvé - sur seulement 6 réÉtitions - des moyennes identiques (6865 et 6867 kglha) et
un rapport moyen de 1.05 en faveur de BG 90-2.
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