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I-a réflexion sur les possibilitês de diversification à l'Office du Niger doit ètre- rnenbe

grallèlement à celle sur l'intercification rizicole et mârite une êgale attention' Le Mali

asflire acruellement près de 85 Vo de ses besoiru en riz, cotutittnru dans ce domairæ uru

exception en Afriqrc de l'orcst. La prodrction de Ia campgne o!/!! de l'office du Niger

a atteint Ig0.00A't de Wddy, et on prâ,oit une production de 2AA.000 t Wur la proclniru

camwgne. Si l,on ajoute à cette augrnentation les incenirudes Eti mbsistent sur Ie degrê de

contrôle des imprtations, on wut iraindre qrc la brutale clwte des prix obsentâe deptis un

an (où le prix du riz est pssé: dc 145 F/kgà ln F) rc soit qæ l'amorce d'uræ tendance à

long terme.

Bien Et,il soit trop tôt pur juger des rêpercussioru de cette baisse du rnarchê rur le

processus d,intensification, il wut darcnir imçÉratif , dans le futur, d'ewisager le

dêveloppement d,autres cultures. Notoru d'emblêe qrc les ptentinlitês de diversification

sonl extrèmemenr timitêes pr la nature des sols (teur hydromorphie, rnais utssi localement

leur salinitê ou alcalinitê), atiêe à un tyw d'irrtgation gravitaire- En ce sens, il sentble qrc

la diversification doive concerner en premier lieut la contre-saison-

I-a priruiple activitê agricole non rizicole est celle du mnraîchage, dottl le

dëveloppment est spctaculairel On prêsente ici urrc fualwtion de l'imprtance socio'

êconomtque de cette activitê, airui Et'urrc ênde sur la rentabilitê 'êconomirye du sêchage

solaire Eti wurrait corutitucr une 
-option 

de la traruformation des produits maraîchers'

Vienrænt ensdte ryctqrcs rêsultats sur la culture de blê, rnaîs et de fourrages irriguÉs'

PARTIE A: LA DTVERSIFICATION AGRTCOLE

I et sans doute plw car oes chiffres cnrrespondent au( quantités cnregistrées au battage.
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Asf 's de la diverqifieatio- rg*: ' 6

U DONNEESGENERALES

L'importance socio-économique de la production maraîchère à I'Office du Niger,
croissantê depuis une dizaine d'années, apparaît comme une donnée fondamentale dudéveloppement agricole à I'Office. LIne supe*icie réelle de 2.0fi) ha serait consacrée
chaque année au maraîchage, dont près de s0 vo en échalote.

Sur le Secteur Sahel, la superficie cultivée est proche de 450 ha et la diversification y
est particulièrement développee: 53 Vo des exploitùts cultivent au moins 4 spéculations
différentes, les cultures principales étant l'échalote (40 To),l'ul(17 To),la patatî tg Vo) etlatomate(1LVo).

Le mode d'exploitation est le plus souvent individuel (dans 7t Vo des cas), mais les29 Vo d'exploitations collectives, sous la gestion du chef d'exploitation, ne correspondentqu'à 10 Vo des terres, ce qui signifie que les exploitations collectives sont en moyenne
nettement plus petites.

Les parcelles maraîchères sont exploitées principalement par les hommes. Là aussi
on retrouve des parcelles attribuées de plus petite tarue, puisque ri t6 femmes constituent
39 Vo des attributaires, elles ne cultivent qu'un quart des sùperficies.

En plus des productions qu'il est loisible d'estimer à partir de rendements moyeng ilfaut également prendre en compte les cas de double-culture au sein de la contre-saison
(pratiquée par 40 Vo des exploitants, sur une superficie estimée à l0 Vo dutotal), ainsi queles parcelles cultivées en- hivernage : prioripalement en mais et patate - sur
approximativement 15 7o de la sole maraîchèie.

La production maraîchère est prioritairement vendue et I'autoconsommation ne
dépasse pas 20 7o. L'êchalote, et surtout I'ail, sont également conservés sur une durée
moyenne de 6 à I mois et vendus progressivement (mis à part la quantité gardée comme
semence). Les destinations des principaux produits se répartissent .o*" suit:
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BILAN SOCIO.ECONOMIQUE DU IvI{R\AICHAGE A L'oFFICE DU NIGER

Quelqrcs êlêrnents de la Zone de Niorc

R{portR/D- Rcrrit l99Z
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I De srn:nrtoN DES PRnT{CIPALIX PRODUITS MARATCHERS

Destination Vente en frais Stockage ' Autocons. Cadeaux
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Echalote
Ail
Patate
Tomate

52 7o

42 Va

80 7a

70 Va

35 Va

57 

-%a

97a
0.25 7a

l0 7o

20 7a

4Ta
0.75
I0 Ta

lA 7o

La répartition des parcelles maraîchères du Projet Retail a êté faite par les AV, sur

la base d,une norïne - proposée mais aménageable - de}ares par personne active (PA)' Sur

un sous-échantillon de 60 familles, nous uuonr obtenu (Fig.l) une distribution du ratio

suyrficie maraîchère /pe(sup/pA) qui indique une valeur moyenne bien supérieure de

4.z3ares/pA, ainsi qu'une très grande variabilité (valeurs extrêmes de 0.23 et 18 ares/PA)'

Si l,on se resrreint toutefois aui exploitations du Retail de ce sous-échantillon, on obtient

une moyenne de 3.g5, encore bien supérieure à 2. ceci signifie que les parcelles

maraîchères réelles sont le double cle ce qui était prévu et que leur distribution au sein des

familles semble assez inégalitaire.

VALEURS DU RAPPORT SUP/PA

rrrpctllclo mdtqtchàlo/PÀ (crcl)
20

f S t

Moyenne : 4.23 sres
Ecqrt tYPe : 3.3ô
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2. TEMPS DE TRAVAUX

Les temps de travaux maraichers 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 pàu, relever des temps de truuà* "ponctuels" observés au hasard de leurs

visites sur le terràin (opération rechnique bien définie (labour, binage,-..) sur une superficie

et pendant une durée calculées)-

2 stockage = vente future + semences (lesqr-rcllcs sonr parfois vendues. en cas de néccssité)'

Rappon R/D - Rcail 1992

Ecùanltllon d. 60 czqioltoltonE
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Pour une opération donnée, il existe évidemment une dispersion assez grande qui
est due à plusieurs facteurs:

- qualité du relevé de I'agent
- type de main d'oeuvre (familiale, salariée, à la tache ou à la journée)
- âge et sexe des travailleurs
- conditions de la planche (un désherbage sera plus ou moins pénible selon

I'enherbement, un labour selon l'état du sol, la récoltà selon la production" etc)
- écartements des cultures (pour les opérations d'entretien) I - .

La figure en annexe fournit les histogrammes des valeurs observées pour certains
temps de travaux particuliers, afin d'illustrer cette variabilité. Les valeurs *oy"ooes desprincipales opérations techniques sont les suivantes:

TTnTTS DE TRAvAIJx DEs PRINcIPALEs oPERATIoNs (HEunEs)

Opération Oignon Ail Tomate Patate

Confection pepinière
Repiquage
Binage
récolte

8
9:40'
7:20'
10:00

14:20'
1.0'

8:30'

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

4:00'
5:30'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Les temps de travaux globaux par culture (irrigation comprise) ont été obtenus àpartir de la moyenne des temps de travàux totaux s11r lei planches suiviesr.

On trouve des valeurs assez proches pour I'ail (70 h/ arc) et l'échalote (67 h/ are).1-a,
loma.te et la patate sont bien moins exigeantes en travail, avec âes temps respectifs de 35 et
23 h/ are. Pour le piment, "l'aubergine" et le gombo, les temps de travaux ont été pris égauxà celui de la tomate (hormis potr la réco-ite). oo ttoovèra h distribution des valeus
obtenues pour chaque cultue en annexe.

3. COUTS DE PRODUCTION

3.1 lntrants

Semences: les semences sont en général autoproduites (ail, échalote, patate) et
d'une qualité mal contrôlée. Les besoins en semeoc" à I'hectarc b* l'échalote sont très
variables et dépendent de l'écartement adopté au repiquage ainsi que de la variété et de
son tallâg€, qui détermine le nombre de U,ttUitter quà Èon p",rt repiquer; nous avons
considéré des quantités relatives à la variété N'galamuàjuo.

3 Il cst prÉférable de fairc la moyenne dcs æmpe dc travars ùotaux quc la smme dcs moycnnee dcs operations cultrnalcs s'crcessivc+car cEs dernièrcs ne sont Pas cEnstantcs (on ouccrne. par exemplc, un nombtre o" oC"noulger qui varic entre 0 et 4).

Rrypo"t R/D - R.ctril t99Z
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COMPARAISON DES TEMPS DE TRAVAUX
TOTAUX PAR CULTURE

'I

il

IHeures / o,re

80

70

60,

50,

40 -,

30 j

70
68

iii'i).\il\'' "'iii
1+:,rii'i:,ir' "'i:1ri\l i

il.tiN:,r :ritl,,i

[,,\r\,',1{\;r,.r,yri,y,,.;ij i

i;119t,,.:t\il,l r_

- lis;-i:l-
P iment
Gombo

Auberg ine

Tomqte Oignon AiI

I BESOTN EN SEMENCES A L'ARE

AilI Culture Oignon Tomate Patate

I
Quantités (are)
Cout (Fcfa)

18 kg
4950

12kg
6000

1 sachet
200

14 kg
245

I
I
I
I
I
I

Engrais: La fertilisation des parcelles maraîchères est très irrégulière. Si toutes les

planches ieçoivent de la fumure organique (environ 10 t/ha), aucune fertilisation
minérale n'est effectuée dans 29 To des parcelles. Cette fertilisation n'est pas toujours

raisonnée (souvent limitée à I'urée ou au pjOS, 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 are4.

3.2 Main d'oeuvre

La part de main d'oeuvre salariée est variable selon les cultures, comme le montre la

figure 3. O; a distingué la main d'oeuvre familiale, la main d'oeuwe salariée ( manoeuvres

a l.apport d,urée sur I'ail est en général inférieur à celui de l'cchalote (por.r éviter l'éclatemcnt des caieux et favonscr la mnscrvation)'

.. qui n,ap,parait pas dans nos moyennes. pourtant obtentrcs sur un nombre significatif de données'

Rapport R/D' Rcteil 1992
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REPARTITION DES TYPES DE MAIN D'OEUVRE
pour les prioctpcles cultqres

BILAN ECONOMISUE PAR ARE
pour dlltérentes cultures

Revenu brut (Fcta./are)

35000

30000

25000

20000

I 5000

I 0000

5000
t.,

0 r-1
tomate i

4747 i
I

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

F ig.3

30ô2

1023 
i

1374 
i

Echalote

Tccherons I l0
M.O salqriée I tO

M.O tcmtttal I tn

NN u.O tamtttctc WWU,O rclarléc llll Tqchcronr

échqlote
rovenu monét. i__i, 17477
cutocons. ; i 2gz
M.O.salqriée N I Anz
intrants T ; 7222
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saisonniers ou pennanents) et les tâcherons (payés à !a 
journée ou.à la tâche)' La main

d,oeuvre familiale est prédominante dans tes ôultures d'échalote et de tomate, plus faible

pour l,ail et la patate. Sur l'ensemble des temps de travaux de tout l'échantillon ( 105

parcelles), la part de la main d'oeuwe salariêe est de 30 To, c'est à dire quasiment

identique au i"* observé en riziculture (27 To - 29 To)'

Ces différences, ainsi que la quantité de travail nécessaire pour chaque spéculation,

composent un coût de ra main d'oeuwe global q"i y*ie comme indiqué dans [e tableau

suivant, pour une superficie unitaire d'un 
"*". La main d'oeuwe familiale a été valorisée à

un prix de 500 F la journée de 6 h.

Cour DE Lq MAIN D'oEUvRE (Fcre/ARE)

Coût de la M.O Oignon Ail Tomate Patate

avec M.O familiale
sans M.O familiale

5808
1658

6785
42t2

2551
1792

3181
1023I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4. BILAN ECONOMIQTJE DES PRINCIPALES CULTURES

Le total des coûts de production présentés ci-dessus est résumé dans la figrue 4 et

dans le tableau suivant, qui présente le bilan économigu€, par are, des quatre cultures

principates. Les revenus bruts ont été calnrtés en prenant en compte un prix de vente

-oy"o sur la periode 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 la tomate et la patate. Des différences du même ordre se retrouvent

au niveau des revenus bruts, de telle sorte que les revenusnets sont un peu moins

dissemblables: près de 9000 et 12.000 F/are pour la tomate et la patate, 19'000 et 22'000 F

pour l'échalote et I'ail.

Le revenu monétaire a êtê, estimé à partir de la destination moyenne des

productions présentée ci-dessuss. On a considér ê-ce revenu avec et sans valorisation de la

main d,oeuwe, cette dernière valeur étant celle qui représente le revenu monétaire réel' I-a

valorisation de I'ail s,en trouve renforcée, qui se détache des autres cultures avec un revenu

important proche de 1g.000 F/are,soit 1.8d0.000 F/ha. I-apatate apParaît plus intéressante

que la tomate, dans la mesure où elle permet un ,enen t monétaire important avec des

cotts de production et un investissement en travail moindres'

Ces reven's maraîchers sont importants, comme on peut le constater quand on

compare cette activité à la riziculture6. t-à tigure 5 permet de visualiser comment s'exprime

cette différence sur les principales variables êconomiques significatives.

j Le coût des scmcnccs ayant déjà été considsré dans lcs intrants, nous lcs avoos valoriÉcs cooirinæmcnt aux ventcs'

6 donnécs cvrrespondant à une Prodwtion dc 5'4 t/ha'

Ranort R/D - R'dril 1992
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Bilan économique (Fcf alare)

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 (Fc{a)

18
275

4950
100

0.80
0.65

1 000
88

12
500

6000
100

1 .10
0.84

1 000
121

2573
31.0
4212
39.0

14
1B

245
100

0.93
0.65

1 000
102

1 sac
200
2æ
100

1.00
o.s3

1 000
110
64

0

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

coût phosphate (Fcfa) TA 101 TB
redevance (coût de l'eau) O O 0
Totaf intrants -

MO familiale (Fcfa)
temps de travail MOF (h)
MO salariée (Fcfa)
temps de travail MOS (h)
Total travail

Total coûts de

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

Revenu net (avec MOF)
Revenu net (sans MOF)

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

Revenu monétaire net (arrec MOR
Revenu monétaire net (sans MO

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

2551

11924 1 4007 3976 4970

41 50
50.0

1 658
17.5

270
6

98
24a72

1 8756

1 2948
1 7098

9715,
1 3865

15196
17769

' : ! 4[gQ{;r;
17477

9832
1 0s91

n070
78æ

533
1 145

759
9.3

1792
14.0

1374

2573
26.0

1 023
9.5

106
5

290
29203

255
5

57
1 3808

233
40
73

1 020s

5236
7809

2174
4747

30
7A

20
80

1

99
13
87

249
300

278
342

314
573

R.rppqtR/D-Rdril l99t
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La première des différences se situe au niveau des temps de travaux" six fois

supérieurs à cerD( du irz,r"* rail et l'échalote, par exemple t-1 culture maraîchère

nécessite une mobilisation de main d'oeuwe très import*tt qui limite les superficies

cultivables.

En ce qui concerne les vareurs ajoutées, les revenus nets ou monétaires' on retrouve

une hiérarchie similaire: Ie i.urn' monétair" â, l'ail, par exemPle'- est dix fois superieurs à

cerui du riz. ce rapport esr oe iorore de tù; l'échaïot 
", 

i po,,t la patate et trois pour la

tomate.

La conjonction de ces résurtats fait que r^u t"T*ération de la main d'oeuvre est

relativement stable, variant entre 2a0 et itti rca de l'heure pour toutes les cultures' riz

compris, sauf pour la patate où cette rémunération dépasse les 500 F/h'

5. IMPORTANCE DU REVENU MARAICHER DAT'IS LE REVENU AGRICOLE

L,intérêt économique du maraîchage aylT t êtfdémontré, il est essentiel de pouvoir

étendre la comparaison au niveau du .o ;; dtrproitation des paysans' afin de prendre

une mesure exacte de l,import*., relative à,, tnutuichage et de la rizicutture'

A cet effet, des calculs ont été menés sur 72 exptoitatigns' Les superficies exactes

curtivées pour chaque spécuration ont êtê relevées. ôtt u distingué les quatre cultures

principares et une cinquieme catégori" ,"gtoopant les divers; les revenus ont été calculés en

multipliant les valeurs *oy.nneî préseiteei ci dess's par les superficies' en ares' des

spéculations corresPondantes'

Les calculs économiques concernant la riziculture ont été effectués sur la base des

coûts de production *oyrn, calculés p* I'IER (1990), à partir des superficies et des

rendements réels obtenus par chaqu. ,Iprgitation'. L'autoconsornmation en riz (300 kg de

paddy/personne /nl a etè considérée irélevée y ra production des deux campagnes

(hivernage et contre-saison), au prorat" o" leur importance respective' L'échantillon se

divise entre 24 exploitants à, n.tuil m et du secreur i'Iioot t"hod Retail" dans ce qui suit)

er 4g exproitationi de Retail t .t II qui p;;,tq"enr également la double-culture' Pour ces

dernières on a donc cur"ore egaremeït Ë, t"nàn's tirés de cette activité'

5.1 Revenus moyens

La superficie rizicore moyenne des 72 exprutadons de notre échantillon est de 5'81

ha, contre 0-.43 ha de maraîchage, p; *ne t"àru" *ov"ory 9" 18 membres' Le tableau

suivant fournit res moyennes âes ,.urn* net (M.oiamiliale inclue) et des reven's

monétaires (M.o.F non valorisée), en ;ili"g"*i ru ii"o avec double-culture du Retail

réaménagê.

zIs,agitdesrendementsauhttaggquisontinférierrrsaurendemcntsréclsmaisrepresenæntassezbienccquicsrdrsponiblcauilveau
du chef d,exploitaûon en fin de campagn. (p"*,cadearx. qrnntités battæs man,*'"m"nt déduites)'

Rspport R/D'Rdlil 1992
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coMpARArsoN EcoNona reG
ET DU MARAICHAGE (données

DE LA RIZICULTURE
rqpportées c l.hectqre)

Joqrs (8

TEMPS DE

h)/ho

TRAVAUX / ha REMUNERATION

Fcla/b.Es.

DE LA MAIN D'OEUVRE

r {00

l 200

l 000

t00

ô00

a00

200

o
aclqlob

rl! (btv)

lrz (brr)

REVENU NET / hq
Irllllien dc Fcto./ha

I t00

I ô00

t {00

t 200

I 000

t00

600

{00

200

0
écbclob

rlt (!ty)
ru Olr)

Mtlllen de Fctq/ho
I ô00

I 600

r {00

l 200

I 000

Goo

600

{oo

200

0
acÀalotr

VATEUR AJOUTEE / ha
Mttllerr de Fcilolha

REVENU MONETAIRE / hc REVENU MONEÎAIRE /
Mtlllen de Fctq./ho

rrr (àrr)

F ig.5
rt: (ur)

t
I

RappctRrD-Rcrril t99l



I
I
I
I
I
I
I

Les revenus nets et monétaires du

maraîchage sont relativement proches d'une

valeur moyenne de 450.000 Fcfa/ha' On

constate que le revenu maraîcher des zones

sans double-culture est supérieur de 25 7o à

celui de la zone Retail- Ceci indique que les

besoins de main d'oeuvre pour Ia contre-saison

et le maraîchage entrent en concurrence, et/ou
que I'absence de double-culture engendre des

besoins monétaires plus importants qui se

traduisent par un développement plus intense

du maraîchage.

_n 
---<

ri ngpeRTITIoN DU REvENU NET
ii AGRICOLE I

i,,----

ExPIotfoilons du Reto,tl

RIZ d'hivernqge
814.000 FcIo

RIZ de
Marqlchqge

405.000 FcIa

contre-sqlson
127.000 Fclo

REVETUS MOYENS ANNUEI,S DU \TARAICHAGE ET DE LA RIZICULTURE

Maraîchage R.lZhivernage RIZcs Total
Revenu du

I
I
I
I

Revenu net (avec valorisation de la M.O.F) Fû.alan
738.728
813.883
588.416

664.213
718.070
556.500

Echantillon total
Zone Retail (réam.)
Zone hors Retail

Echantillon total
Zone Retail (réam.)
Zone hors Retail

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

44 1.368

405. 1 02

513.900

450.604
410.190
531.434

84.612
126.918

0

98.846
148.268

0

r.264.708
1.345.903

r.r02.3r7

r.2r3.663
1.276.528
1.087.933

I
I
I
I
I
I
I
I

Les revenus monétaires rizicoles moyens atteignent 664.000 F/an et sont

évidemment plus 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 To du revenu

rizicole et ce taux atteint g7 7a dans le cas des revenus monétaires !

. Le revenu net moyen du maraîchage vaut donc globalement 60 %o du revenu de

l,hivernage (50 Vo surRetail, 87 Ta hors Reiail), ou 54 7o du revenu rizicole total (43 7a sut

Retail, 87 % hors Retail).

5.2 Sensibilité du résultat

Ces résultats confirment f imponance économique du maraîchage. On peut se

demander quelle esr leur sensibilité par rapport à une modification des hypothèses faites'

Le choix consistanr à considérer le renderént au battage peut mener à une sous-estimation

de l,apport rizicole, bien que, corrrme il a été dit plus Èaut, ce rendement soit assez proche

de ce qui t"tte sous le contrôle du chef d'exploitation'

Râpport R/D - Rctail 1992



En ce qui concerne le maraîchage, les revenus bruts ne prennent pas en compte lespertes à la commercialisation, lesquellti nr sont réellement importantes que sur la tomatequi ne couwe que 1 | 7o des superficies. En_ contre-partie, nous n'avons pas comptabilisé lesproductions des parcelles cultlvées deux fois ( + '10 
To), ni celles culiivé., .n hivernage( + 15 7o), ce qui, au minimum, compense les pertes.

Pour estimer I'influence d'une sous-estimation éventuelle du rendement sur cesrésultats' nous avons augmenté les productions d'hivernage et de contre-saison de z0 To.Les revenus monétaires deviennent:

Revenu du Maraîchage RIZ hivernage RIZcs Total

I
I
I
t

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.o.F) Fcfa/an

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

Echantillon total
Zone Retail (réam.)
Zone hors Retail

uI.368
405.rcz
513.900

981.611
t.ozg.g?s
884.983

r35.5r2
203.269

0

1.567.729
1.643.393
1.3gg.gg3

on constate que la part du maraîghage passe de 37 à 29 To (de 49 à 3g vo horsRetail), ou encote 46 vo du revenu rizicole dhi"à-ulr u,, lieu de 60 Vo (60et g7 vo horsRetail), soit 40 vo du revenu rizicole total au lieu oe 5+ To. Enconclusion, on peut retenirque les revenus nets et monétaires moyens sont de I'ordre de 5a 7o du revenu rizicole etque la part du maraîchage e-st plûs importante dans les zone, qui ne pratiquent pas Iadouble-culture (en To et en valeur absolue).

5.3 Variabilité des reyenus agricoles
rlb !.

Au delà de ces valeurs moyennes, on peut se pencher sur la variabilité de cesrevenus sur notre échantillon.

Les figures 6 et 7 montrent quels sont les revenus oorespondant à une fréquencedonnée (voir explications en note ';. Ainsi, pil ,*mpi", pou la médiane (50 Vo), c,est àdire la valeur dépassée par une expioitation sur detrx, on trouve des valeurs de 250.000 Fpour le maraîchage, 400.00Û pour lè revenu rizicole, 700.0m F pour le revenu agrico le (riz+ maraîchage)^Jrgis quarts 9.t exploitations ont un revenu monétaire annuel totalsupérieur à 426'000 F (et donc 25 % *-r"u"nu inférieur à cette valeur, qui correspond doncsur la figure à la valeur 25 %o).Le tableau ci-dessous fournit les quartilese et les maximar..

8 Porn un revenu donnée (en abecisse). ta figrrc donne (en ordonnée lle %dbr?loitatioos qui ont un nevenu inférier.n à cette valeur.9 valeus correspondant alu valeurs'zs Ei, 5o vo "t 75 qo, c'est à dire les t"** atæints ou dépassés par zs, 50 et 25 To dæexploitations.
10 Le revenu agricnle maximal, près de l0 millions. est crlui d'un e:çloitant du N3 qui orltive 2.3 ha de maraîchage et 30 dc riz.
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DU REVENU MONETAIRE ANNUELDISTRIBUTION
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VATEURS FREQUENTIELLES DU REVENU MONETAIRE ANNUEL (FCTA/ATV)

Fréquence Maraîchage Riz hivernage Riz total Revenu agricole

I
I
I
I

25 Vo

50 Vo

75 7o

Val.maximum

109.000
250.000
533.000

2.556.000

205.000
379.000
863.000

6.000.000

257.000
400.000
895.000

7.720.000

426.000
700.000

1.590.000
9.773.000

5.4 Revenus per capita

Les valeurs ci-dessus correspondent à des propriétés de taille très différentes. cesrevenus' une fois divisés par le nombre de rn"*'brri o" la famille (pr), présentent desdifférences moins accentuêes.

Le revenu monétaire annuel du maraîchage per capita est de 26.000 R pour unrevenu rizicole (hivernage) de 37.000 F. Les r*réd"ots monétaires par personne resrentrelativement faibles, même s'ils dépassent 
96.000F pou, un quart des exploitations, commele montre le tableau donnant les uul"urc fréquentielies.

verruns MoyENNEs DU REVENU MoNETAIRE pER cAprrA ANNUEL

I
I
I
I
I

Echantillon Maraîchage RIZ hivernage RIZcs Total
Revenu monétaire (sans valorisation de la M.o.F) Fcfa/an

I
I
I
I
I
I

Echantillon total
Zone Retail (réam.)
Zone hors Retail

26.000
24.t00
29.6ffi

37.000
40.000
32.000

5.773
8.660

0

69.000
72.200
62.000

vnrpuns FREQUENTIELLES DU REVENU MONETAIRE pER CAprrA ATVNUEL (rcre/erv)

Fréquence Maraîchage Riz hiver. Revenu agricole

25 7o

5A To

75 Vo

Val.maximum

9.074
20.293
36.77 |
105.512

20.800
31.844
49.000

200.000

40.000
62.300
86.537

250.000

Il peut être intéressant de croiser ce revenu monélaire per capita à la typologie desexploitations du Projet Retail. Le tableau suivant fournit la moyenne du revenu monétaire(per capita) du maraîchage et du revenu monétaire agricole total pour chacune des classesde la typologie, ainsi que le rapport de ces revenus moyens avec la moyenne globale[moy/(Ivr)1.
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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

po,r, la classe 3A des glandes familles sur la pente descendante avec des problèmes de

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

exploitations dé la classe 18, qui correspond à des familles moyennes "pilotes", avec une

bonne maîtrise de I'intensificaiion et dès investissements en dehors de I'agriculture. Les

résultats sont donc en accord avec la classification adoptée.

REVENU MONETAIRE PER CAPITA MOYEN EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE

Type Nb.familles maraîchage moy/(M) Revenu total moy/(M)

0.67
0.92
0.79
1.00
1.04

0.79
r.74
1.51

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

11

16

2
20
6
2

6
2

14.560
27.246
16.385

20.582
27.35r
1,5.282
44.023
24.78t
24.000

0.59
1.11

0.67
0.84
t.t2
0.62
1.80
1.01

48.098
65.4r7
56.381

71.503
74.33r
56.500
r24.218
108.000
72.ttoI

I
I
I
I

5.5 Ratios maraîchage /rviculture

Une dernière manière d'exploiter ces résultats est d'observer la variabilité des ratios

reverut maraîcltsge / revemt rizicole de notre échantillon.

On a considéré les ratios des revenus monétaires (Fig 8.) et nets (Fig.9)' le revenu

rizicole considéré étant soit le revenu d'hivern îEÊ, soit celui de contre-saison, soit le revenu

total (ce qui correspond aux trois courbes).

En ce qui concerne les revenus monétaires, il ressort que 30 Vo des exploitations ont

un reveoo -ùaîcher supérieur au revenu rizicole. A I'autre extrémité, on constate que

pour ZB To le revenu maraîcher vaut moins d'un quart du revenu rizicole. En schématisant'

àn p.rrt dire que I'on a gn tiers des propriétés pour lesquelles le maraîchage est un apçnin1,

un tiers pour lesquelles il s'agit à'un revenu inférieur à celui du nz mais néanmoins

essentiel, et un tieis pour tesqu-ettes il s'agit d'un revenu primordial voire principal. Si I'on

fait intervenir le fait que lLs excédents monétaires maraîchers sont le plus souvent

individuels, on peut intérpréter 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 ("Retail" et "hors Retail") pour

mettre en évidence d'autres différences. Le tableau suivant fournit, à titre d'exemple, les

quartiles de la distribution du ratio revenu maraîclwrf reverut' rizicole d'hivernage.
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IMPORTANCE DU REVENU MARAICHER
PAR RAPPORÎ AU REVENU RIZICOLE
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I
I VAI-TURS FREQUENTIELLES DU RATIO REVENU MONETAIRE MARATCHACT/RIZ HTVERNACE

Fréquence lO %o 25 To 33 To 5O To 66 To 75 To 90 To

Ratio des revenus monétaires
0.54
0.94
0.56

0.55
0.61
0.55

.86
2.22
.95

t.r2
2.69
t.M

0.97
1.50
1.08

2.47

6.00
4.97

t.29
3.00
2.35

.72
1.14

.80

.33

.38

.34

.29

.31

.29

.20

.20

.20

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

Retail
Hors Retailrr .10

.11 .19
.32

.09 .2nGlobal

Ratio des revenus nets

Retail .09

Hors Retail .10
.09Global

Le tableau met en évidence une assez nette différence entre nos deux zones' Hors

Retail, l,importance du maraîchage est encore plus sensible puisque la moitié des

exproitations ont nn ratio des revenu monétaires supérieur à 0'94 et 'n 
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

indicate vr maraîctwge / riz etla population totale (PT) ou àctive (PA) de la famille' ni avec

la superficie rizicole de I'exploitation'

6. PERSPECTTVES D'EVOLUTION DE L'ACTTVTIE MARAICHERE

A L'OFFICE DU NIGER 
'2

" 6.1 Quelques éléments sur la production maraîchère au Mali

Les possibilités de développement du maraîchage à I'office du Niger sont a priori

ffès importantes mais ne peuv"nf ètr. upprér,rndées qùà partir 9'*" vision générale de la

production maraîchère a' t l"ti et des perspectives de marôhé qu'on peut en déduire'

on peut estimer la production malienne actuell e à L44.000 t de produits frais' La

principale zone de production est la régio;de sikasso (tubercules (80 %o,à parts égales' de

patate et de po**è de terre), mangues, oranges) avec une production annuelle de I'ordre

de 70.000 t, suivie de l,office du Niger et du Piâteau Dogon' ànt. chacun une production de

l,ordrede30.ffi0t/an.Baguinéda(a.000t/ar|)etla-ceinture"maraîchèredeBamako
(4.000 t/an)constituent des-zones secondaires avec quelques centres mineurs (Kati' ségou

Kayes);(voir figures en annexe)'

ll;x'iny::ffittr3t:fftrii"i:J:*T$,S"t:l'i" r*.," maraîcÈrc au Mari - Bilan actrrr et pcrspcctivcs pour I'office

Ju Nigtt", Hamza Ghazi, tSfôU' hoFt Retail' Juin 1993'

13 ræ terme de cçint'rc est impnorpre dans la mcsure où une bonnc partie dc cctæ production sc fait intra-muræ'
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rq t9q,Prk4tçOn estime par. ailleurs que 6a To de la production d'échalote de l,office du Niger est
annexe).:i,y:fl:pjiiy|tr,rn:nr vers.Bamako (vàir figure ,* rm entrées à Bamako enPlus de 85 7o de l'échalote malienne est iroduità dans ces deux régions.

La figure 10 (annexe) montre les tonnages estimésrl au départ de Niono pourI'année 1991 (ces quantités sont en très nette aùgmentation pour 92), endistingu ant ru(hors ON et OPAM) et produits maraîchers. La figilre 1l (annsys) fournit la destination deces produits' Notons que le manque de fiabilité d-es données est trop important pour tirerdes conclusions précises. Les relevés de l.o{r gor.rpondraient à 25 To àpeine des sortiesréelles (surcharge des camions, jusqu'à 50 .vo, p* rapport au( nonnes, sorties nonenregistrées, part peut être importante des sorties pàr bâch-éLs et autres petits véhicules).

on retiendra que la part de I'office du Niger sur le marché bamakois représente àpeu près 20 7o du total et que sikasso demeure ta principale téù;; productrice. l,office duNiger est en concurrence directe avec llfl_ate1" bogo" sur lè marché de l,échalote avecdes productions similaires de I'ordre de 20.000 t/anu. -

6-2 Evolutions de quelques prix maraichers

L'examen de l'évolution des prix des principaux produits maraîchers sur le marchéde Niono est susceptible de nous fournir une indi.uiion sur le degré de stabilité du marché.

Les figures 12 et 13 fournissent la variation des prix de I'ail et de l,échalote depuis ledébut 1987 
'o' 01 constate que les cours de I'ail ont connu de fortes hausses en 1990 et 1991mais que les prix sembleni actuellement avoir retrouvé un niveau moyen de 200 à 300F /Kg' Le marché de I'ail est restreint et I'on observe les fluctuations habituelles du marché(pri* élevés-surproduction-baisse des prix-baisse de la production" etc).

En ce qui concerne l'échalote, les prix solt plus stables sur le plan interannuel, maisprésentent de fortes variations saisonni'ères. en'pâriooe de rorte production, les prixstagnent autour de 70 F/kg, tandis qu'en oiblt de campagne ils atteignent en moyenne 350F/Kg, avec des pointes à soo pZtg à.u*e de la demanàe de semences. En cette fin de

La Région de Sikasso exporte_ près de 32.000 t de produits (90 %o de fruits etlégumes) par an, dont les 2/3 veis la 2orégion (Bamako) er h rovers Mopti. Le plareau

|:r:_i,[TY: Tïî:1f:r:i1,^o;t'::nfl"!_ g,ir .ro ,:.parrent vers ra capitare et Mopti.

14 Pour le tonnage du riz : prrodrrtion de paddy lqr/l = 150.000 J:20 
?coEcspondaot à la zonc du Macina, soit g0.00o t oe riz btancdont 45'000 commcrcialisés directement 

-sln 
le marché privé. Porn le -*"iit"ç : en considérant tes tonnages de ra tomate, ail,wt'atc' manguc négligeabtes devant l'échalo-tc porn laquelfu:l^l lgP-lu àzo t/ha = 20.000 t, doot sz vo æmmercialiÉs à ra Écoltc(2/3 en frais: 12'000 t + r/3 boule 'séchée' tràditionnellc: 

1.ûT - lTvo = 6E0 ij + ro vocommctcialisé aprÈs conscryation (2.000 t x0'5 (pertes + dessication) = l'000 t, rcit un total de 9.ïn t d'quer oo ,,ir"'æ u *r"rp*o*|"u u""inu. soit cnfin 6.790 t audépart de Niono' si lbn compare ces données avec celles enregistrées à roNT, on obtient un factern corrçctif 4s.000/r3.400 = 3.36pow le r'oet 6'79o/l'tr7 = 4'72 porn le maraîchage. on a ootr" r",,ç rcs oonnaq or.rr pur;;i;;* moyen de 3.6, en respec*ntles proportions des destinations àes produits poù avoir ta figtre tL ruoto* lyfin,,q'e't" p"rt Ju maraîchage dans les ronnagesexportés a été estiméc cn considérant quc tous lcs camions enregistr,és cpm,oc "dive*,'tr*"p*t"ù dc yordrc de jovode produitsmaraîchers.
15 Lcs rendemenB moyens du Ptateau Dog".l sont estimés à p^hs dc 40 t/ha, soit le double dc oerx de I'o.N porn lesquels l,itrærtitude,.*, *r Fondc (14 t/ha selon I'ON, 24 tlna au Fojet netait;.ro avec m*lheure'scment q'elques lacunes à ta miiT it en 199i; æs données prwicnncnt dc la DpR et <tu pnojet Retail.
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Asrrects de la diversification agricole
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1992' on observe une très forte augmentation des coursrz. La figure montre que les cours àBandiagara sont toujours inférieuri à ceux de Niono, ce qui peut s,expliquer par des coritsd'approche bien supérieurs (enclavements du Pays Dogon) qù ,, répercutent sur le prix auproducteur.

Les cours de la patate (Fig.14) indiquent une tendance à ta baisse et des variationssaisonnières plus faibles à.-cause d" iu proàuction quasi continue sur l,année. Le prix de latomate, très élevé en fin d'hivernage eit urr", bas eï periode Oe proOucrion (30 F/Kg). Lescours du piment, enfin, accusent une baisse très importante au début de cette année(Fig.15).

6-3 Perspectives pour l'office du Niger

La demande locale en produits maraîchers, bien gl'en augmentation, ne peut suffireà assurer une croissance importante du 
-maraîchage. Il est es-sentiel de tabler suilneaugmentation et une diversification des débouchés .6*..rciaux.

L'analyse de la filière montre que.de telles perspectives ne se conçoivent qu,autravers de nouveatD( marchés à I'exportation et sur lu ptu.. Jr gu.ako. ô.tt. analysemontre également un déficit important en oignon/échaloie au cours de l,hivernage, qui estcomblé par des exportations â'Furope (nù Dakar ou la Guinée). pour récupérer cemarché' il faut donc produire un oignon en contre-saisonre qui puisse se conserver au moinssix mois.

Le violet de Gatmi est une variété qui permet une telle conservation et qui est trèsbien acceptée dans tous les pays voisins. tt esi particutièrement apprecié en cote d,lvoireoù on I'importe du Niger. Au MaIi, son gorit pius amer et sa colôiation violette sont desfacteurs défavorables qui te désavantagent par rapport à des variétés importées comme lebol d'or ou le tems grano. Toutefoisll semble'iossible de le produire à un corit bienmoindre, c€ qui pourrait lui permettre, à t"rrnr, de s'imposer sur le marché,c. uneexpérience de production' conservation et commercialisation vient de débuter au projet
Retail pour vérifier cette hlpothèseæ.

un fort développement de la tomate serait possible si les débouchés pouvaient êtresécurisés par une unité de transformation. La dépeïdance de l'extérieur pour les boites deconserve et I'expérience de Baguinéda sont a priôri peu favorables à une telle option, maisdes études plus précises seraient nécessaires.

La production d'échalote ne devrait pas connaître d_e développement trop rapide. Laconcturence avec le pays Dogon ne doit pas déséquilibrer la produàion de cette réfion, qui

17 Il est poosible qæ cette tension sru la demande en scmenccs traduis€ une forte tendanoe à lhugmcntation dc l.activræ maraîchère:

;irfriÏffif;Jtir,:j:.** de la prodrætion de la zone de N'débougou' Ix)rtr ca'sc de réaménagemcnl qur pcut stimurer ra
lE Lcs conditions clirnatiques de I'o.N conduiscnt à planær l'oignon fin novembre /dêbrtdécembre pour unc récortc en mans.le Lbignon importé est vendu à 2'10 F/kg en tri,i"*"f. u-o". r"or" 

"*=ffiitcs du violet de Gatmi à l5o F/tg. des coûrs de

^"ffiHii:ilitr9}firfff|Jïi kffi, 'iIo '"oa"ment 
de rî t/naas'ocié à une perte par desskra'oo dc zr0 vo (?),

æ cet oignon a déjà été produit a o* p",it" échclle à Kokry (centre d'cxpérimcntation maraîchères).

Rappon R/D - Rctail l99A

t
t
I
T

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



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

25
Asrycts de la diversification agricole

constitue une activité vitale. Cette conflurence est déjà effective stu la période

correspondant à la commercialisation de l'échalote de I'O.N. Une partie de la production

Dogon arrive sur le marché avant celle de Niono, mais il semble que, à partir du mois de

mars, celle ci doive être transformée car les prix imposés par les corits de production plus

faibles de I'O.N (en particulier le transport) la rendent non rentable. Pour cette raison, le

Plateau Dogon s'oriente actuellement vers un développement du séchage solaire, bien que

les conditions actuelles du marché ne soient guère favorables à cette activitéet.

Le marché de l'échalote pourait toutefois connaître un ceftain 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. Une autre opportunité, peut être la meilleure, consisterait à

améliorer le séchage traditionnel pour pouvoir écouler une plus grande partie de la
production en période d'hivern age.

La patate présente une tendance à la baisse. Toutefois, ses avantages économiques
(rémunération du travail deux fois supérieure à celle des autres culnres) la distinguent. I-a

coopérative de commercialisation Mali Yriden se dit intéress ée par une telle production qui

ne peut malgré tout prétendre concurrencer la région de Sikasso.

7. CONCLUSIONS

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

équivalent au Mali. 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 To des terres irriguées.

L'extension des cultures maraîchères sur les rizières en contre-saison, coûrme on I'observe

au Projet Retail, laisse penser qu'une telle pratique pourrait se développer
considérablement si des opportunités csmm€rciales étaient identifiées.

lndépendamment de telles ouvertures, les conditions climatiques favorables,

I'augmentation de la consornmation nationale et l'évolution des habitudes alimentaires,
I'absence de redevance, le blocage foncier sur les surfaces rizicoles, la baisse probable des

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

monétaires individuels sont autant de facteurs qui laissent envisager une croissance

soutenue du maraîchage dans les années à venir.

Les données économiques présentées dans cette étude montrent I'importance

souvent évoquée mais rarement quantifiée de I'activité maraîchère dans la Zone de Niono.

On retiendr4 en particulier, que les revenus monétaires sont trois à dix fois supérieurs (ail)
à ceux de la riziculture, mais que les exigences en main d'oeuwe sont dans la même

proportion, ce qui limite I'extension de cette activité. La patate se détache comme un

bon compromis entre rentabilité et besoins en main d'oeuwe limités.

Sur la zone réamén agêe de Retail, le maraîchage représente en moyenne 30 %o du

revenu net agricole (soit 400.000 F / an), contre 9 7o pour la contre-saison et 61 %o paw le ia

2l voir la note "Rentabilité économique du Échage solaire à I'Officc du Niger", R/D Retail, Nwembre 1992.
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en hivernage. Dans les zones qui ne pratiquent pas la double-culture, on trouve un revenu
net qui représente 47 %o du total, soit encore 87 To durevenu rizicole, taux qui atteintgT 7o
si I'on considère le revenu monétaire. L'importance du maraîchage y est supérieure en 7o et
en valeur absolue.

Au delà de ces rapports quantitatifs, il convient de ne pas perdre de rrue que ces
revenus ne sont pas directement confrontables dans la mesure où le revenu maraîcher est,
dans 80 Vo des cas, un revenu essentiellement individuel alors que le revenu rizicole est
gêré par le chef d'exploitation.

30 To des exploitations de l'échantillon étudié (mais près de 47 %o hors Retail) ont un
revenu monétaire maraîcher supérieur au revenu rizicole. La siruation apparaît toutefois
extrêmement contrastée puisqu'à I'autre extrémité 28 Vo des exploitations ont un revenu
maraîcher inférieur à un quart du revenu rizicole. Le poids du maraîchage est un peu plus
faible lorsque I'on considère les revenus nets.

L'importance du maraîchage est telle qu'il devient essentiel de lui donner la place
qu'il convient dans la politique de mise en valeur de I'Office du Niger. Ceci pourrait se
traduire, €fl particulier, par une réorientation partielle du conseil rural vers cette
activitéz (la maîtrise technique des paysans est encore très faible, en particulier en ce qui
concerne la lutte phytosanitaire, la fertilisation, le choix des écartements ou des rotations)
et un développement d'unités de transformation semi-indusrielles.

L'examen plus approfondi des besoins du Mali, QU€ I'on pourrait réaliser en étudiant
plus précisément les importations nationales, ainsi que des marchés existant dans les pays
voisins, dewait permettre de mettre en évidence des opportunités de commercialisation.

A un stade préliminaire, il a êté, possible d'identifier un "trou" important dans la
production d'oignon, qui se traduit par des importations d'Europe pendant près de 5 mois
(de juin à octobre approximativement). L'oignon violet de Galmi semble constituer, grâce à
ses qualités de conservation, une bonne opportunité de production pour I'Office du Niger.
Des tests de production et commercialisation sont en cours.

La filière de commercialisation des produits maraîchers, et tout particulièrement
celle de l'échalote, est largement dominée par quelques commerçants qui se trouvent
souvent en mesure de maîtriser le marché à leur avantage. Les revenus des exploitants
pourraient être sensiblement augmentés par urre meilleure maîtrise de la
commercialisation, mais les expériences coopérativistes ne se sont pas, par le passé,
montrées très convaincantes. Le développemen! par contre, de coopératives de
commerçants, comme celles créées à I'initiative d'ISCOSB, p€ut constituer un sain
contrepoids à cette tendance monopolistique.

2 o qui implique des efforts de fsmation des conscillers: une premièrc scssion de formation des agents du Retait a été realiseee début
décpmbre, sur les aspects de défcnsc des cuttures et de fcrtilisation.

23 Cette initiative est soutÊnue par la coofrration italienne.
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La nêcessité de trouver des débouchés moins aléatoires pour les produits maraîchers

ainsi que ra possibilité de réduire r", p"i", post-tecolte importantes liées à ce type de

production onfmené à étudier l,intérêt àu déveioppement du séchage solaire'

cette activité a déjà été introduite dans d'autres rég9n1 du Mali, principalement la

zanede Kati et la région du plateau Dogon. pr*ieurs oitîicultés ont été identifiées: coût

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

produits, instabilité des modalités de commercialisation et des prix des produits séchés'

Les études ont porté sur la caractérisation de la rentabilité économique de quelques

types de séchoirs, ôuo, les conditions specifiques de I'office du Niger et plus

particulièrement de la zone de Niono. tes calculs ont été faits pour trois types de produits:

i'échalote, la mangue et la tomate'

U CARACTERISATION DES SECHOIRS

Le séchoir TAOS est un séchoir de ryp" g1r (c'est à dire tel que les claies sont

direcrement exposées u,, ,or"ii) ,n lgarir+; ir cgcl dans la région de Kati' son coût est

assez élevé, dans la mesur. of il eit taUique lry :yb::lti* lÏ-l* artisans' et atteint

65.000 Fcfa pour une capacité de charg"*Ënt de 6 Kg- une 
-proposition 

a êtê faite par le

CECI pour diffuser ce type de séchoirs â l'Office du Niger et former des forgerons'

La Mission catholique de ségou, avec I'aide de la coopération allemande, a conçu

également * ensemble de trois sécËoirs J" .upucités différentes' ces séchoirs présentent

'avantage 
d,être en métar (âurée de 1e 5 ans), alors que le TAos est en bois et que son

amortissement se calcute sù trois ans. Le progrirmme Àtpoo souhaite tester l'utilisation de

ters séchoirs, dans re cadre de rappui au déverôppement dls activités féminines'

Les producteurs du plateau Dogon, quant à..* utilisent des claies superposées très

simples et disposent d'excellentes conditions climatiques'

Les calculs suivant porteront sur te séchoir TAOS ainsi que sur les trois séchoirs de

la M.c de ségo', baptisés Mission/i, Mission /d etMission/f, les initiales signifiant indirect'

direct et famitral (voir photos). Le *"ili. tntirrion/i se distingue des autres pour être de

type indirect, c,est à dire que lé séchage est obtenu par circulatiôn sur les claies de stockage

d,un air chauffé dans une àutre partie du séchoir.

RræortR/D-Rsail lgn

RENTABILITE ECONOMIQUE DU SECHAGE SOLAIRE

A L'OFFICE DU NIGER
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cette méthode perrnet un séchage de meilleure qualité, en. particulier au niveau

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

pour les séchoirs directs-

Les capacités de chargement et les cofits 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
2j
direct

I
36.000
5 ans
2i
direct

12

45.000
5 ans

3j
indirect

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2l RENTABILITE ECONOMIQUE

2.1 Hypothèses de calcul

Les carcurs ont êtê menés en considérant deux typgs de commercialisation des

produits séchés: en gros (c,est à dire en wac au Kg), et au oéiait (i.e en sachets de 100 g)'La

vente en sachet imptique une étape supplémentaire dans la transformation du produit mais

permet un bénéfice accnr" coûrme 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, vn indice dit de va[orisatton du produit par le séchage, qui est égal au

rapport des prix du produit séché (vente en wac ou en sachet) et frais, multiplié par le

rendement brutl au séchage (c,est à dire le rapports. des poids du produit après et avant

séchage). cet indice n,a pas àe signification éànomiq,re àitecte, mais comme les charges

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

entre elles.

on constate d,emblée que I'indice de valorisation (poru une vente en vrac) n'est que

de très peu supérieur à 1, sauf pour l'échalote (1.9), ." qoi laisse présager une meilleure

rentabilité de cette culture.

pour ra vente en sachet, r,indice est bien prus êrevêr, ce qui indique, a priori, une

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

l on considère bien sfn lc poids du produit frais avant une éventtrlb p,répar'ation; daog k cas dc la mangræ' par excmplc' le rendement

brut englobc ra perte de poids à ra préparation (élimin"ryT i ra pcà 
"î 

ou oov"u) * ia peræ^otre.à lid"s"iccation propncmcnt diæ'

2 on ne peut le comparer dans I'abeot'u """" 
t'iooi"" préccdent, car la 

""næ "u 
ietait entrainc des coûs sup'pléocntaircs (pesagc'

ensachaç); ces coûË sont toutcfois bien inférieurc à c:"tn liés au séchagg'

RrppqrtR/D'Rcteil 19ry2
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PARAT{ETRES CONS IDERES

Echalote Mangue Tomate
Prix frais mars (Fcfa/Kg)

irix séché (vrac, Fcfa/kg)
Prix séché (sachet 100g)
Prix séché (1009) consommareur
Rendement brut au séchage
Indice de valorisarion (vràc)
Indice de valorisation (sac)

7I
75A
150-175

200-250
lSVo
1.9

4.1

50
500
175-200
250-300
I27o
1.2

4.5

60
r250
200-250
250-350
5.47o
1.13

2.0

I
I

comme le prix de ces produits séchés est la variable à la fois la plus fondamentale etla plus aléatoire' nous avons ètudié les courbes de bénéfice correspondant à la variation deces prix dans une plage acceptable, afin cle mettre en évidence les ieuils de rentabilité selonles conditions du marché.

2.2 Cas de l'échalote

L'échalote est la principale production maraîchère de l,office du Niger. son

::i::ffljjî: iiï:,a+e 
(wia' a'' produit sêchê/poids du produit initiat non prêwrê)

Les décomptes présentés ici correspondent, à titre d,exemple, au séchoirMISSION/d et au TAos. on a considéré les ,éu"n* bruts et nets des ventes en vrac er ensac' ainsi que les bénéfices nets, c'est à dire I'augmentation des reven's nets par rapport àla situation normale d'une vente en frais.

on constate que les bénéfices 
l-.tr. permis par le séchoir Mission/d, pour letraitement annuel d'une quantité de 360 {q r.ï frais),'est néga trf (-214 F) pour une venteen vrac et de 4l'354 F pout une vente au détail. Pour ie séchùr rÀos, ces valeurs sonr unplus faibles, soit respectivemenr -8133 F et27.guF (pour 315 kg traités).

ces résultats, qui montrent une non-rentabilité de la vente en vrac et un bénéficemoyen pour la vente en sachet. sont toutefois très sensibles à la variation du prix desproduits séchés' c'est ce que montrent les figures I et z qui fournissent la variation desbénéfices nets correspondants.

En ce qui concerne la vente en vrac (Fig.1), on voit que le TAos n,est rentable qu,àpartir d'un prix de 900 F, contre de I'ordre oe 730 r po* les trois séchoirs de la mission qui,curieusement, présentent des droites qui se croisent en des points proches de l,axe 0 (limitede rentabilité)' Même pour des prix, improbables, supérieurs a iooo F, le bénéfice restefaible.
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3 ces benéfioes nG sont p.s' dans lhbsolu' comparables car ils correspondent au traitcmênt dc qrnntités différentes et dépcndantcs de
leur capacité.

RrPpon R/D - Rcnit t9y2

La figur e 2' correspondant au cas de Ia vente en sachet, montre quant à elle que tous
l','r:',:::lff iËtîliî'i"j3treî*.*l*Ërf3î''ïïËLeib#ri.;speuvent

sont o"lrti','"ïî#ïitHllilî ffJî 
résultats à la variarion de cerrains paramètree

un des paramètres fondamentaux du processus,.de séchage est son rendement. cerendement dépend bien srir Ou proOJi consiàéré, d; l,érat (t -f?uir) 
de ce produit et descaractéristiques climatiques 1ràdiation 

, 
solairr, 

'hylrométrie) 
du lieu. on trouve enconséquence des vareu* *r" z variabres dans ra rittérafure.

Nous avons choisi' à titre d'exemple, le séchoir Mission/d et fait varier notrerendement entr e tz et 24 To (la io;;;t. considérée précédemment était de rg vo). Lafigure 3 montrt^ Y déplacement trèi important de noffe droite de rentabilité. pour unrendement de rz vo,p- e"".ple, l,opéÀtion n,est jamais rentabre.
La figure suivante (Fig'4) montre l'influence d'une variation s'r le prix en frais. onconstate que ce paramètre est beaucoup moins ,"nriÉË, sans être toutefois négrigeable, surfXjïtri:îjtn:ffirHï l"i,,,"oe TLa so Ê7r,s ;";;;ilL" ausmentation du

vente *';Hii:ce 
de ces deux paramètres est évidemment comparable pour le cas d,une

on retiendra donc que le séchage cle l'oignon n'est intéressant, dans les conditionsactuelles' Qu'en cas de ventà au détail eî qu'un, Ëll. u.tivité ,rr roùse à deux rimitationspotentielles:

r Le prix de vente du sachet: ce prix est à l'heure act'elle assez variable; la mise ensachet' en dehors de quelquet ptôàurtions .irre*"s à. Kati, 
-ségou et Bandiagara, estprincipalement enectirg" b;;;Ë"rsistes oe Bamako qui dégagent des bénéficestrès importa^nts et ont donl u maiîrise de ru i.u.ore aux âetaitianrs. Les débouchésdoivent donc être préalablement Juirr*rnt définis.

Avec un prix du sachet considéré de 150 F (vente à un grossiste), le bénéfice annuelest de I'ordre de 40'000 F' En casï'accès d;;;u marché de détail (venre dire*eau consommateur), il tourne autour de 100.0fi) FÀ.
t I-a maîtrise technique: le séchage I grande échelle nécessite l,utilisation dedécoupeTm; la qualité du ;il"t, doiî #; suivie; une tonn. organisationindividuelle est néclssaire pour'ur*r la continuité de ra préparation des produits àsécher (afh d'éviter les journcei ;;t fonctionor,n"nt); une organisation colectiveest indispensable pour t'ensacnaJe,Ictiqurrus, ;r lu mise à disposition des clienrs.
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Asrects de la diversification asricole

Pour ce qui est de la vente en wac, les bénéfices dégagés sont faibles ou négatifs. La
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 "filière échalote". Le Pays
Dogon s'oriente actuellement vers une intensification du séchage solaire et tente
d'améliorer ses conditions de vente. Le prix actuel offert par les commerçants (740 Fcfa le
Kg - qui, dans nos conditions, correspond approximativement au seuil de rentabilité) ne
leur pennet 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 7o), ce qui milite pour une transformation de ce
produit. Son rendement brut au séchage est faible :5.4 To.

La commercialisation 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.

Les figures 5 et 6 montrent les courbes de revenu net de nos quatre séchoirs pour la
tomate, On constate que la vente en vrac n'est rentable dans aucune 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'hypothèse d'une vente au détail. Là encore le paramètre le plus important est le
rendement au séchage (figure 7): on constate qu'une élévation à 8 %o îccroît te bénéfice de
près de 20.000 F.

L'influence du prix en frais (figure 8) est plus minime (un peu plus de 10.000 F
d'écart poru un doublement du prix du frais de 60 à 120 F/kg). Celle du raux de perte à la
commercialisation (figure 9) I'est encore davantage. L'influence de la durée de séchage, qui
joue sur les quantités traitées, peur être sensible pour des prix élevés (figure 10).

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

2.4 Le cas de la mangue

Le 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 la 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. I-Ine perte de 25 7o a êtê retenue. On a considéré un prix en vrac de
1250 F le kilo contre 200 F les 100 g pour le détail.
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En reprenant le cas du séchoir Mission/d, on trouve alors un bénéfice net de 3.436

etZ3.ZZg F pour le vrac et le détail respectivement. Pour la vente en wac (figure 11), le

bénéfice reste toujours assez faible (moins de20-25.000 F/an), tandis que pour la vente en

sachet on peut attèindre des valeurs deux fois plus élevées (figure 12).

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

à g % élimine I'intérêt de I'opération, tandis qn'uoe augmentation à L6 7o la rend

extrêmement rentable (figures ti et 14). Une variation de 2 %o 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 tèsté. Celui du prix du séihoir est négligeable, avec des variations maximum du

revenu de 3.000 F (figure 15), tandis que celui âu prix en frais est également assez faible

(figure 16).

En résumé, la vente de mangue séch êe en wac n'est pas intéressante pour un prix

inférieur à 2.000 F /kg. Pour un prix de vente du sachet de 200 F, la vente au détail est peu

rémunératrice mais p",r, le devenir dans le cas d'un accès direct au consommateu (3ffi F)'

Dans tous les cas, ta détermination exacte du rendement au séchage est indispensable, car

elle varie notamment avec la variété.

Notons que toutes les variétés de mangue ne se prêtent pils au sécha$e; à Niono, on

trouve principal-ement la variété Amelia qui peot être séchée moyennant, rappelons le, une

maîtrisè technique susceptibte de limiter la caramélisation.

2.5 Conclusions

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

globalement peu intéressanù. Les pointi suivants méritent d'être mis en relief:

1) Le séchoir TAOS apparaît comme moins intéressant que les modèles de la Mission

Catholique, parmi lôiquels on retiendra le séchoir direct pour sa meilleur rentabilité

et son encombrement inférieur à celui du séchoir indirect-

2) I-arentabilité du séchage dépend principalement des conditions de vente. Le marché

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

*urrifesté par différents hojàts de dévetoppement, orientation prise par le Plateau

Dogon) que de la demande: émergence d'un marché urbain et d'exportation pour

l'échdoté, marché essentiellement d'exportation Pour la mangue, débouché

incertain pour la tomate.

3) Il résulte de cette siruation évolutive que les prit et la rentabilité qui en découle,

sont incertains. Un 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'assurer une plus grunà" part de bénéfice, tout particulièrement dans le cas de

kpport R/D - Rctril 1992
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Asf 's de la diver,rification agrice'e 46

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, vus les subsides apportés par certains
projets).

5) 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 To (sorxce CECI) et 23 Vo. En tout état de cause, tout
programme de développement doit donc être précédé de tests très précis
visant à déterminer le rendement au séchage de chaque spéculation.

6) 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.

7) La vente au détail (en sac de 100 g) est plus rémunératrice que la vente en vrac.
Cette solution nécessite toutefois une organisation collective assez exigeante
(regroupement, investissements (sacs, étiquettes, balance, soudeuse, 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.

8) 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 possibilité 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 tau( 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 polu 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 opératcurs, habitués aux achats à crédit. avec le Projet de Bandiagara qui cherche à impæer
I'oignon Éché à des conditions phn exigeantes.

Rapport R/D - Retail 1992
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manquons de données sur les pertes en poids de I'opération et la variation des prix

de vente. n faut cependant noter qrr" t.r deux produits.ne sont absolument pas

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

épaissit la sauce, tandii que l'oignon déshydraté se gonfle à nouveau une fois plongé

dans du liquide. ceci l; rendlrè, upprecié en tiiti.u urbain, où il semble qu'il

commence à être connu comme tel'

ll) on notera que les calculs peuvent s'entendre comme la mise en évidence du

bénéfice supplémentaire par rapport à la vente en frais ou de manière équivalente'

comme le bénéfice de quelqu'un qui achèterait le produit frais pour le transforrner'

I
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Culture
Prix produit frais (mars)
Prix sec détail Bamako (100g)
Prix sec vrac Bamako (100g)
Rendement brut du séchage (%)
Pourcent. de pertes comm ercial isation
(Pourcentage pertes stockage)
Coûts de production/are (Fcfai
Durée de séchage fiours)
Production (kg)

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

Quantité de produit sec (kg)
Nombre de sacs (100 g)
Revenu brut (vente en sac)
Revenu brut (vente en gros)

CouÛs du séchage (prod.en vrac)
Main d'oeuwe
Coût d'investissement (an)
Transport

Coûts additpour vente au détait
Sacs+étiquettes
Ensachage
Balance

Séchoir
WPE
Coût (Fcfa)
Amortissement (ans)
Capacité de stockage (kg)
P rovision/p lastiqu e (Fcfa/an)
Nb.de jours de fonctionnement

Variable:

Rf
Bf - Rf-CPo

CFv

cPd

CPo

Bv = Rv-CPo-CPv
Bd = Rd-CPo-CPv-Cpd
Bv-Bf
Bd-Bf
(Bv-80*100/Bf
(Bd- gg*1oo/Bf

tomate
60

250
50

5.4
40

0
4970

2
860

960
1 2960
6383

19.4
194

48600
9720

1 4940
7200

194

Mission/d
36000

5
I

2000
90

_ 2ooo
Total

972
538

2æ0

Cotts de prod.agricoles/cap. sechoi r

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

351 0

æ27

-21241
14129

-27574
7796
-43s

123

calôul éeonomigue de la rentabilité d'un séchoir MlssloN/d
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Culture mangue
Prix produit frais
Prix sec détail Bamako (1009)

Prix sec vrac Bamako (100g)

RendemEnt brut du séchage (%)

P ou rcsnt de pertes commercial isation

P ou rcentage pertee caramélisation
Coûts de production/are (Fcfa)

Durée de séchagP (iours)
Production (kg)

Capacité de séchage (kg/salson)
Revenu brut Pour vente en frais
Revenu net vente en frais

Quantité de Produit s€c (kg)

Nombre de sacs (100 g)

Revenu brut (vente en sac)
Revenu brut (vente en gros)

CouE du s&hage (Prod.en vrac)
Main d'oeuwe
Cott d'lnvestissement (an)

50
200
125

12
30
25
o
2

360

360
1 2600
1 2600

32.4
324

64800
40500

14940
7200

Transport 324
Provision ptastique -?999il 2ll,æ

CoûË additpour vente au déEil

Séchoir
TYPE
Gott (Fcfa)
Amortissement (ans)

Capacité de stockage (kg)

Provision/p lastique (Fcfa/an)

Nb.de iours de ionctionnement

Variable:

Rf
f]f = Rf-CPo

CPv

cPd

CPo

ftry = Rv-CPo-GPv
Bd = Rd-CPo-CPv-CPd
Bv-Bf
Bd-BI
(Bv-80*100rBt
(Bd-80*1æ/Bf

Mission/d
36000

5
I

2000
90

Sacs+étiquettes
Ensachage
Balance

1 620
E96

2000
Total

Coûb de prod.agricoles/cap.sechoir

Revenu net en wac
Revenu net en sac
Bénéfice net (vrac)
Bilnéfrce net (eac)
Bénéfrcs net (vrac) 96béntr ftab
Bénéfice net (sac! %bénéf frais

451 6

0

1 6036
35820

3#16
2æ?o

27
184
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SUIVI PHYTOSANITAIRE ET ENTOMOLOGIQUE DU MARAICHAGE

sur le Secteur Sahel

50Asî 's de la diversification agricole

Le maraîchage à I'Office du Niger se développe dans des conditions climatiques très
favorables, une faible hygrométrie assurant une faible occurrence 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 compéients
de I'IER (Bamako). Un bilan a donc ainsi êtê rêalisé sur les dix villages de Retail au cours
de la contre-saison 1992; un travail identique a cornmencé au mois Oà OCcembre 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, dewont faire I'objet dJ prioriiés ctans le furur
en ce qui concerne la formation des agents et le conseil rural. Uni première session de
formation a été réalisée par I'IER pour l0 agents du Projet en décembrè 92, eïponait sur la
fertilisation et la défense des cultures.

SYNTTIESE DES OBSERVATIONS REALISEES

Les prospections effectuées, s:rns être exhaustives, ont pennis de découvrir 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 7'ass idaes (insàaes piqueurs)
présents sur beaucoup de plantes mais dans des proportions pour I'instant acceptables.

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

I

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
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* Tomate

La tomate est parmi les spéculations les plus attaquées. Des chenilles (lrcIiothis

armigera) coupent les fleurs et creusent des galeries dans les fruits, mais le principal

probième vient des mouches blanches (kmisia tabaci) qui prélèvent de la sève et

transmettent la virose (Tornato yellow leaf curl virus\. Celle-ci se traduit par un

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

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

saison chaude.

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

traitant I'agent vecteur avec un pesticide-

* Patate douce

Les tiges et feuilles de patate sont attaquées par d9t criquets (zonocerus

variegatus), sritout en saison sèchg chaude. Les lanres de coléoptèrcs (cylas pttrcticollis)'

qui creusent des galeries dans les tiges et les tubercules, ont été très rencontrées. Maintenir

lè sol humide permet de timiter ces attaques de cylas p.

* Courges, cotrcombres

On constate des attaques dans

diptères (mouches)(Dacus sp., Dacus
points noirs qui rongent les feuilles.

les fruits (surtout en saison chaude) et de larves de

c. et Dacns v.) et de coléoptères rouges tâchetés de

* Aubergine

'I-'aubergine", comme le gombo, a un aspect foliaire souvent dêgtadé par I'attaque

de zonocerus variegaus, avec OJptus des chenilies de selaps docilis- On y rencontre aussi

des iassides, des mouches blanches et des pucerons.

+ Eclnlote, ail

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

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

froide - quelques Thrips iob*i, insectes piqueurs dont I'action se traduit Par un

dessèchement et un recroquevillement des feuilles, mais dans des proportions contrôlées.

* Gombo

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

coléoptèrrl b*oâtres (Nisotas uniformis) et de criquets (zonocerus variegatus)) et des
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fruits et capsules (diverses larves de punaises: Dysdercus et Oxycarenus). On trouve
également de nombreur( pucerons ("n'garanga") qui sucent la sève dei plantes.

* Chou

Le 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 laisseni 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, piment,..) sera
testée. Le tableau ci-joint fournit une gitme de produits conseillés en matière de lutte
intégrée.

De manière générale, on note un nombre d'attaques inférieur en saison froide,
saison plus favorable au maraîch îge, sauf pour le gombo ei les laitues (saison chaude) et la
patate (toute I'année). L'absence de pluies en 7992 et la mévente du riz sont des facteurs
qui se sont traduits cette année par un démarrage globalement très intense et très précoce
du maraîchage, qui devrait donc se dérouler dani dè meilleurs conditions.

Pour la campagne 93, il a étê demandé à fIER de revoir la présentation de ses
résultats' en adoptant un classement par culture (et non pas par type de ravageur), en
précisant dans chaque cas les éléments de reconnaissance etles àoaaiiiés de traitJmenr, en
mettant I'accent sur I'importance du calendrier. Une synthèse dewa mettre en évidence
d'éventuelles évolutions par rapport à I'année précédente.

Un test de traitement des cultures de tomate avec un pesticide naturel (à base de
neem) sera également mené avec l'[ER.
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Asf 'q de la diversificatie- agrbok I

1. VARIABILME DES ECARTEMENTS

L'observation des jardins maraîchers met en évidence une grande variabilité des
écartements adoptés pour chaque spéculation. Un grand nombre à.'observations ont été
réalisés pour quantifier cette variabilité; les écartementr moyens sont les suivants:

culture écartement moyen Densité moyenne U#)

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

L' ECARTEMENT DES CULTURES IV{ARAICHERES

Ail
Oignon

Patate

Tomate

Arachide

Aubergine

10.6 cm x 16 cm

14.9 cm x 18.3 cm

34.5 cm x 43 cm

5lcmx57cm
31 cmx32cm
65cmx67cm

59

37

6.7

3.4

10

2.3

La variabilité d-es espacements de I'ail et de I'oignon est la plus intéressante dans la
mesure où le choix de l'écartement est parfois lié à une ânse bien précise.

Les figures I et 2 montrent comment se distribuent les plantations observées dans
un plan écartement des plants/écartement des lignes. Les écartéments peuvent s'expliquer
par les raisons suivantes:

t Disponibilité de semences : en fiN de manque de plants (pepinière insuffisante), le
paysan aura tendance à augmenter son écartement pour ocfl.rper la planche; c'est le
cas des points de la figure 1 qui se trouvent dans ls coin superieur droit. On trouve
cette situation en particulier lors d'r'l repiquage tardif (où d-e toute façon la planche
ne sera pas plantée avec une autre culture).

Rrpport R/D - Rêtait l99A
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I

I Type de main d'oeuvre : en cas de recours à la main d'oeuvre salariée payée à la
tâche, les écartements seront en général plus importants si I'exploit*f n;.rt pas
présent pour contrôler la qualité du travail.

I Taille des bulbes : certains paysans préfèrent obtenir des bulbes petits parce que
ceu( ci se conservent mieu)L ou plus gros car de commercialisation plus aisée. Ils
choisissent alors une densité en conséquence.

t Le tallage: I'effet de la densité sur le tallage n'est pas évident, mais il semble qu'un
écartement plus faible le diminue.

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

I Le rendement: d'autres pays:rns, enfin, invoquent tel ou tel espacement en fonction
de leur expérience pour obtenir un meilleur rendement.

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

Un essai de densité a été mené enfin de mieux cerner I'ampleur de ces variations.

2. TEST DE DENSITE SUR L'OIGNON

L'essai à comparé diverses densités de repiquage pour trois cas de figure: semis
direct de bulbilles et semis de plants pour la variété N'Galamadjan, semis de plints pour la
variété 83.

L'essai n'a malheureusement pu être mis en place que très tardivement (début
février). Les plants de B3 qu'il était alors possible de sè proflrer étaient très âgés, ce qui a
altéré les résultats obtenus pour cette variété,

La planche a été fertilisée avec du phosphate. Quatre densités (voir figure 1) ont été
choisies: 10 x 15, L5 x 15, 15 x 20, 20 x 20, avec deux répetitions 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 ressoft aussi que le rendement obtenu avec un semis direct de
bulbes est supérieur; en contrepartie, évidemment, il faut approximativement 4 fois plus de
semences pour une telle mise en culture.
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ReNDsIvtENTs oBTENUS (t/tH)

20 x20
Ecartements

20 x 15 15 x 15 10 x 15 moyenne

t
I
I
I
I

semis de plants

semis de bulbes

B3 diaba

Rép.1
Rép.2
Moy.

Rép.1
Rép.2
Moy

Rép.1
Rép.2
Moy-

10.81

13.51

12.16

20.27

20.21

20.27

20.00
13.51

16.76

20.L4

20.21

20.20

20.27

t2.84
16.55

16.89

20.27

18.58

1.80

20.14

r0.97

20.21

10.14

15.20

10.81

22.97
16.89

3.38
6.16
5.07

15.r7

18.99

5.81

2.66
6.76

4.7r

1,.93

3.07

2.50

Les résultats relatifs à 83 djaba sont inexploitables'

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

nombre de bulbes est plus taiUte pour lls densités les plus élevées, mais seulement dans le

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

tallage beaucoup plus faible.

Nolrsnn DE BULBeS/ 10 PoQUETS

20 xZO

Ecartements

20 x 15 15 x 15 10 x 15 moyenne

41.6

24.5

Rép.1
Rép.2
Moy.

Rép.1
Rép.2
Moy

49
42

45.5

42
37

39.5

23

26
24.5

38
36

37.5

32
22
27

26
22
24

45

43
44

22
23

22.5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

semis de plants

semis de bulbes

Ce test sera repris en 93 dans trois villages différents'
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3. DONNEES SUR LES LARGEURS DE PLANCHES 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 pourcentage de terre non mis en valeur. Des planches étroites 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 villagrJou Secàur Sahel, on à trouvé
les valeurs présentées dans le tableau suivant.

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

Si I'on mesure' de plus, la largeur moyenne de la rigole, en considérant également
les rebords non cultivés des planchès, on peut alors calculer une emprise *oyËnne (ou
"perte" de terre). On obtient des valeurs enù e 24 7o et 37 %o,ayec une moyenne de jO To.
Ce résultat attire I'attention sur les corrections qu'il convient d'effectuer sur les superficies
brutes des soles maraîchères pour obtenir des vaieurs nettes cultivées.

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

Village
largeur moyenne (m)

planche rigole ( +bordures) emprise

N1
N3
N4
N6
N6b
N7a
N7b
N10
Kolodougou

Moyenne

4.35

5.87
5.41

5.1,4

6.62
4.41

5.87
4.79

3.85

5_15

r.57
r.62
1.60

1.65

1.80

r.46
t.4I
r.t6
1.44

367o
28Vo

307o
327o

27Vo

33Vo

247o
24Vo

377o

3OTo
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Les villages réaménagés par le ï?j"r Retail II (ainsi que ce.,( qui le seront lors de la

troisième phasà du réaméri"d*_"*l oirpor"nt de pur.rti.t de pâturage/fourrages de

l,ordre de 15-20 ha par village. ces par.àil", sont u.*u"ment d-épottt*tes de mise en

valeur et de végétation'

L,augmentation des troupeay villageois (de l'ordre de z57o en deux ans) et la

nécessité d,améliorer rarimenà,ion oes uoeîrfs de ruuo*t inrilcigat-ement en fin de saison

sèche et début d,hivernage) peuvent ,rouu", *, ,otution futtitti" à travers I'introduction

àe soles fourragères irriguées toute t'annee'

ces parceiles devront être gérées par les villageois et leur caractère collectif

imprique 
'ne 

concertation iénechie Jur res meilteurr roy;ot d'assurer *ne telle gestion'

1- PRINCIPES DE BASE

D'un point de vue technique, il s,agit .o-e 
se\edionner des variétés adaptées a'x

conditions tocales et de mettre en o.o*î (dans tu *"t*" du possible) un système

d,irrigation et de drainage qui perrnette o amoinori, rt. pï"ïremes d'hydromorphie des sols

de riziculture.

s,agissant de sols très lourds et de pâturages qui, pour I'essentiel, seront exploités en

pâturage direct, il faut:

- ass'rer un système de drainage susceptible d'évacuer les eaux excédentaires en

iïi1t ÏtlÏriËi;imentage en bassins et une rotation des irrigations' pour

pennettre un ,"rr"v"g.. ;{ *rr 
-.iia 

possibiute de faire entrer 
'e 

betail sur la

parce'e juste uuuni roî irrigatio;. E" saiïon o* pt*Js, subsiste un doute quant à la

possibilité d'assurer ce ressuyage'

2. DESCRIPTION GENERALE DE I'A PARCEIIE

Il s,agit d,une parcelle brute de deux hectares au sein d'une zone de

(village de Tènégué). Cette zone ^ êtê I'obiet d'un surfaçage

RapporrR./D-knil 19q2

pâturage de 19

sommaire lors
ha
du

EXPERIMENTATIOND,UNEPARCELLEFOURRAGERE

Village de Ténégué - Secteur Sahel
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réaménagement un t"p]i topogr. aphique sur une étgnjrle {e 4 ha (dans la perspectived'une prochaine extension) .t'zî"*.J0"Ë"jî, oo, été nécessaires pour amériorer lell:"#iiilJ"iï:",'"î::::::lï-:i.$î:yi,'#;- assurer re cont ore'JJ",ubmersion

* * HrËi"o|"r$ iî:îffii:eux de ses cotés par un drain, et crôturée, sur re reste,

Les bassins.ont 
léiTiré: par des diguette5 s1 l3'rr lairts,.var"iabre mais proche de l0ares, est déterminée oar,les contràin".t pËË"p-Ëqr.r, g" ,"iier" a 

"" 
q.oîiirîoi"n, a p".,près irrigabres s* tout. reur superficie. oàrlrr'u*T o"g ugsils, r,eau est àonc distribuée àpartir de la rigole cenrrale, a 

"â".t 
*" r.".tËTi"u,itoe" 

_a-, h partie ra plus haute dubassin' L'eau s'écuule "tr"tTr ù pî*riËî *i:.llg d,amenéà bngeantia oiguetteétant éventuellement nécessaire pour arisurer *Ë oi.t iuotioo prus *iroriie-("oi. dessin).i:ïfi:Xff,:ïe' "o 
uoui a'" p"'Ëi,îo*î"ti* *uecreur, ou parrariiore centrare,

"oru.,ff;orfrî.1il::Jït 9" gâPrage sont celles qui seront irriguées tout de suire

"i,e"ior"iËiïi.:î,;ï:"#::if ,f.Hîtr,Hg;'.ffi .y"Ë"È;;.*mob'e;

3. MATERIEL VEGETALDTSPONIBLB

t Graminêes

Ia graminée orincipare de ra parcete est Ie panicum Marrrlr (T5g), pour requel re
fi,x1ïi"^,ffi""35'kg 

de semen"t'' rt e,"qù"ri" Ëiri"*i, a été également testé (5 kg),

Iæ Braquiaria Brizantha (types I et 2, feuilles, minces et larges) et le pennisetum

liffiffilltivar ?? origine: matigot o" ctJàîJoir.) ont été instarés à ra Régie pour

t légumitutæs

Les semences disponibles sont:

- Sty-losanthes hamata (5 kg)
: ÀX$ffiiii"Ttffiilïi Pnac'is) 

( I kg)

::i1ï-o-:e-Tr Pqbescens 1+ ft1
:;'?#'i'ili,f;,,Ho,o".

1Ë,h:l&i"#i1",fr*
- r-eucaena leucocrcphala

I

i
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4. PLANTATIONS EFFECTUEES

[A] Haie vive

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

ultérieurement en cas de bonne ôroissance. Cetle ci est composée de Melina (espacement

1.50 m) et de Cajanus cajan dans les intervalles'

Sur les deux cotés bordés par les dlains, une haie vive a étê implantée à partir de

bouture s d' euphorbia balsamifera,communément utilisée à cet effet.

[BJ Founages de couPe

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

terme (après multiPlication).

[C] Pâturage mixte (50 ares)

- Panicum manimum (6 kg de semences par hectare)
- S.Hamata (1 kglha)
- A.Histrix (1 kglha)

[D] Panicum seul (15 ares)

[E] Braquiaria ruziziensis (25 ares)

[F] Stylosanthes guyanensis seul (10 ares); 5 kg/ha après ébouillantage des semences'

[G] Stytosanthes hamata seul (10 ares); 5 kglha

[I] Macroptilium (20 ares); 6 a 10 kglha.

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

r Fumure de fond:

300 kg de P2O5 + 100 kg de sulfate de potasse (50%) par hectare

ou
200 kg de P2O5 + 200 kg de NPK 15-15-15

r Fertilisation prêvnc:

- Après pâture de graminées: a0 kg d'urée + 100 kg de P2O5 une fois I'an.

- ït;Ë Ëâiri. à"iassociatiônsJ t.do t'e de P2o5 ui'e rois I'an.
- ÀF;é; ôoùp" Ae grâminées: 100 kg Oé tS-tS-15 + 40 kg d'urée.

r Mise en place:

La mise en place des cultrues a êtê effecru_ée {ébut juin. Le semis a été r.éalisé.après labour

ildfiâ; d;i* 
"r;ôl 

tr"-ioé reiiuyé. Le Centrdsema a êté semé en ligne, les autres

espèces â la volée.

Rsppon R/D - Rstril 19q2



Les espèces suivantes, Aeschinomene histrix, Pennisetum et Stylosanthes
guyanensis, Macroptilium lathyroides, mieux adaptées à I'excès d'eau, ont été plantées dans
les zones de drainage a priori déficient. Le Braquiari a nvluliensis a êté plac'é en bout de
parcelle, où le drainage est assuré.

5. RESULTATS

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

Cette germination faible eft lente a permis nn grand développement d'adventices
stimulé par I'apport d'engrais, ce qui a occasionné des travaux de désheibage 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. Une ceinture de raticide a permis au gardien dè ramasser piès de 400 de ces
rongeurs. La levée a êtê très faible et les plants submerges par les adveniices.

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

La levée des Stylosanthès a étê pratiquement nulle. Celle de I'Histrix a été notable
par endroit mais pas suffisamment pour contrebalancer les adventices ni pour justifier un
désherbage.

Les bassins de Panicum et la petite parcelle de braquiaria brizantha ont êtê
également dominés par des adventices qui ont atteint un mètr" de hauteur sous I'action de
l'azote.

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

Un bassin de panicum a êté 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 un repiq.ruge. Là encore un
désherbage important a été 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.

Parallèlement, un semis de panicum a êtê réalisé à la régie du Nl 69, à coté de la
parcelle de reproduction du Pennisetum, avec un excellent réiultat. Des [t*tr ont été
ultérieurement prélevés et repiqués avec succès dans trois des bassins de Ténégué.
L'apparition de sel a êtê combattue par l'épandage d'une couverture morte constituée de

RepftVD-R.ctril l9y2
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En ce qui concerne le pâturage successif des différents bassins par des troupeaur

d,une dizaine d,animaux, le contrôle1'er, ,lucré assez facile avec le déplacement d'un fil

barbelé et Ia vigilance des gardiens'

6. ORIENTATIONS POSSIBLES

La mauvaise qualité de la parce[e, qui avanr reaménagement présentait déjà des

rendements rizicoles médiocres, a prouoque ln échec de la mise en place tles cultrues par

semis direct. Il semble acquis, en particulier, qu'il est impossible de produire des

légumineuses dans de teileiîonortions, à r'exception du Nlacrbptilium' La possibilité de

reproduction pa-epiquage ou écrat r]e ,ou.i',. rjes graminées off re une possibilité

d.implantation qui rend toutefois les opérations quelques peu fastidieuses'

Il serait souhaitable de reprotluire 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 no,àI. qu. i., sols de la parcelle sont restés sans cultures pendant

aeux campagnes successives, .. qïi a pu favorisei d., remontées capillaires à partir de la

nappe. Ir apparaît donc qu'à r'heure actue[e une partie des sols de I'office du Niger sont

Rapport R/D' Rctail 1992

sru une durée de six mois' ce qui en dit assez

constantes remontées capitlaires d'une nappe

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

Deux autres bassins ont été pâturés et relabourés' avant

durée de deux mois afin de vérifiei ta possibilité de limiter les

par un lessivage Préalable du sol'

d'être mis en eau Pour une

problèmes de germination

Une seule

sur la caPacité de

peu profonde-

irrigation a été nécessaire

rétention du sol et sur les
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lnaptes à une mise en valeur autre que la riziculture qui assure un certain ressivage duprofil.

La canne à sucre, qui offre une certaine résistance à la salinité, ainsi peut être que lePennisetum qui a été planté au mois d'octobr. up.e, multiplication, peuvent être dessolutions à I'exploitation de la parcelle. Dans le cas de Téné;rJ, ;" peut donc penser àdeux orientations: la première eit I'e*tension cle ces fourrages de coupe à hauts rendementset la seconde l'amélioration.de pâturages plus extensifr. ôn p"uiïnri prévoir l,irrigatio*par inondation des superficies ïoisinJs en ajoutant deux ,u., o,uie. par hectare ;"enrichissant la végétation 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 clu N 1 69ainsi qu'autour de la mare de la zone maraîchère du N6, à partir d,une zone dereproduction maintenue par le projet au Nl.

La reprise du bourgou a été correcte mais sa croissance très limitée. Il semble acquisque le bourgou est une t'pète dont le potentiel s'exprir. dans des conditions naturelles desubmersion progressive qui entraînent sa croissance. Dans des eaux stagnanres, saproduc-tivité est assez limiiéei en .oniequence il a été juge qu. r,ioée de ,,,.tir. à profitcertaines zones d'emprunt pour constitu.i d", uo*go.riiér", nË d.uuiipu, être poursuivie.

8. AUTRES INTRODUCTIONS

I Le projet a reçu un pied de cactus inerm e (opuntia ficus indica) rransmis par leresponsable du FAC à Bamako' ce cactus qui peut se satisfaire de 250 mm cle pruieconstitue une des principales ressources fourràgères de diverses régions sèches duglobe (Nordeste du Brésil, Mexique, Texas, Afrique du Nord,..).

Il est a priori étonnan'. d. ne point le rencontrer dans des régions comme celle deNiono. ce premier pied sera ,nuttiptié à ra .egie du G2.

I Des semences d'umbuzeiro (spondias y1\roy), provenant du NorcJeste du Brésil,ont été semées avec succès à Niono. tl s'agit â;"r, arbre fruitier très procluctif etextrêmement résistant au sécheresses' grâce â ,on réseau de tubercures souterraines.
cette arbre serait a priori parfaitement adapté au( conditions des villages exondés(buttes sableuses, sols non hyclromorphes). Il faut attendre pour s,assurer cle ra,

iliiïfli:fil."îffiji:]ï1'étrie prus 
'bu,r" 

0.,. ceue de ion habitat d'origine

Rappon R/D - Rctail 1992
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CULTURES DE,BLE ET DE MATS EN CONTRE.SATSON

Asr rs de la dtversif icatioil agrteole 66

TESTS SUR LE MAIS

La culture du maïs en contre-saison à I'Office du Niger à déjà fait I'objet de
plusieurs expérimentations; la principale a étê menée par le Projét BEAU lors de la contre-
saison 8I/82.I1 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'i sur
deux variétés: Kogoni B et Tiémantié.

De ce dernier, il ressortait une diminution très forte du rendement pour des semis
tardifs (débuts janvier et février, soit 400 et ?30 kg/ha, respectivemenr), tandis qrte le
meilleur rendement était obtenu pour le premier semis (15 novembre), soit Z.l t/ha. pour
le test réponse à I'eau dans le cas de fumures et d'une irrigation complètes, le rendement
maximum atteint a êtê de 2.9 t/ha.

Le maïs était cultivé en billon, avec un espacement de 0.80 x 0.40, démarié à deux
plants par poquet (soit 62.500 plants/ha). euinze jours avant le semis, une préirrigation a
été réalisée (150_mm); après le semis, étaient apportés 40 mm. Le taux de germination
observé était de 78 7o.

Divers problèmes ont été constatés: sol assez pauvre, carence en zinc et en
phosphate (coloration violette des feuilles). La principale difficulté, qui expliquerait les
faibles rendements obtenus, sont les fortes temp,ératures du mois de màrs qui aifedent la
bonne fécondation des plants.

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

L'IER/SRCVO disposant à l'heure actuelle de variétés très précoces, il a été décidé
de mener, avec la collaboration du Programme mais, de nouvearu( tests en prenant en
compte, en particulier, la variabilité des sols; deux types ont été considérés, un sol lourd
(boi) situé dans la zone de double culture du village de Ténégué et un sol plus sableux
(danga), situé sur la sole de simple culture du village de Nango.

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

I
I
I
I

I
I

Rappon R/D - Rerail 1992



Dans chacune de ces zones.' O:y tlp":{iTglti.on ont êté testés: une irrigation sur

bilon(espacésde80crqéb;;A;9'i'1"','::ll'll:j.F.kt3;lËt*T'SËi{Ï
Ëiùsi'n;' chacune sur un bassin de 10 ares et pour tes

--ss+*gf f**g':,:***.u# :'X*ru
composites qrr'il faut renout

piàir"ùi.t"it, traitées avec du sysolan'

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

1. TEST DE I.A PARCELLE DB TENBGI'TE

1.1 Mise en Place des cultures

L implantation des culilres a été réalisée le-20 ianvier sur un sol labouré' hersé et

orésentant une bonne n"àîrtî' ii iitq o"' po""ilt' p^our"*nt détérioré par le

iabour, ne permettait p"îilie.r *J'F*"-,-"]ffiiLo ot r"Tt certains sillons

orésentaient des zones oî.rJr-i-oi, que rya1, "'i"t'il";ec 
diffic.lté en bout de

'parcelle (zones hautes f"'fiilt pîËnJ"g" de la rigole et des digrettes)'

l*21ianiet,au moment où l'humidiré du,sol commençait à se résorter' la parcelle

reccvait, 5 joun durant, *. pr"i, -".r,ronique 
de lo 

mrrr eui provoqu'I. un 1F:tsgnt*
des sols et le pourrissem#i';; tt"1'ilï"110:t-*;;#t ôehues ioun plus tard' lc

oroblème s'aggravait "ntt'iîL't 
le premier u*""t-î-i" iuite- d'une entrée d'eau

triË"tiiËs""t-âiJirrrigationdesrizièresvoisines'

L,ensemble de ces difficultés a évidemment provoqué une levec très faible et

irrégulière: SS Z, O" du"i"i"iqua,ni sur.les.frtiJtiif"i+O 7o st le bassin en billons

et un nombre importatrr [" p"q""i.oryortPt.oo:""r-rirtti i*t: l":.n$:^:h"utes' de

la planche oo o"s 
'uooî] 

iilîîlià a'q pr*" "rîi""r.wF*j 
t?titlîlt' les plus

beàux étant observés t*'L'";;;t ùtinees a Pl1lJmaleia'ffi 
t*:'0"-î'n"t)' Dans les

parties basses, au ton**iifit*p-rt* suivantei' très peu de plants ont teve'

1.2 Apports d'engrais et entretiet des cultures

L installation des cultures n,ayant pa.s permis un ê:pndage préalable d engrais et

celui-ci devant et'" "ri"Ëî'u-"-t 
Ë.rt"æ,11 rile"i"t"" oo pt:-t": retardé le

Dremier apport (P2o5' *e" 
"t 

ral qui n'a eu lieu it" i"&à*i"" trop taro en particulier

Ë;il"-i;ff" àu phosphate soit satisfaisant'

I-adeuxièmedosed'uréeaétéapportéele,tlmarsetsembleavoirétéàl'originede
la verse des plants "*iË""à.* Ë*'prus tara ttt"*i.* les parties cultivées en billon'

,enAant necessaire un buttage)'

I

I
I
I
I
I
I
I
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lr
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Irrigation par bacsin: difficultés dues au mauvais planage

Un sarcl a1e a été êtê réalisé lejours ont été effectuées.
25 févner. Cinq irrigations espacées d,à peu près

1.3 Attaques constatées

une pulvérisation de systo ate a ûé réalisée le 5 mars 
_après une aftaque de foreursde tige (sesamia calamistis ), l"r. n'" pu, réussi a renrayer. un nouveau traitement a étéeffectué 4 jours plus tard avec du furad* ,n poudre (une pincée par cornet).

7a 7c des poquetss semés à plat ont été attaqués, contre un tiers pour la curture enliT?i;3i:.ï:i",,::Ë:Ïï'"nîi:;il;"''* cette a*aque de foreurs de tige a sans doute

- En plus de cet incident, les cultures ont été endommagées par res oiseaux, maisunrquement ra variété TzE Fy (un épis sur six).

1.4 Production

La production obtenue a été de l'ordre de un tiers du n0mbre d'épis théorique pourla culture en billons et de 25(Z pour lu cultu.e à plat. Il n'a pas été possible de pesei les épisrécoltés car la récolte a été effàctué"p* <Je nombreux membres de la famille (enfants, enparticulier); le propriétaire a reçu de tiès nombreuses visites, et autani oe soilicitations, quiI'ont amené à diitribuer I'esséntiel de sa production pendant la période de récolte.

-{ les deux pieds n'étaient pas néccssairemenr attern,,.

Rappon VD -Rerait 1992
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Toutefois, si l,on compare ra production obtenue à celle de I'essai de Nango' on peut

estimer à | t/hale rendement obtenu'

Les durées des cycles des deux variétés ont été un p€_u ptus longues que les valeurs

annoncées, soit de l,ordre de 95 jours po; TzE Fy ;- ioo Ëo* ovtne'sRY (moins 15

jours pour des épis verts l.:onrommer 
grilesl. ceci s'expliquc en partie par une levée très

lente due aux ptbUtetes d'hydromorphie'

Notons encore re meilreur développement de la variété DMRESRY' dont la hauteur

moyenneamaturitéétaitde|.72m,contret.49PourTZFFY.

2. TEST DE I-A PARCE,LLE DE NANGO

2.L CqmParaison des modes d'irrigation

un test identique au précédent (z variétés x z méthodes d'irrigation' sans

répétitions) a été mené lur un sol plus sableux'

Mise en Place des cultures

Le maïs a êtê,semé le z fêvriero, sur des parcelles au planage très insuffisant: zones

de rétention dans les siuons, zone haute sur la cultue^ à pr"t' 
- 
une semaine après

'implantation, 
une partig.des cultures (speci.alem.elt-iu 'ont'tn 

billons) s'est trouvée

inondée à cause de la négtigence du p"vràïqoi anait taisse monter le niveau de I'eau dans

l,arroseur jusqu,à occasioriner son 
-débordËment (tors oe la préirrigation des rizières

voisines). cet incident devait se renor";È;; a" *à"iét" prut itnpott-te' un mois plus

tard... En conséquence, la germination ,';;;uvée affectd par les mêmes problèmes qu'à

Ténégué.

Entretiens

Les traitements ont été similaires à cew( détaillés plus haut: démariage' sarclage'

apport d'uréJ*-Uuttage. Six irrigations ont êtê nêcessaires'

AttaEtes corutatëes

Les semis ont été l,objet d,attaqu.es de rats, contrôlées avec du raticide' Les attaques

de foreurs de tige ont, p* .ln*., cte neglù;d[: o.q!.Entin, des dégâts' principalement

sur les prants oe uoroure, ont ete commiffi âes bovin' -ut (ou trop bien !) conduits'

En ce qui concerne tes dégâts d'oisealDq ce*x-ci ont été principalement observés sur

les inflorescenies mâles dsTZE?y (d'où des épis *J ;;;plis'à la rècolte)' ainsi que sur 4

To deséPis à la récolte'

auEstdcTénégÉ.de10io|rsc6tdûàlacouPured'eauliécaunon.entretienduréseau

tertiaire Par les Paysâns'

Rrpport R/D - Rcnil l9Y2



Production

La production d'épis sur la culture à plat a atteint 65 vodu nombre théorique, contre50 vo pour la culture en billon. on note à nouveau un meilleur développement deDMRESRy (hauteur moyenne 1.g0 m) par rapporr àTzEFy (1.55 m).
Le rendement de la variété TzE FY a été de r.z tlhaet celle de DMRESR' 1.4liffi||llîX:'Ji:Jl" à plat. Nlotons qu'ici aussi ra parcene a aftiré un srand nombre de

2.2 Test variétal

La mauvaise levée 9ï plants, perturbée par l'inondation intempestive de laparcelle, Il'â pas permis d'exploitei les résultats de ce test.

3, TESTS EN HI\IERNAGE (milieu paysan)

Le mais est souvent cultivé par les paysans en hivernage, sur une partie des planchesde maraîch1s9 (ainsi que la- putut"). o", p"iit", quuntites oJ rlÀn.e de DMRE'Ry onrété remises à 4 paysani, qoi làs ont i"*J"i- à plat - a .ote de leurs u"ricte, ffaditionnelres.
Dans tous les cas, les plants de DMR ESRY ont étéplus vigoqeu*, les épis plus groset plus nombreux (en général deux, voire trois, g", pi"o). oo u oJæ oes attaques d,oiseau(sur les épis et sur les graines après semis et - problèàe majeur et d,ampleur - le vol des épissur toutes les parcelles' Dans d"* cas, la productioo u pu étr" estimée à 2.5- 3.0 t/ha.

4. CONCLUSIONS

Malgé les résultats très moyens des deu tests, de nombre'x enseignemenbpeuvent en être tirés, permettant ainsi d'enviogri * système de curt're approprié. un
â::ï.ïtTirË:Ïif 

est lè vif intérêt, bien supérie,î, u* ,ésurtats, ,*ir"ste par res paysans

La principale difficulté de la culture du mais est d'éviter les rétentions d,eau et debien programmer I'alternance des interventions lsemis, engrais, démariage,..) avec lafréquence des irrigationsz' Le respect des points suivants, qui seront mis en application rorsde la prochaine campâste, nous semble devoir orienter ia cult're du mais de contre-saison:
I semis le plus précoce possible (fin novembre, début décembre) pour assurer unetempérature moyenn." à l" g.-oio"tion et eviier les chaleurs de mars-avril quiaffectent la fécondation. L'uiiliruiion de variétés très précoces doit permettre des'affranchir largement de cette contrainte.

I
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7l'accès à la parcclle est impæsible après I'irrigation (re ressuyage peut prendre une semaine).
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I Traitement préventif des semences au Furadan

r Apport de matière organique et d'une fumure de fond. Labour et le hersage dès que

le travail des boeufs est possible'

r Le mode de culture dépendra principalement du planage de la parcelle:

- le semis à plat, sous certaines conditions, semble préférable, mais cela

reste à confirmer: il permet un meilleur enracinement (meilleure

exploitation des élémenti nutritifs, plus grande résistance à la verse), évite

lei phénomènes d'accumulation de sels propres aux billons-

pour s'affranchir des problèmes d'hydromorphie, otr propose d'utiliser -

au lieu de la combatti" - la dérayure centralet corlme drain, quitte à

I'approfondir légèrement; les lignes de semis peuvent être alors disposées

dans le sens de ia largeur et permettre ainsi I'ouverture de petites rigoles

transversales pour le ârainagè O" "flaques" éventuelles. L'irrigation se fait

donc en bassirr, l'.uu enuahissant les deux coté à partir de la dépression

centrale. Une fois rempli, le bassin est vidangé,ce qui ne sera possible que

si les conditions d'évacuation sont assurées (en contre-saison, le niveau de

I'eau dans le drain est en génêral relativement bas).

- L'implantation sur billon est possible pour une parcelle bjen planée. A
.u*è du délai imposé par la construction des billons, I'humidité du billon

n'est pas toujours suffisante pour une bonne levée. Les semences sont

no*ul...ni déposées à mi-hauteur sur le billon, mais on pourra les

placer sur le sommet dans les parties qui paraîtront basses-

r 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 dè ne semer que loisqu'il est possible de pénétrer dans la parcelle.

Dans le cas du semis sur billon, cela présente I'intérêt de pouvoir localiser les parties

basses (on rehausse alors certaines parties du billon et I'on place les semences plus

haut). Notons qu'une telle opération retarde la mise en ruhl]Ie.

Une autre solution, €tr cas d'humidité insuffisante, consiste à semer et à effectuer

une irrigation complémentaire à I'aide d'un arrosoir.

r pour se protéger des débordements de rigoles intempestifs, il est recommandé de

laisser l'èntréé des sillons fermée, ou même de constituer un bassin tirmpon

("forebay") à I'entrée de ces sillons.

r On pourra effectuer un semis complémentaire sur les endroits sans levéer.

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

t qu'on obscrve dans la mailrité des bassins et qui est drrc au labour à la Fellemberg
9 ce qui n'a pas été fait lors des æsts Pour ne Pas en modifier les résultats'
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I La conduite de I'irrigation, très différente de la pratique rizicole, sera d'avanrage
expliquée au paysan.

D'un point de vue variétal, la DMRESRY semble se détacher des autres pour sa
vigueur, son cycle relativement court et sa résistance apparente aux foreurs de tige.

L'acceptation du maïs par les paysans a paru très bonne. En termes de
commercialisation, il existe un marché local pour l'épis vert gri[é qui se vend entre 50 et
100 francs, notamment au sein des populations d'origine Minianka. Le temps de pilage du
mai's a été, un facteur de rejet dans certaines régions, car plus long que pour le mil ou le
sorgho, mais ceci ne devrait pas constituer 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 bénéficier de prix intéressants: à titre indicatif,
les prix au marché de Ségou pour les mois de mars-awil rànt 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 pensàr que des
productions de 3 t/hu comme celles obtenues à Kogoni sur de p"iit"* parcelles,
correspondent à des rendements moyens.

Ces tests seront reconduits lors de la prochaine contre-saison. Les tests d'hivernage
sur la variété DMRESRY ont permis de constater sa supériorité sgr 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 commandées à I'IER pour une
diffusion des tests en milieu paysan lors de la contre-saison 1993. La demanàe a étê
importante et toutes les semences ont été distribuées entre la fin novembre et début
décembre' Le suivi des parcelles sera mené avec le concours de Conseil agricole.

TESTS SUR LE BLE

Deux tests variétaux sur le blé ont êtê confiés à I'IER/Kogoni au cours des
campagnes 91 et 92. Les cinq même variétés de blé tendre ont été èonsidérées: Hindi
Tosson, Inia 66, Niania, Florence Aurore et siete ceros.

La fertilisation a également été identique sur les deux campagnes (100 kg de p2os
et 100 kg de _chlorure de potasse au semis + 100 kg d'urée), ânec gn semiJ en Hgnes
espacées de 30 cm la première année et 15 cm la seconde.

Le dispositif était le bloc de Fisher avec 4 répétitions pour une date de semis, dans
les deux cas, du 25 décembre.
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Sur la campagne 1991, les résultats ont êtê altêrés par I'hétérogênêitê de la parcelle

qui s,est traduite p- O"r rabougrissements localisés et un coefficient de variation êlevê (24

n). S* la campagne suivante, L* rendements ont été affectés par des attaques de rats, très

sérieuses en certains Points.

Cnptpecnie 1991

Variétés
Semis

50%o flor.
(jours)

Nb. Poids Rdmt
grains 1000 Kg/ha
lpanic. erains (g)

Hindi Tosson
Florence Aurore

Niania
Inia 66
Siete Cerros

63

55
63
63
55

298
359
559
500
396

37
42
54
51
52

37.8 1403

32.r 1t67
23.5 1287

25.6 1160

37.3 rtrT

F
CV

NS
23.4To

CelrpecnE 1Y{2

I
I Variétés

Semis Nb.
5O%o flor. panic.
(jours) lmz

Nb. Poids Rdmt
grains 1000 Kg/ha
lpanic. e1ains (e)

Hindi Tosson
Florence Aurore

Niania
Inia 66
Siete Cerros

a
b
bc
bc
c

36
54
50
47
45

?34
253
302
234
240

70
71

73
71

57

34.r
29.r
20.6
21.4
31

1227

1043

e34
873
787

F
CV

I
I
I
I
I
I
I
I
I

HS
ll.97o

Malgré les aléas ayant affectés ces deux essais, on constate que les cycles observés

sont un peJplus longs pour la dernière campagne, pour des dates de semis identiques- Siete

cerros se détache comme la variété la plus préioce, tandis que Hindi tosson apparaît

comme la plus productive. On constate égalemént que les poids de 1000 grains et le-nombre

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

adoptée en 1992.
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La culture du blé semble constituer une option peu intéressante pour I'Office du
Niger: dégâts d'oiseaux 

"t g-"-rats, irrigation en pianche délicate, hydromorphie des sols,
semis en ligne fastidieux en I'absence de semoir, cômmercialisation péu sûre. 

-

Pour répondre à la demande de quelques exploitants isolés, une tonne de semences
de la variété Hindi tosson a été commil.ndée à I'IE'R/Kogoni et mise à la disposition des
paysans à la fin novembre L992.
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L,intensification rizicore est un processus rêcenr à I'office du N iger Eti s'est

dêveropFt a gra'nde êcherle - dans un premier temps - au sein des zones rêamêrwgêes de la

zone de Niono'

on fera en premier rieu un b*an des clnngements observës sur Ie secteur depnis le

dêbut du projet Retail. hptis trois camwgnes approximativemenl, l'intewification - en

prticurier, ta technique d-;;;iq,rase - t';;;"ê;;;i:Âry b"o*oup dêvelopwe daru les zorus

non rêamérwgêes, contribunri iinri a u*-itiiàio, globale imprtante de Ia production de

roffice. on prêsente ,r: yt(ws aspcts- de cette ay**iE'," darc les zoncs de Molodo'

Niono et N,dêbougou. suirrri enfin àr, ,o^idêratio^ *, ia p'atiryc de Ia double culture

Eti connnît êgalernent un essor imprtant èt L',office du Niger'

PARTIE B : ASPECTS DE L,INTE,NSIFICATION RIZICOLE
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La figure L synthétise la répartition moyenne des cofits de production au Projet

Retail, en ione réaménagêe (données IER/199&). Le calnl est effectué pour une

production moyenne de 5.3 t/har et un coût de vente supposé du paddy de 70 FCFA'.

I Note présentée antérieurerneot sous le titre 'liotc sur l'intcnsification et la diversification à I'Office du Niger - Quclques éléments du

projet Retail".
2 ô"tiains chiffres ont été arrondis. Certaines données ont été calculées dircctcment à Partir de la basc dc données gracieusement

communiqpée par I'IER; lc coût du rravarl salarié a été pris égal à celui dc I'année preédentc , en I'abecnce d'information sur les

paiements en nature.
3 No,ru avons mnsidéré le rendement moyen ,* pçtril er non la valeur fournic pas I'IER (qui nc considère quc deux villagcs)'

c La bénéfice supplémentaire réalisc p"t la venre de riz décortiqué est analysé Éparément (voir plus loin). afin dc dissocier ce qui peut

être mmpaÉ irraq,rc annéc (les mûrc de produaion er lc ucndfice ptancher) de ce qui dépcnd dc la conirncture (commercialisation)'

Repport R/D - Renil 1992

SYNTHESE SUR LES ACQUIS DE L'INTENSIFTCATION

AU PROJET RETAIL 1

INTRODUCTION

L'expérience du réaménagement et de I'intensificatton menee au rroJet Kemrl

depuis 5 ani a profondément modifié les données socio-économiques des exploitations et

leJmodalités dé production des paysans. La liberalisation de la cofirmercialisation apparaît

de même comme un facteur générateur de changements importants.

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

quatre campagnes successivei ( 1987-1990), et les enquêtes menées au Projet Retail

constituent un; information dont la synthèse peut nous permettre de prendre la meswe des

changements économiques intervenus et de réfléchir sur la situation présente.

Ces données nous perïnettront par ailleurs de faire le point sur la double culture,

imposée au début du Projèt Retail, et de nous interroger sur ses avantages, ses contraintes

er ses perspectives de développement. Parallèlement à I'activité rizicole, le maraîchage

connaît une forte croissance et il devient imperatif de quantifier son importance

économique par rapport à la
diversification.

rizicultrue et d'amorcer une réflexion plus vaste sur la

1. COUTS DE PRODUCTION MOYENS PAR HECTARE

de I'intensification menee Projet Retail



COUTS DE PRODUCTION MOYENS PÀ-M
OFFTCE DU NIGER

I HTvERNAGE e0 (STMPLE CULlURE) l|-,|

REPÀRÎIÎION DE I.A MAIN D'OElryRE
(ra rogsr F(ts b.eh cûlttrtr)

\-- '

Eq u ipement
O 6 n n roccrro!TrJ\.|lJ .!trott.!dDotllatat!a!l

Consommqtions
intermédicires

120.000 F

I ntrqnts
40.700

PROJET RETAIL

€U w%
Frqls llnqnelers

Ccpl tal
3.800

Trsvq I I
sql arl é
19.000

Rémunération
der lacteurr de producllon

7 3,000 F

Rémunérqtton
+ Revenu net

Vqleur alouleé nelte

1ïlgr_ry*_l

U rée
1e,300

Semences
6. r 00

Phosphcles
15.300

Travql l
lam I I lsl
50,000Eqltogc

Rrcolb

Enlrrlt'cnr

Rcplqgqg.

lrarull clrr rcl

Produ i t br vt/ hs:
5.300 x 70 FCFA

371.000 cFA

Eau (redevqnce)
42.000

Bsttage
29.é00

Revenu net
l7 8,000 F

t7

t0

ôo

a0

d'après les données de I'IER (lgg2)
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On constate que le revenu net familial est de 178.000 FCFA par hectare (soit 47%o

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

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

évidemment varier depuis 0 (cas des double actifs non résident) à I0OTo (cas des familles

disposant d'une $and nombre d'actifs). Si I'on ne valorise pas la main d'oeuwe familiale, le

,"u.nu par hectare devi ent 228.000 FCFA, soit, pour une moyenne de 0-22 halhabitant, un

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

paddy/ù, soit 21.000 F), on obtient un disponible monétaire de seulement 29.000 F par

personn€É.

Les consommations intermédiaires représentent 347o du produit brut' avec deux

principaux postes sensiblement égaux: la redevance (600 kg/ha) et les intrants' On

i.*-q.r"ruiu faible importance du coût des équipements (location, entretien des boeufs et

du matériel, amortissement), seulements%o des consommations intermédiaires.

pour visualiser la variation de ces résultats en fonction du rendement

agronomique réellement obtenu (et non plus la moyenne), les charges étant, par ailleurs,

considérées fixes et égales à leur valeur moyenne, on peut élaborer un graphique du type

de celui présenté dani la figure 2. Les charges à fhectare se répartissent entre une partie

fixe (redèvance, intrants, mitériel, partie de la main d'oeuwe (repiquage' labour,..)) et une

parti; variable, proportionnelle au iendement obtenu (coût du battage, main d'oeuwe pour

la récolte, vannâg€, transport). Une fois ces derur types de coûts à I'hectare (zones grisées

de la figure) ,oùtr.its du pioduit brut (droite supérieure du graphique), on obtient un

secteur iriangulaire (blanc) qoi inOique I'importance du revenu familial net.

Ce revenu peut être considéré avec ou sans valorisation de la main d'oeuwe

familiale au cofit à'oppornrnité. Dans ce premier cas, on ne considère que le secteur

triangulaire interne de la figure. Avec cette hypothèse, on constate qu'il faut un rendement

minimum de Z.ZS t/ha poù obtenir un revenu net positif. Si I'on ne valorise pas la main

d,oeuwe familiale, ture production de seulement 1.75 t/haest nécessaire.

Si I'on considère le revenu restant après soustraction d'un tau( d'autoconsommation

de 300 kg de paddy par an, il faut rajoutèr 1.5 t à ces valeurs pour pouvoir dégager un

revenu monétaire, ioit 3.2 tpour une M.O familiale non valorisée.

Pour un rendement variant de 5 à 7 t/ha, on constate que le revenu net varie

approximativement de 150.000 F à 300.000 F.

2. EVOLUTION DES CHARGES ET COUTS DE PRODUCTION

Les figures 1. eT Z correspondent à la situation de I'hivernage 896. n est intéressant,

par aille*r, à'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 po* une prodrrction dc 5.4 t/ha, rap,pclons le.

6 bn tto*era la figrne correspondante. porr la saison 89, en annexe.

Repport R/D - Rctril 19Y,
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a) Redevance eau

La redevance au Projet Retail a êtê fixée, depuis le réaménagement, à 600 kg de
paddy par hectare. En 1991, contrairement aux recommandations de la commission
technique chargée d'étudier la question, I'Office a pris la décision, €tr partie sous la
pression des A.V. et par souci d'homogénéisation, de réduire cette redevance à a00 kg.
Cette diminution représente un allègement moyen de l2To des consommations
intermédiaires.

En ce qui concerne la contre-saison, la redevance a été fixée initialement à 400
kg/ha (de 87 à 90), ramenée à 250 kg (91) et finalement réduite à 50 KS ( 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 avec la simple culture (en
terme de revenu net de I'exploitation).

b) Coût de la main d'oeuyre

Le cofit du travail est la conjonction des temps de travaux nécessaires et du cofit
unitaire de la main d'oeuwe salariée. D'un point de rme monétaire, il dépend aussi de
I'importance de la main d'oeuvre salariée employée par I'exploitant. A un niveau plus fin, il
faut distinguer, de plus, entre la main d'oeuwe occasionnelle (payée à la tâche ou à la
journée) et la main d'oeuvre 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
campagnes?. On constate une maîtrise croissante du repiquage, dont les temps de travaux
sont passés de 5 L j/ha, en 1987, à 28 i/ha en L989 et 36 jours en 1990, soit une perite
augmentation pour cette dernière année (voir figrre 3 et données complètes en annexe):
cette dernière valeur est la moyenne de 42 jours, obtenue pour le village Nl, et de 30 jours,
pour le village N3, soit deu:r valeurs dont la différence n'est pas expliquéee.

Les données de I'IER ne permettent pas de mettre en évidence une croissance très
nette du coût de la main d'oeuvre salariése, cê qui corrobore les informations du tableau
suivant qui indique une stabilité (entre 25 et 30%o) du temps de travail assuré par cette
dernière.

7 avec la baissc obeervée en 1989; la remontée de 90 est due, outre I'augmentation du temps de repiquage au lril, à une augmentation de

^ 5O7o du temPs de récolæ et battage, c€ que I'augmentation des rendements n'e:ç[i<pc quc partiellemenl
8 Cette augmentation doit être considérée avec pndence dans la mesure où la drnéè Ojtqiiq*gË (plants en place). sclon les dire des

paysans, serait de I'mdre de 15 jours de travail.
9 les données de 1990 ne prennent pas en crlmptc la valorisation des paiements en nature.
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Annéeto
t12 136

180 166 183
M.O.Totale (j/ha)

M.O.Familiale
Aide

M.O.Salariée

637o
13To

247o

63Vo
ll%o
26To

52%o

19To

29%o

68%o

32%

55Vo

l87o
277o

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

La main d'oeuvre salariée totale assure'

(soit 37 jours t* ffZl, mais cette valeur varie

salariéserepartitde'lafaçonsuivante:travail
llsW>,récolie (207o) et battage (20To)'

en moyenne' 27%o du travail horaire total

beaucoup A'uo uiUage à I'autre ' Ce travail

0,, sot (OYo'), repiqiage (4l%o)' entretiens

L,avenirdirasiuneplusfortedemande,dérivéede
entraîne une augmentation de ce coût'

la gênêralisation du rePiquage'

c) Coût des engrais et semences

La consommation d,engrais e_st relativement constante en zone réamén agêe' Après

une augmentation entre tggT-etlggg, l,utilisation des piÀittless'est stabilisée autonr de

r15 kg/ha (données IER). La conso-*ution d'urer,-q"*t à elle' est de I'ordre de 175

kg/hi et ne semble Pas augmenter'

Le coût unitaire de ces engrais est fortement dépendant des prix du marché

internationar, mais ra figure 3 montre ïr", 
- 

"n 
a"ùÀ a" pic de 1989' celui-ci est

relativement stablerr. un"ln.ertitude o"ri"*e s'r ttvotution future des prix' laquelle

pourrait être altérée par un non maintien de la concurrence'

En ce qui concerne res semences, ra consommation est stabilisée a'x alentours de 40

- 50 kg/ha soiî trois rois mo-i", qJr" rizicultrue traditionnelle".

d) Coût des équiPements

La principate charge d,équipement est constituée par les boeufs de labour'

L'expérience du proi"t n"îuil en iT,u,ierJ'à;"pptovisionne*"nt, à travers un groupement

d,associations villageoir.r, *onrre que 1r, 
pri* 4rl"Ili' sors rl:ftt! de la concurrence' sont

en baisse. Le prix d,un b"il;;t passé d; 8ï0m FcFÂ'; ibs8, à 75'000 F.FA en r*,2'

signatons à ce sujet que le niveau d,équipement grog4 des exploitations de Retail I

est en augmentation. r,n tgsg, seurem int g% o" ."r-""-*ploitations possédaient moins dç

r0 (i): données tER;,(r): données Retail' 
-r,* pt rt.avantase d'e à une ,véÂledcs prix" voulue par le TDv' 

qu'à une haussc des cous'

ilHl"*[j:i:iffidlÏ:lïf:ffi*l,îiï:H"'ffiË:;ïi[ii'iôô'î{ui o"o"it unË-mp"'ontÊ vente de prants

au exploitants non-rresidents (excltrs de l'échantillon)'

Rrpon R/D- Rctsil l9Y2
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deux boeufs de labour, cont re 357o deux :rns auparavant (voir figure en annexe). cetteévolution est similaire, bien que moins-nette, en ce qui.on.*io"ies cr,aines de labour.

e) Frais de baftage

Les frais de battage perçus par I'office du Nigjl correspondaient à l26odu volumebattu' Avec I'introduction par t programme anpoN oL- uutte'ses votex géréesdirectement par les AV, cette redevan." 
"rt 

passée à "seulement,, in a"la production.
selon les calculs de ARPON, les charges réelles (entretien et alimentation du fondsd'amortissement) se montent en réalité à 3 --4 To diiolume battu, ce qui laisse près de Svo;#i:"':ia*':"'*#:':ïî:î:H,b*ériid;;* r'Av dn p""t donc imaginer à

une telle évolutiol 
-P9lTait 

également résulter de l'inrroducrion de bafteuses plusperformantes' Le projet ARPor'I 
"ieii d'initier ta mise ,o pi".ïle batteuses-vanneuses,destinées à t"tpiutàt les batteuse vorEx uo*rtr*"ot en service, qui pourrontcontribuer à réduire les charges globales- I-a airp*ition du vannage manuel a'ra sans nurdoute des répernrssions socijer fiù;;tes'.

f) Conclusions

Les considérations exposées ci-dessus tendent à monfier que les cotits de productionsont globalement stables, vôire en baiss:-.t Qu€, par voie de conséquence, res revenuspaysans sont en hausse' dans la mesure où I'on cbnrider. les rendements moyens croissants.
Rappelons toutefois que le raisonnement sur des moyennes ne traduit qu,une partde la réalité et qu'une analyie plus JèrJlre. ,*ruilnJcessaire pour prendre en compte ravariabilité des situations"' on mettrait ainsi naturelrement en évidence des catégoriesextrêmes d'exploitations en difficutté t*no"ttrr*nil force de ùva1 et équipementinsuffisants' etc)' et d'autres 1ux perfonnances permettantj, dégager un surplus trèsimportant (rendements de 7-8 t/ha,iru"n* nets oé soo.oo0 FCFA par hectare).

on aura noté' par ailleurs, la part importante de l'autoconsornmation (part qui croîtprogressivement avec la famille) qui'tcà"it làs reveo* *onétaires disponibres.

13 Le vannage cpnstituc^une acfivité 
"t*T:tlt-t-.oo ÎrTT-.qui y trouvent une importantc sourcc de revenus, principarement po'r re'rs

achats pcrsonnels (vêtements' tutoi' bij.ux," voir csr-ËJri,-il'ï î;'iâ""*cr de .o no;res machines (trois fois prus
couteuses' pour un rendement de 50vo supÉrie'r) oewaii etre a,osi ae âvo1p."ie,r" ,zri-H- pr.îàr* réactions des paysans ayant
utilisées ces batter
estimentu"oi,"iffi iJ,"ffi ffJ".iiff "H:'f trffi ,:ïî'SlH.ïp;fffii":g*"ï"ïf**#*maraîchage.tt"Hrfflniî:rj]i:H"i:"Y' 

une tvpologic des exploitations pcrmetrsnt rme meinerne cnmp,réhension de ra réalité et une

Rrppqt R/D - Rsrril t99A
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3. COUTDE PRODUCTTON D,UNKILO DE PADDY

Une autre rranière. clac.i^rrÂ r,^L- , ..-
calcurer le-dri1ît';#èi" :P"rlue d'aborder ,,r[o;i:: coûh de production consiste àtend",n"nt 

"t 
poîr;î;: "t 

xtto oe paddy produit' I

. on distingue, 
" 

érentes hlPoihËilË'i;:"fli":4 donne ce coût en ron"tioîiu.

sont res pr* éË,é; Ël;:'HïÏïÎî.9::-",":r::-':ents,donrrescoritsdeproductionu
minimum de 

''"'o'" 
oà r.i'iË,iït;,:iït"k ::i;rffl** "u,""i, î' rendement

Les courbes 2 et 3, co-rrespondent à la situat .

iill;itrfi T"1.,âîï,*i:trtî;,fr iii:xffi :ïiff ï#5,,âîîjiï*î
'La 

courbe 3 se tractreltemenlilis;;:;ffii:"ffirïr]a courbe 4 quand Ia redevance, comme cest re cas

. En pointillés fiaintensiricati'ô;; ;ïffi ,,;" ï,îiJ:ïîj::#:"î Jï::l;r:ff .. 

réaména'ée (sans

4. GAIN AU DECORTICACE ET A I.A COMMERCIALISATION

4.1 Valorisation du riz

[ï"li;,ffi iffîffiï::::]HËi:Ë"iËffi ilH.?fi '"'#,",;,,ff i",::
Un facteur bien ohdécortique.ave;""iib:i"iT rmponant enctre, toutefoiq est la,possiùilité de vendre Ie riz*t*,idËft ;;i;f ;ii:i*ffi i:iî#igiî:;;i;;ffi ffi ï'",ïé::ïqu"*À

mffsmm*tffimgg*
f -#fifffiq5 d" Prod*tion'*-ry'un cxpkirant no rÉsidenr cn anncxc.
,T H'"mË:,iri5ffi# 

pnoportrcnn.rr.î'*",î#. 
prus raiuc. c=ra va dc sc..

; 
'";î;Ïun uès intércssaar domainc d.ér'de qui fair
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COUT DE PRODUCTION D'UN KILO DE PADDY
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I qrylcts de I'intençitkation rizice' 87

L'essentiel de cette production est vendu décortiqué. Le bénéfice additionnel qui
résulte de la vente du riz décortiqué dépend très étroitement de l'évolution des prix au
niveau national, comme le montrent les deur campagnes de 1989 et 1990: si I'on considère
un taux de décorticage moyen (pour la BG - 90 u) de 637o et un coût de I'opération de 8
FCFA/kB, un prix de 70 FCFA le kg de paddy correspond alors approximativement à 120
FCFA le kg de riz, avec le benéfice supplémentaire non négligeable des sous-produits.

Si I'on transforme ainsi les valeurs moyennes des transactions (monétaires)
observées sur le riz, on obtient alors la valorisation du paddy obtenue piu les paysans, qu'il
convient de comparer au prix officiel de 70 FCFA. En reportant sur un graphique les
valeurs mensuelles de cette valorisationæ, on obtient la figure 5: on remarque tout d'abord
une grande différence entre les derur campagnes (pour la zone Retail), ainsi qu'entre les
zones (pour la çampagne 1990).

On constate qu'au Projet Retail, la valorisation en 1990 a êtê superieurè à 100
FCFA pendant près de six mois. Si I'on considère que le coût de production moyen est de
35 F/kg (voir figure 4), on en déduit que les producteurs ont ainsi doublé leus bénéfices
(sans compter les sous-produits). Dans la plupart des cils, ceci a êtê, rendu possible par un
stockage et/ou une commercialisation directe sur Bamako.

4-Z Précarité de la commercialisation

Ces observations montrent le benéfice que certainss A.V mieux organisées peuvent
ou poruraient tirer d'un contrôle de leur commercialisation, Il faut toutefois insister sur le
coté aléatoire de cette valorisation: la cotrrbe correspondant à l'année 1989 montre que le
gain peut être nettement plus faible.

Le &N de la saison dernière . est, à bien des égards, encore plus riche
d'enseignementS: pour éviter de voir leurs exploitants vendre leur riz à la récolte à un prix
tiop bas, les AV de la zone de Niono se sont concertées pour leur racheter au prix de 145 F
le kilozr, misant sur leurs capacités de stockage et ,rne iemontée des prix vers la fin de la
saison sèche. f.a remontée insuffisante des cours du riz (130 F/kg début juin), crée une
situation de crise qui a le mérite de mettre en relief divers points:

t Le coté aléatoire du cours du ria qui dépend principalement de la récolte de
céréales en culture pluviale (mauvaise en 1990, par exemple) et des quotas
d'importation, lesquels ne semblent pas obeir, à I'heure actuelle, à la cohérence
d'une politique rizicole telle qu'elle serait souhaitable.

l9-Cc tau:1élcvé (prcsqæ l}Todc ptus qrrc tcs variétês traditirnnclhs (ommc h Gamtriala) cst rmc dcs granrJcs qrnlitê dc la BG - 90.
Il scmbh qrrc hs cstimations co,rrantcs de ce taur (6%5%) scÉent d ailhurs largcmcnt sors,cstiméqs un tcsr mcné pr ta RD du
P"oFt Retail sur 20 décortiqrrucs a fouroi un taur mrrycn e, Wfo (! 596), lOcntq,- à cctui trowé dans la Égron Oi C"o potn la

^-rnêmc variété. Avec un tcl taur. h prix dc 70 F lc l$ dc paddy équivarn à rn prix dc sculcmcnt l(E F porn le riz
20'Economh rizicolc dcs cxpkitatioro o" l'Officc ou NigÊr -;dgt" t9eOpi'. D.C.cbron (IER). 

I

2r achat ou paicment oo o"tt"s (cngnia rcdevance).n froouit *itqi.é à cc prir
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r Les dangers d,une,commercialisation .Éq{î collective, dont les risques sonr
ffi3i,i"ttrii3::j:#:.*" "' p*i'i'riË par res pavsans qui ne peuvenr se

r .antagonismr 
""":ï:_lgtude spéc.rative raisonnant.au niveau de 

'année 
(voirplus) et l. 

"y.1.,,:j::rsairement ""le 
.*1"r,(TTîl campagnes agricoleq duparement de ld redevance et Au ,"rnUour."lrràr oes crédits de campagner.r Iæ risque d,irrégularités bénéficiant les quelor

de la commerciilisation. . .ues membres de I AV qui sont chargés

.,ilifi 
:i?,à'i[î"iiî::1ïï"ffi*:,:îi:*;:f.s:ï:,o]i,éainsique

Deux figures r"-1é-"::^1:-ex€ montrent ra situation du recouvremenr des dettes|fl::ff#ï ijl ::11*,"il;;;ï;.*tage des AV (sur * io,"r o" rseycumurées):il;"i:Ë","Tffi1î,t;r;,ï*î:l*1tp""t'àioîi'iî,a.,
ifi [:,o;,l"pf;.":i"*Ëî*ï",i"erîi]iâTf Ë:iï:"#nffi ,.îfi,,S

précédentes. --'r ootrt a Peu près fr 7o d'arriêrés p.Ë;*;*Ë'â-**o..

:::x'iË:ïffff .1ffi*"ï jîif;î"îïtrii"j.l'i:3t:."onventepar,esAV
parmi resquers ir est oiiiiciL oe oi.,i"g.îàii *i;ïffiiËiË*iffifÈijÏâmauvaise gestion) er ceux qui ne *rrËot p", Ëio-. t"àirurr, mauvaise volonté).

.. Si la situaiion est pr.j::tryj_*y;ft ;,îiFË:iii.î,"'î"iffiiJjï,S;Ë:.$:f ilHi;H:
Ër:Hi:.Hïffi"|ff 

correctes su,-ii;il;ï200".Mê_me razone ae riËnq qui

;mîkjnrrr;"*.isrji.trrË:;#!ff îak*rl.l;ï{iro::
pout re secteii'dr1;;;"'""'"nt était dâ peine 42 % (33% pr* i" s"""*îî5"î", zss6

Par extension, cefie ( .

rr:î,î1*:"*jHif#"f;f r"iiilirffi j:,*H$ïffi iï"îHin1ï

o Po- â/itcr cc DK',blèmc' on-po'rrait im4gincr un ta.o dc con,ersi.n dc ra vale-rr,.1-ryui1$z ou paddy) rivré asscz bqs, dG

";m.':'f,ry1ffituiî;;;-;d;;ap"r'Ë,*-o"i*en riquiô. c;;r^,qTrAvdc Nango.qui avait
.' RaPPort annræt leei ôfn;î"ï]Ël 

et æocPté le peddv au taur dc 70 R csr t'rnc oè raer a aw* paye tw %oc sa Ëocancc.

nrppcrVO-R.rril 
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4.3 Observations sur le décorticage

Le décorticage privé a pris en quelques années une importance prépondérante, au

point que les rizeries ne traitent actuellement qu'un quart de la production de I'Office, ce

qui se ïraduit par une chute de 757o de cette source de revenu, soit près d'un milliard de

francs en valeur absolue

La figure 6a montre la croissance du nombre de décortiqueuses privées depuis

19g62.. On peut estimer le parc actuel autour de 400 décortiqueuses2s. Il semble toutefois

qu'on se rapproche d'une sâturation du marché, temperée par I'augmentation globale de la

production, partinrtièrement en zone non-réaménag éeu.

cette conflrrrence 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 une forte

demande, ce prix a progressivement diminué jrsqu 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 particulièrement

défavorisées, au benéfice des machines plus performantes acquises par les commerçants ou

certains paysans (matériel asiatique). Le prix 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

iechangeæ, on peul craindre que cêtte activité se trouve à terme sérieusement menacéeæ-

5. UINTENSIFICATION ET L'EVOLUTION DES RENDEMENTS

5.1 Bilan dè I'intensification

L,intensification mise en oeuvre au Projet Retail résulte d'un changement des

pratiques cgltuales (repiquage), de I'adoption de fumures accrues et de variétés à paille

courre non-photoseniibi6 tæ..ise par le réaménagement (maîtrise de I'eaun planage))-

Les superfiâes des exploitations ont été dans le même temps réduites de I'ordre de 25Vo,

tandis qn" I'adoptioo d" la double culture entraînait une intensité culturale de l-?3-

C'est ce que résume la figure 6b, qui prend coilrme point de comparaison les

données de la riziculture traditionnelle des zones non-réaménagees (considérées comme

nnité). On observe, de plus, que les rendementtt moyens passent de?à 53 t/ha(en ordre de

2| Donnécs ON/Arpon: en 1990.29rt décortkilErÉGt o1ét! rcccnsécs.
Ë ks valcurs dc 9l rcnt cstimécs. S,rr ."tt" ;rétt"d. 3? dérortiqlEuscE VOTEX ont été vcnducs par le hojet Arpon et oËs machincs

rcprêcntcnt ndns d,rm qgart du parc g"É En awil92 (scloa l'lER); il y arrait 384 défftiqrærÉGs à ro'N'
zl Clst porn ccttc raisoo q.* f" FDV ntccorOc pl,ts dc credit porn l'æbat Oc Ofu{rEuses.
t En particuticr.lc riz produit doit êtrc nércssairtmcnt vanrÉ.
2s L'atclier d.asscmblaç n.a.ûcptc pl.g Jc paiemcnt à crédit à carsc dcs difficïltés dc renborrÉcmnt obecrvêcs lcs annéGt

pÉcédcntcs.
2, Unc cnquêtc scra rænéc pBndant lîivcrnage sur cG problèmc

nrportR./D'R.i.rl tgtl
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grandeur) et que la valeur ajoutée est pratiquement multipliée par quatre. Même s,il nes'agi1 ici que de moyennes' il est légitimè d'afiirmer que I'intensification a êtéun succès erque les craintes initiales exprimées par -les puyr** ont pratiquement disparu. Lerepiquage, en particulier, tenu au début 
-.ô**" 

anti-èconomique, connaît undéveloppement spontané et spectaculaire dans les zones non-réaménagées (voir plusavant).

D'un point de vue macro-économique, il s'agrt d,une réussite, puisque l,Officeaugmente à la fois sa production et le nombre de puyrior installés sru ses perimètres. D,unpoint de nte micro-économique, la situation 
"ri 

po* le moment également favorable,puisque le revenu des exploitants est en augmentatiôn.

il est difficile de quantifier l'impo:tance respective des différents aspects duréaménagement et de I'intensification dani I'augmentation des rendements. cette questionressort à la justification économique du réaménig.rn*nt.

Les villages de Retail III et, plus généralement, ceur( des zones non réaménagées,fournissent toutefois un indic" rur.rpiible d'orienter la réflexion.

5.2 L'intensification en zone non réaménagée

Au cours des trois dernières campagnes (1989 - 1990 - 1991), les villages de Retail IJIont partibllement intensifié le-'n pt"tiqitti cutturates en les catquant sgr celles des villagesréaménagés voisins- Ils ont dons 
"ugm.oté 

les doses d'engraii, cloisonné leur parcelles,désherbe, amélioÉ le planage- e! ad6pté 19 repiquage et là variété BG g0. ces dernierspoints concerneraient à peu près la moitié des 
""pioi,"",ions 

en 1990 et plus des trois quartsen 19Olen 1991.

L'examen de la progresiion des rendements moyens dans ces villages (toutesparcelles confondues, donc sans distinction du degré d'intensification) révèle unecroissance tout à fait significative (figure 7). Ceux-ci ont atteint, à panir d,un niveau deI'ordre de 2 t/ha'^une moyenne de 4-5 - 5.0 t (rendements sondage), soit à peu près une 1.0 -1'5 t de moins qu'en zone réamén agêe.cette évolution a été ,.il0u. possible par l,exemplevoisin de Retail I et II.

une enquête:r menée 
-qg--l'équipe R/D du Projet Retail sur les zones non-réaménagées de Molodo et N'débougou a permis de uerifi.. qu" les modalités deI'intensification y étaient très similiires: àoublement des fuàures, aménagementparcellaire manugl, lroeression uès rapide du repiquage ainsi qu'un recours important à lamain d'oeuwe salariée, obtention de ràndem"os ;;t;m (au battage) de 4.0 tlha(sur lesparcelles repiquées).

30 voir cn partinrlicr l'enqrËtc rncnée par Yung ct samacté (lfp,- obirtifs ct o,pin&xrr dcs rizinrlrc'rs de l.offi* du Niger.3l voh ta 'iriotc srn l interÉfication 
"n 

âo" non-rÉaménryÉc à l'officc du NigcÎ,, naai tggz.
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I
Aqf-cts de l'inten,siticattç' rizico' %

Tous les paysans expliquent cette évolution et leur motivation en se référant à leurs
observations personnellei des augmentations 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 catalyseu parfaitement en accord
avec 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 contribuer à alimenter la
réflexion sur le niveau de réaménagement souhaitable, ou optimal d'un point de \rue

économique.

Les options prises à I'origine par les Projets Retail et Arpon constituent, après
quelques années, un premier point de comparaison. L'évolution des réaménagements
Arpon. montre un certain rapprochement entre les deux oplions puisque le Secteur Niono,
réhabilité une première fois en 198G84, à été repris ultérieurement au niveau du planage.
n est prérnr que les prochains aménagements comportent par ailleurs des rnodules à
masque (seulem ent LVo du coût du Retail) et que la largeur des cavaliers d'arroseur soit
portée à 3 m; les différences se situeraient donc en particulier sru la qualité des remblais, la
précision du planagerz , le nombre et la qualité des voies d'accès et de circulation interne
(usage'de latérite)æ. Dans le réaménagement Retail, le planage représente l27o du coût à
I'hectare.

La recherche d'un réaménagement plus économique pi$se en premier lieu par une
compiuaison des corits unitaires observés sur différents projets. Une fois ces diffêrences
mises en êvidence, l'analyse êconomique sert forternent dêpendante des optioru techniEtes
clwisies. On s'attaclura donc à discerner ce Eti coûte c:her dans le rêamênateryent et,

d'autre Wft, darc Etelle mcsure on Wt baisser les coitts 
'corresryrtdants 

sarut trop
s'êloigrær des objectif s initiauxt.

Il convient, quoiqu'il en soit, de relativiser la portée, le sens et I'objectivité de la
justification micro-économique 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 rènd I'exercice déjà peu attrayant, il faut bien par ailleurs prendre en compte tout un
ensemble de conséquences difficilement quantifiables (stimulation de toute la vie

32 370.000 F/ha pow le Rctait.
33 L'aménagçmcnt complct du typc Rcrail lI (dédrrtion faitc dcs aménagements annglæs, abrewoirs. lavoirs plrs-valrrc des aræculs

cn béton,.), d'après le bilan dc chanticr fourni par lc BCEOM. rcvicnt à 54.000 FF ltcctarc. satrs comptcr lc coût des études (APS ct
APD).

3. Un tcl travail dcmande dcs étudcs asscz apg,rofondicg uræ contrihnbn à cctæ Éfhxion est cn coura à partir dc h comparaisoo

tcchniqæ ct économiqrrc dc quatrc proFts rÉccnts ou cû voirc d'cxécrrti<n.

ReppqrvD-ndil l9ql



économiQu€, influence sur les zones non-réaménagées, répartition plus égatitaire des terres,
augmentation des familles installées, etc..)rs.

Deux aspects au moins du réaménagement, qui n'apparaissent pas directement dans
les bilans économiques, méritent d'être soulignés: I'amélioration du drainage (et des
problèmes de sodisation (sauf dans les parcelles maraîchères)) et la diminution de 40Vo des
consommations en eau (voir figure 7a).

5.4 Conséquences de I'augmentation des revenus

L'augmentation des rendements est en passe de se doubler logiquement de
changements sociaux importants. Si, historiquement, I'objectif recherché par la plupart des
pâysans se limitait à I'autosubsistance et à la satisfaction des besoins de base,-il àpparait
clairement que les excédents dégagés engendrent d'autres besoins et une dynamique
sociale différente.

Même si toutes les exploitations ne sont p6, a priori, intéressées par le processr$
d'intensification et la nouvelle logique qu'il engendre, même si d' autres encore n'ont pas
les moyens d'y souscrire, il est fort probable que cette évolution se renforcera. Outre la
réduction des superficies, la croissance démographique et la suppression progressive des
hors-casiers sont, ptr exemple, des éléments qui tendent à la rendre même inévitable.

Les excédents ,dé,gagês à chaque camp?gne et la monétarisation croissante d'ure
partie de l'économie paysanne provoquent évidemment un déséquilibre de la famille
traditionnelle. Un processus d'individualisation et de différenciation sociale se met en
place; les chefs de famille qui ne répartissent pas (suffisamment) les excédents s'exposent à
être contestés. Ceci explique sans doute I'augmentation des demandes de séparation
familiale observée au Projet.Retail.

Parallèlement, 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 leurs dépendants (des femmes en premier lieu). Par ailleurs, beaucoup utilisent
une partie de leur revenus pour "consommer" des services (collecte du bois de chauffe,
tâcherons, etc..) orl encore, sous-traiter certains travaux sur leurs parcelles de maraîchage.
L'augmentation de I'installation des bellas en bordure des villages en est rur indice.

* Aspects dêmographiEtes et fonciers

L'évidence des benéfices obtenus en zone réaménagêe modifie sans doute un autre
aspect très important de la dynamique démographique. Alors que, aup:uavant, la situation
des paysans de I'Office ne semblait pas constituer un privilège partinilier (30Vo des terres
étaient même abandonnéesn à la suite de la dégradation du réseàu), on assiste dorénavant

35 A un autrc niveau' on nc pcut pas iglrorÊr non phs hs multiphs faccttcs dcs rclatbm intcrnatknalcs doot lcs cnjcur cicntcot et
.-scwcnt dc iu$ifrcatif prcnftr à faidc au dévcloppcmcnr
- orl cn torrt car n'étaicnt pes sujcs à la rcdcvancc.

nrggcrVD-R.iril r9çt
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à une forte et croissante demande de la population (figure Tb), avec un total de 3700

'$'iï:l?ffiJ,"i 
t';:îîïi',];n ." piobabre que)'àgm"#tion du nomb,. .t de rasupérieur" 

?':!; qJ pieuuui, à''ù J:Ëffi "iiffi'Ëii iï,.ËifffX;|];;;En 10 ans' le notbr" àe familt' 
"t! noRulation totare du secieur saher onr augmenré

(réaménagement + croissance nan'eilË) ;tl;;;;r" o" nnùr,- ÀgIS que res superficiescultivées ne progressaient qtt-o"Jîù ooi, oonnËL, :l ann€xe). si .augmentation des;:i*:"ït"1,T"*s jusqi'ici de .otp"oser ce*e disparii;;ii esr probabre que cera

ttti,.*]1{t rosiquement se traduire par une forte demande sur res activités annexes
(pêche' petits tottticés' tâcr'ti""r"J ou p:uailères, en premier rieu re maraîchage. on
peut donc s'attendre à une croissance soutenue de cefte activité, croissance déjà trèsfiÏkJl3ff:nséqueni à ;;;* *"sttentation 

0", probrèmes â. .or.erciarisation et à

ParallèlemenL ce blocage foncier engendre un regain de conflits au sein des AV de
I'office' €r partic'lier-autour des normes et modarité-s J,il;;;;. on observe que Ie
nécessaire transfel de la lestion du tenoir 

"iir.g"À;* exproitants ne, s,accompagne pas
toujo'rs d'un surphu ft iËqte oans iu r.r*" oii t, powoir, oe, ro* détenu par certainesâij#itr;:iH,xf*'r.[ï,ft*;, n'esr n*,Jù;ours;il'de ra régitimité et du

M odal it ê s d, accu mul at io n

o'".**tuîi,îoîï:ffi:S;fi.J;ilffidents monéraires mer en rerier res stratégies

Après 
lyoir complét:,t:.:::uipemenq.le 

paysan s,oriente souvenr vers 
'achat 

de
mobylettes (voire' au stade suivant, dlnne voiturà ou 

9,un 
;;;"i, de bovins, de petitsËiàH:ïiH iïî#t"ïeuse ""i*"re' vers Ia consrnrcdon d'*" nouvere concession

La recherche d'une épouse supplémentaire apparaît aussi comme une préoccupation
très présente et ffès vite con"'etire", c9 eui ,igohil gù€, contrairement à une roi très;:ffi :i:t';"î"i:,ïrîiï;i;:ff"Iffi ffi hm:oissemen,p,us,"pioeàes

L'acc'mulation sous forme de bovins pose des probrèmes croissants de pât'rage,
p:ucage et dégradation des réseu*- s* n"t"irî i"uË.ntation a* uoupeaux au cours des9t'* années p;e"' 

" 
eæ t'timée a xr, yH regard de c€ ryp, d,accumuration traditionnel

a la rentabilité pas toulo*s c'ioenie,-h ,"ruîi*,ri"iruur" J, ;tenir d,av:rntage res

37 Lc pnoblèmc poséryF-non-rcsirlens 
devicnt pl,s aigu dans ce cpntcxte. D'apr,ès.re &rreau du Daysannal ir y avait 26o0 non-

resÉcnts à I'Officc

"*'i^1"'Ë;'#;:'ff ;'ff f"'#rffi ffi trfiË.r'ffi nmffi mg;ii 1ffi ffi *nepportVO-ngtrrl 
l99e



initiatives de développement de l'épargne populaire. une telle capitalisation permettrait en

particuli", ,rn" pr"r grunde indéprndut c" vis à vis du système de crédit-

Les excédents monétaires actuels permettent de penser, enfin,.9u€ I'intérêt pour la

petite Àe.*ir;l;;:;;.orc limitée à quelques paysans, dewait s'accroître notablement'

6. DEVELOPPEMENT DE LA DOUBLE-CULTURE

6.1 Contraintes sur la double culture

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

réflexion,. économique et agronomique, sur les résultats obtenus et les Perspectives

d'évolution.

Les contraintes portant sur la réalisation de deux cycles successifs sont nombreuses

et expliquent le manque d'enthousiasme manifesté par les paysans lu début du Projet$' La

É"#;ï"pr"eî;-À;pttre suivant) synthétise leJprincipaux goulots d'étranglement:

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

o, r'uinâ.;l;aval) sur le début de I'hivernage (risqÏg de.pluies sur les récoltes)'

. Les pil; ,"ft affectés par le-s-rats et les oiseaù 
"i 

l" déroulement normal du cycle

peur être reniis en causË p* I'harmattan et les fortes chaleurs d'avril- En terme de

main d'cieuwe, elle soufftè de la concurrence du maraîchage.

r La c'lture d,hivernage est principalement affectée par le retard de calendrier

induit par la nrlture de îontr"-raisonl ce retard augm€nie 19 risque d'inondation des

, pépinières ou de submersion au repiquage (avec diainage insuffisant), le repiquage

de plants âgésr la levée d'adventicès, le îitqo" de grainJ uioes et entraîne une mise

en marché tardivele'

r 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* et un non entretien du réseau.

Toutes. ces contraintes se traduisent crûment sur le plan économigue.. La figure 9

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

unité) et ce'x obtenus rù t" même hectare cultivé en doublenrlture (données de 1989')'

ffi'Intérêtéconomiqrrctrôhdc|edoubtc.cultrrredanslcforrctionrrcncntdGsc,P|oit8tioNls,.dcF.Fostcl.
39 Lcs prix dc ventc sut'rietns obtenrs * * o.r*ns du Reuil sont cn partb drs à I'avance oc carclroricr pcrmisc par la maîtrisc dc

*tff*"on:$**#fi* T"HÏu!:'h dcs parccrhs ct. pour ccla, rimirc rcs rcmontécs dc scls- Par contre. cllc contrib* à

maintcnir la nap,pc prrs élevéc, ce qui â néfaste po,n tcs .rt*it voisins qui rrc sont Pas orltivÉs-ll faut malgrc t(rut notcr qæ lc

mainticn cn cau (€rsrant du réscau (secondaircs.-raoirc t"rti"irà; qu'o{r 
"ù-"*" 

dam'bcaucoup dc scctcurs (ÉaménagÉs ou pæ)

limite bcarroup lcs pcsitrilités dG rabaisscmcnt de la naPPG (inaépcnoammcnt dc lE dqlblc ntlturc)'

.l si ron considère rcs rcndcnrcnrs dG l9go. avcc res comptcs àt çuoaion dc 1989. la situation csl lm Pcu dns favorabh à la doublc-

culturc; voh fi$re nol0 Pl ts avanl
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on constate que le travail fait plus que doublern, (les temps de travaux de lo contre-saison augmentent avec la lutte aviaiier), i. corit des intrants dbuble et la redevance eaucroît de 66vo*:' Le rendement 
.total p1 hectare *ugrn"nte d, à peine 45To et Ia valeurajoutée de 33vo' La productivité du travail est donc sérieurmËnt affectée. En ce quiconcerne les revenus nets, celui corTespondant à la double culture est proche de zêro- pour

:ï,i:i"ffli',":ij:îî,%;33b.";"ut e4.000 F en 1ee0 (arors que cerui de ra simpre

un simple calculns nous montre que la somme des deux rendements, obtenusen contre-saison et en hivernage sur utr hectare de double-culture, doit être
:ifffiï:r$: 2-6r r au rendemént de ri-pi"àrure d; qu,on ait égarité des

De manière plus générale' on peut calculer l'augmentation (ou la diminuti on, en Vo)du revenu ne-t engendr ê' par la doubte cuttur., po* Jiu"rr", hypothèses sur les rendementsde simple culture. On obtient.ainsi l" fig,rr, f0 qui monre l,évolution très encourageantedes résultats des quatre dernières année-s (le détail des rendements est donné pa, la figure11)' Malgré cela, la double culture ne rràcrrit t*;;."re la barre du statu Eto etc,estseulement sur la dernière année.(9l) que son bilan éco1o_mique atteint pratiquement celuide la simple culture'z' Pour une-simpir'*tt ,,. donnant 5-5 t/ha, it nllst pas toujo'rs aisé deproduire en double culture les 8.t t ng..isaires pdËter une ài*i""rion du revenu ner.
ces résultats sont obtenus pour les valeus de redevance initiales (600 et 400 kg/ha);si I'on prend leq redevances o" 12a (400 et æô oti i" grapùique se modifie légèrement.L'équilibre s'obtient pour une différènce de s",lJ,ne nt 2.46 r, te bilan de la saison 9ls'améliore et devient positif,, p** d;- -ih; ;;:" "

Notons que si I'on considère les valeurs des redevances désêtêes pour la saison 92,400 kg/ha poT I'hivernâge, 50 pour la contre-saison, l,égafilé ;;i obtenue pour unedifférence de 2'?5 t sedJment. 
-on 

a'rait donc ru * 
".*oissement 

du revenu netrr en 9rsi la redevance de contre-suiton u*itËù été de 50 u, ts.o t en simpre arlt're, 3.9 + 4.1 =8'0 t pour la double-c'lnue). Il est clair gu€, si la Ëd"u*ce de àontre-saison devait semaintenir à un niveau aussi u"r' ru àilî; culture s'en trouverait vivement stimulée.
n faut observer, enfin, que les évolutions mises en évidence dépendent de lareprésentativité statistique .l 9t la qualité des rooo"gri resrruers sont assez peu nombreuxen contre-saison' ce qui doit inciier a u p*d.i." (voir not" i* l,estimation desrendements en annexe).

I
I
I
I
I
I
t
t
I
t

;fi"ËË:Ë1.*trJnr 
la (Pntre-saison dc leeo' nous avons coûsid€!é hs rcrrpe dc travars dc r.annce prÉcédenæ (avec +" Plus d'unc crentairæ de jouîs io* ,ro.r"ons un pcu abrsif la valorisati.o de ce travail-au coût d,opportuniré puisqu.il s.agit d,unc

activité largemcnt 
""s*i" p"t oo Jir"no ,r; ;i*i"; hccrârcs à ra fois ; 

,u r hcrnes où p.u d,autrcs trararn po'rraicnt

-{iî..Ë'ffiî 
"'"* ;;;é'É;ffii*t;;t. 5"îrî*r*r économiq,csf,ui 

"ui""nt, 
unc vahrisatbn à so% ecçttc activité.." &'aru5 

'" $hnÙon qui prévalait en 1990-91 tgP kg/ha cn hivernage, a50 en coore+airm).-'] "* la bosc dcs coûs oL p"oo'ction g0 déoités cn anncxc (tabrcau).'o si on valorbc entiàemcir t" æJr"ô.6ertc vareur dcvicnt 3.0 r; iiffiiff*î.oÛ";;Ëil#"t*" connrs) identi<1'cs à cc'r dc rbnnéc précédcnra
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6.2 Intérêt de la double culture

Ce constat économique à l,encontre de la double culture peut paraître assez négatif'

La marge de progression, pour réduite qu'elle soit, existe ..p"nà"nt' Des variétés de cycle

plus court uinri que l,introduction de mises en cultue éionomes en temps (semis en

prégermé, non travait oo ,oiJ fo,rnaient permettre de décompresser les calendriers'

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

montre une progression régulièr_e .a "nJo*u!r*t"t 
la contre-saison a gagné' 1' t/ha et

l,hivernage (de double ."Ë;j z ilha..-cette progression traduit avant tout la maîtrise

progressive àu caleoorierltf est loisible d'espéier une progression supplémentaire du

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

comme pour re repiquage, r,opinion actuelle des paysans sur la double culture

montre une très sensible eïoiutùn par ôfu-al dgbut dù Projet- une enquêtenç menée

sur 60 exproitations de Retail Iso indique iu9 ss vo des paysans souhaiteraient augmenter

leur sole de double cultur",îoru qu. +z Eo tutrouvent tutiitunte et que seulement 3 7o la

rejettent. La grande majorité des puy**, qoi n" souhaitent pas d'augmentation iustifient

leur opinion.par l,effet oeguiir ,*'la fertilità oes sols, ainsi que par une limitation de main

d,oeuwe qui proyoqurrii un retard poùt .Les 
travaux d'hivernage, lesquels restent

prioritaires. La question du maintien de là fertilisation incite de fait à la pnrdence; dans de

nombreuses régions oo *oiJi r" double culture s'est souvent traduite par une baisse des

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

rendements annuers ont chuté o, Z}loaprès 10 ans de doubre culture.

La prupart des paysans reconnaissent avoir changé d'opinion depuis le début du

Projet 
"t 

anaotent les raisons suivantes:

q

t
q
q
q
q
q
q
ll

I

lf
ll

acquisition de maîtrise technique, €tr particulier par rapport au( exigences du

calendrier

tl
ll
tl

r diminution des attaques d,oisearx (très fortes les derx premières années)st

baisse de la redevance

perceptionprogressivedesavanEgesdelacontre-saison.

parmi ces avantages, il faut noter, en particrrlier, la régularisition des rentrées

financières du chef d,exploiiation, rui perm"tt*t de financer la tttis" en place de la culture

d'hivernage et le payement du repiquage en partictrlier'

Laproduction de contre-saison vient aussi souvent à point pour effectuer une

soudure alimentaire, tes stocro (rn"r gerer o" partiellement vlndus- en cas de besoin)

n,étant pas toujours suffisants pour attendre la récolte de I'hivern a$e' cette production

49 en cou: dc traiæmcnt.
s 

"rptoit 
ots ayant dooc 6 ans dtxpéricncc Gn doublc cultrnc'

tt à',i "" 
pond à unc misc cn nrltrrc dc pltr cn plus Pr'écocc'
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présente aussi I'avantage d'échapper au( ponctions d'une famille élargie que chacundécouwe fort nombreuse (et p.ésente) en fin àt iu.-ug....
Il faut par ailleurs prendre en compte le faitse que la valorisation monétaire de larécolte de contre-saison esi supérieure à celle de I'hivernage dans la mesure où le cours duriz est (normalement) plus élevé aux mois de l-ui" et luittet. ra encore, la conjonctrue peurinfluencer sensiblement I'intérêt économique àe la .ôntr"-raison: les demandes expriméesen 1991 par les paysans du Retail étaient presque deux fois supérieures à la sole réservée àla double-cultue, à cause de la mauvaise re.Ërt! àrl.c.éales pluviales er des prix élevésque cela avait entraînés.

Le taux de double culture de 25 7o adopté au Retail semble correspondre assez bienaux besoins et- aux capacités des exploitations; pns àe la moitié des paysans le ffouveinsuffisant' mais ceci t,t rouuent à -.ttrc en rapport avec l'accroissement des familles et leblocage foncier, lesquels provoquent une aemanoe croissante qui se reporte sur la doubleculture.

6-3 La contre-saison en zone non réaménagée

comme pour le repiquage' on observe une diffusion de la culture de contre-saisondans les zones non-réarrrénagéei. son intérêt .r, p"rg,, par la plupart des paysans mais sondéveloppement se heurte àte nombreux obstacles-et-in.ooueoients: pas de commandesd'engrais au niveau du village' manque de maîtrise de l'eau (inondatioo des champs aumoment de la mise en place de la culture d'hivernage), divagation des animaur' (pratiquement toutes les tentatives de regroupement de pi""u"s ont échouêr), coupured'eau (pour cause d'entretien 9u parce què certains paniterrrs, qui n,alimentent pasdirectement un village, sont fermés).

Il faut 
To.ter.qu9 

coatre-saison ne.signifie pas nécessairement double culture, dans lamesure où certains la pratiquent sur des hois-casiers délaissés en hivernage.

Là encore' on note un effet "boule de neige", en partie dû à l,exemple du projetRetail et aun campagnes de sensibilisation -menéei 
dans certeins i.a.u^ parI'encadrement' Il t'âgii toutefois d'un phénomène encore embryonnaire, dont ledéveloppement reste souvent en deça de I'iniérêt manifesté à son égard par les paysans.

11* qui n'a pas été fait dans les cabub precédents le gain au décuticzge pcut aus{ attércr ccs conc^sioosrr lc regroupeoent des pt*"[*lp"ône l acmanffi rbncadrcâei,, -rrrarc à coocentrer h doubh ctrrr'rc su res tcrrcs deffiffil"Ë #s"j:ffn,.îiti*rnécs ct h.*é* cn oéu'r onn"-"ç: dans cerrains cas, encpre. il

RryDenR/D-Rcldl lgqt



T.PERSPECTIVESDEDIVERSIFICATION

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

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

des nappes.

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

faiblesse des apports?'éti"g. du Nigôi n. permettrait pas une généralisation de la double-

cultures.), en intrants lmaraichage) ou en-main d'oeuvre (mais, par exemple) et dont les

calendriers permettent de liberer-très tôt la parcelle pour la riziculture d'hivernage.

a) Le maraîchage

L,activité maraîchère connaît actuellement un développement certain' Les

superficies mises en culture en l9g1 ont été, pour Ie 
-secteur 

Sahel, estimées à 270hu alors

q,r" ru superficie officielle est de 201 ha. Les chiffres correspondants à I'ensemble de

tloffice Ou uiger sonr de 1000 ha (officiel) et 2000 ha (officieux).

pour la .,rmpagne en cours (lÇ gz\, on 
'observe une extension généralisée du

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

villages (zones d,extensioo, pàt oàggs,...) et dans les 'rabiotsn- Cette expansion est en partie

stimulée par le fait que la'redevâce officielle sur le maraîchage n'est pas p€rcue par

I'OfficePs.

Le maraîchage se distingue de la rizinrlture dars la mesure où ses bénéfices vont,

en général (dan s g}%des eiploîations) 
. 
directement aux individus qui te pratiquent' une

enquête a montré que 70 % des exploitants de Retail I estiment leru sole maraîchère

insuffisante, ce qui tïaduit à la fois leur intérêt pour cette activité et le blocage foncier qui

s'accentue.

L importance économique du maraîchage est mal conn-u-e- La cellule Recherche-

Développement du projet Retail vient de r*lir"t le suivi détaillé de trente familles

représentatives des différents types !.exploitatign, 
afin de quantifier et comparer les

apports de la riziculture et du maraîch"g" A lifre indicatif' nous avons considéré les

parcelles maraîchères des soixante fami[es suivies en 1991 dans le cadre de l'étude

maraîchâge, en attribuanr une production moyenne à chacrrne des spenrlations

répertoriées. Après déduction de codts de production approxilatifs, nous avons comparé le

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

moyennes de la figure t)Il-es résultats, classés, figurent dans ta figrre suivante (12)'

on constate que la valeur médiane est de l87o; L'apport du maraîchage est un

"pp"i";";;Ë;p.il 
t p"u pres h moitié des familles, dont la produc'tion de riz dépsse

,r Il scmble quc la rÉgularisation apportéc par lc barage dê séliryué Pttkse lcvcr cGttc lindtâtbÛ il nc scmblc pas cxistcr d'étudc

hyddogiquc sur la qucstion.
j5 Au Rctail, ccttc redcvance nh été o4|yâ*qrr la pncrnièrc annéc ct a été suFPortéc par lcs ÀV'

Rrygffin/D'Rctril l9ql
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largement les besoins de consommation, mais il est essentiel_lo-ut I'autre moitié des

familles dont la production rizicole ne permet pas de couvrir beaucoup plus que

I'autoconsommation.

La réflexion doit être étendue au niveau de la filière maraîchère nationale, dans le

but d,évaluer les perspectives d'évolution des marchés. Les possibilités de production à

l'Office du Niger sont a priori très importantes et pourraient menacer la production de

régions comme le pays Dogon. un poliiiqrr" de développement au niveau national se fera

de plus en Plus nécessairetu.

RAPPORT DES REVENUS MONETAIRES

DU MARAICHAGE ET DE LA RIZICUMURE

MARAICHÀGE (% REVENU RIZ)

I 20%

I 00%

80%

60%

40%

ÀUTOCONSOMMÀIION FAMILIÀLE DEDUITE

b) Autres Productions Possibles

En dehors du maraîchage, d'autres productions sont évidemment possibles' Le

projet s,intéresse en particulier à la culture de divers espèces fourragères pour améliorer la

56 Le Mali peut prétendre occuper. à moyen terme. une pracc importante dans lc marché d'exportation' à l'instar du Sénégal ou du

Burkina. [: maîtrisc de la filière (conscrvation. qualité des produits ou. plus prosaiquement. fonctionnemcnt de la douanc"') implique

trne politique et une planification rigourerrscs clifficiles à mettre €n ocuvle'

Rappon R/D - Rcnil 1992
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ration alimentaire des boeufs de labour et des.troupeaux en général. on constate en effetune demande très vive d'aliments pour le. bétail, pril"ipalemàt en fin de saison sèche, quipourrait être partiellement satisfaiie par la mise ôn uatlur des zones de pâturage réservéesà cet effet sur les villages de Retail. une production irriguée intensive est actuellementtestée.

Le mais et le blé constituent deux voies de diversification intéressantes à priori. Desexpériences menées en 1985 par le Projet 9:t (coopération néerlandaise) sur le mais ontdonné des résultats assez moyens (de ztioo à 500 ùg/Ëu,selon la date de semis).

Le principal problème rencontré est celui de I'utilisation de casiers rizicoles souventhydromorphes et donc peu appropriévz. outre les difficultés d'irrigation, les productionspeuvent être affectées par les dégâts des rats et des oiseaurL ainsi 
-qu" 

par le vol d,épis...Malgré cela, des tests menés lors àe la dernière contre-saison ont re#orcé l,intérêt porté aumais par le Projet.

Le marché local est a priori capable d'absorber une petite productionsa (présence devillages miniankas), tandis qu-'une éveïtuelle production plus importante pourrait l,être surségouro ou Bamâko, en profitant des prix de contre-saison.

Quant au blé, les tests variétaux T:lér jusqu'alors et répetés actuellement indiquentdes productions de I'ordre de 1.4 tonnes à I'trectare, qù *"rnblent pouvoir être améliorées.

8- PERSPECTTVES D'EVOLUTION - CONCLUSIONS

Les revenus des paysa'ns de la zone Retail sont dong pour l'instant, globalement enhausse sous I'action de tiois facteurs favorables:

t L'augmentation des rendements agronomiques, dans une proportion superieure àcelle de la diminution des terres attribuées. 
'

r La stabilité, voire la baisse relative, des principaux coûts de production.

t Le décorticage et la maîtrise progressive, bien qu'encore embryonnaire, de lacommercialisation.

Le réaménagement progessif de I'office du Niger, l,adoption ,,spontanée,,
croissante des modalités de i'intensification et la liberalis"ùoo de la commercialisationpeuvent laisser présager les évolutions suivantes:

I Acctoissement de la production céréalière, avec de fortes interrogations sur lemaintien d'un prix plancher et la stabilité de ia potitique rizicole (on peur estimer la
57 Il est esscntier de prendre en oompte ra diversité des sors.58 L'épis de mais griltc s€ vend à sô ri*o' (Jn hectare peut produire théoriqwment 50.000 épis, ce qui. même avee sovcde pertes(non germination' épis avortés ou abîmés,..) laissc uo'" rurg, importatrte et ... une pcsibilité de saturer sam rnaj ce marchéparticulier.
59 Voir cours du mais au marché de Segou en annexe.

Rappon R/D - Rcrril 1992
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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 terres et augmentation des conflits.

Remise en cause du fonctionnement de certaines AV, de leur représentativité et

tégitimité. Redéfinition des modalités de recouvrement et de commercialisation,

tensions sur la gestion du foncier en leur 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 communautaires-

Emergence et développement de la petite mécanisation.

Incertitude sur certaines activités économiques importantes des femmes

( dé corti cage, introduction de batteuses-vanneuses).

Augmentation des travailleurs salariés, souvent socialement marginalisés, et des

activités secondaires rémunérées-

Incertitudes sur le devenir physique des infrastructures réhabilitées (gestion de I'eau

encore médiocre, entretiàn 
- 
inidfisant, altération du planage, salinisation des

parcelles maraîchères,... ).

Nécessité d'établir des formes de contrôle direct par les paysans du foncier et du bon

usage du fonds d'entretien. Le point d'équilibre des pouvoirs et des responsabilités

resiectifs de I'administration "l 
der paysans sera sans doute difficile à trouver et

plus encore à maintenir.

I
I

I
I
I
I
I
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Açl-cts de l'intensificatien rizicole 108

Donnêes sur les temps de travaux ( j/ hû)

I
t

IER IER
1988 1989

Retail
1988

Retail IER
1987 I9t37

SOURCE
IER
1990

Arpon
1qJg

Préparation du sol 23

Semis/Repiquage 50

Entretien 30

Gardiennage 15

Récolte
Transport 62
Battage

I7

36

17

30
37

r.5

28

24

t9
25

T7

42

12

2

?8
I
17

27

48

25

l1

23

53

26

13

27
22

180 rffi 183 r27 rr2 179 r37

I
I
t
I
I
I
I

?

?

63% 63Vo 52% GBVo
l37o lwo 19%
24Vo 26% 29% 32%

84To 55Ta

lSTo
37Vo

M.O.Famille
Aide
M.O.salariee

Evolution des Wpulations et des suprficies cultivêes att Secteur Salrcl

ANNEE Familles Habitants T.H Superf. cultivée

1!)80 - 1981
1981 - t982
r9g2 - 1983
19rJ3 - 1984
r9t34 - 1985
L985 - 1986
1986 - 1987
r9u7 - 1%8
19{J8 - 19tt9
L989 - 1$)0
1990 - 1991

4196
4ïn
uyz
#02

8268
8ffi
8847

(87s6)
W9

11259

868
893
948
9t37

1983
2r6t
2t#

2289
2804

311
32r
33{)

345

653
66{)

695
7rc
7#
874

2509
2526
2605
2658
276r
336/.
31,12

3380
3352

t
I

Progression
Progression corrigéeto

+ l4lTo
1167o

+ L307o

L06%
+1647o +347o
I49To

donnêes du SuivïEvaluation

60 ce n'est qu'à partir de 1985 qrrc tes exPtoitânrs non-résidents fuent comptabilisés; la correction est donc effenrÉe en considérant lesvaleurs de 1980/81 augmcntées de 3O Vo.

Reppon R/D - Rctail 1992
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Coùts de production moyens Wur un exploitant non rêsidentor

* Labour pepinière:
* Semences
+ Labour de la parcelle
* Hersage
* Mise en boue
* Arrachage, transport, repiq tnge62
* Désherbage
* Entretien, irrigation
* Epandage d'engrais
* Gardiennage
* Engrais
* Récolte
* Gerbier
* Vannage
* Sacherie
* Transport
* Redevance
* Manoeuvre perm.o"oÉ3
* Divers (cadeau manoeuvre, essence,..)
* Frais de battage

TOTAL

Manoeuvre permanent

6.fiX)

17.500

5.Un
Manoeuvre permanent

25.Um

5.UX)

Manoeuvre permanent

Manoeuvre permanent

Manoeuvre permanent

35.fin
6.m0
5.UX)

7.m0
4.m0
6.Un
42.uru (6m kg de paddy)

25.000

20.fix)
87o de la production

an8-(m FCFA
+ 8% de la production

6l Le propre temp6 passe par l'exploitant non-résident n'est pas comPtabilisé.
o2 I-e LOi ou repiquage esr souvenr comptabilise à 17.500 FCFA/ha, mais celui-ci revient en fait bcaucoup plw cher (surtout porn les

non-Ésidents. scmbie-t-il) quand on c-onsidère I'arrachage. le transport, les repas des manoetrvtts. ctc. Certains payent en fait 3'500

FCFA forfaitaires par bassin de 10 ares.
63 Le coût du manoeuwe p€rmanent n'est pas proportionnel à lTectare pursque cçlui+i s'occupera arrsci $içn d'un hectare qrrc de deux'

on a considéré un coût dc 50.000 FCFA/2 ha.

Rapport R/D - Rctril 1992



Estimation de la production de l'Office en l'an 2000

Superficiese,
(ha)

Rendement
prévu (t/ha)

Production
(tonnes)

Zones réaménagées

Zones non-réaménagées

Contre-saison

39.100

13.900

10.000

5.2

3.5

4.0

203.320

48.650

40.000

Total 63.000 291.970

Estimntion du rôle de l'office du Niger dans la prodrrction
rizicole nntionnle

I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
l
I

1992

Population (millions)

Consommation en ru (kglhab /ur)
Besoin des consommateurs (t ru/ arl

Besoin de production (t paddy / arl*

Production de Paddy ON

Part de I'O.N dans la demande nationale

8.4

34æ

285.600

510.000

140.000

33Vo

10.23

40

409.383

649.815

300.000

467o

fl Données DAH/ON (MÂllard)
65 Enquête sur la consommation des ménages (1991)
6 coefficient de transformation de 0.56 incluant les différentes pertes.

RÂppon R/D - Rstail 1992



I

I
I
I
I
I
I
I
I
t

I
I
I
t
I
I
t
I
I
I

111

Asryct s de l' intensif ication rizicole

L'e stimat ion de s rende me nt s agricole s

Une grande part des observations tenues plus haut se fondent sur l'évolution des

rendements tels qu;ilr 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 nombre de sondages insuffisant. Les moyennes du secteur sont

souvent faites à partir des données des dix villages qui le composent, sans tenir compte de

leurs tailles respectives.

La comparaison avec les rendements calculés à partir du nombre de sacs battus par

chaque AV (avec, parfois, une estimation des fonds de gerbier) donne des différences

partiellement expliquées mais très variables. La figure suivante montre les rapports

battage/sondage obtenus par village sur plusieurs campagnes et classés. On trouve un

rapport *oyen de 0.70 (en ne tenant pas compte des valeurs supérieures à I ). On sait que la

différence (voir CST N-9) est due principalement aux:

- pertes par égrenage (mise en moyette, mise en gerbier)
- pertes dues aux oiseaux et aux rats (dans l'intervalle sondage/récolte)
- pertes au battage (de I'ordre de Iï%a)
- L'emprise des diguettes et canaux qui engendrent une réduction des superficies de

I'ordre de l0To
- Les battages manuels (besoins immédiats pour cadeaux, autoconsommation, .-)

- Les pertes (ou détournements) au vannage
- les "prélèvements" nocturnes dans les champs...
- Déclarations minorées pour payer moins de redevance battage

Ropport rcndolge /battage
por vlllag. .l pour ltrrl! cqEpagD.r

t,a

t,3

1,2

t.l
t,0
0.9

0,t
o,7

0.ô

0,5

0,,1

0,3

o.2

0.t
0,0

MOYENNE:0.70
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COUTS DE PRODUCTION
OFFTCE DU NIGER

MOYENS
PROJET

PAR HECTARE
RETAIL g

'P}r%'g1r=3I TMPLE cuLruRE) il €m
t '..

Frqls ltnqnclers
NENÀErITION DE I"A r|ÀlN D'OElryNE

(cD ts61 Pc b.ctD ctrltlY')
Capl lal

3.2 00
Trqvql I

tam I I tcrl
47.000

Trovql I
salorlé
19.000

Revenu net
140.000 F

Rémunératlon
dcr tsctcu rt dc Productlon

69,000 F

Produit brul/hq:
4.ô40 x 70 FCFA

r 324.800 CFA

Consommatlons
lnterméd taires

I t ô,000 F

Rémunérqtlon
+ Revenu net

. Vcleur aloutcé neltc
r 209.000 FCFA

Eau (redevcnce)
4 r.400

I ntrqnts
41.500

U rée
21.000

Battcge
22.600 Se mences

4.600to 
"âlf,oËe 

n t 
.,rr,r,,,1î

d'après les données de I'l ER (1991)
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1. INTRODUCTTON

Au cours des dernières années, la technique du repiquage et I'intensification

culturale qui yaccompagne, après s'ê1re imposées dans les zones réhabilitées' se sont

diffusées dans les zones non-réaménagées. cette dynamieue, putti$lièrement sensible sur

les den:r dernières campag!€s, contribue à accélérer raugnéntation de la production de

l,office et, au delà, les chantr*"n$ socio-économiques importants.qu'on observe' tant au

plan macro-é.ooot ,iq,r" q,r'u:r, ptan du fonctionnement des exploitations'

pour mieux cerner les caractéristiques de ce phénomène, une étude a été menée à

partir de cinquante enquêtes réalisées dans les Zon"i d" Molodo (20), N'débougou (20) et

Niono (secteur sahel:lO). Afin de prendre en compte la variabilité de la situation par

village, ces enquêtes ont été menées à"or douze villages différents, puis complétées par une

entrewe avec le moniteur, afin d'obtenir une vision plus globale'

Le choix des familles n,était pas fait par tirage au sort; celles-ci étaient indiquées par

le moniteur ou un membre de l'Av, la demande formulée étant de choisir - de manière

équilibrée - des individus qui avaient eu de bons résultats avec le repiquage et d'autres qui

avaient rencontré des difficultés et obtenus des rendements plus faibleso'

2. INDICATEURS DE LA CROISSANCE DE UINTENSMCATION

L'augmentation de l,intensification en zoîenon-réam ênagê,e peut être appréhendée

par plusieurs paramètres. De manière $ouarg, elle. se traduit par I'augmentation des

rendements mais on peut également ouuJ*er l'évolution de la consorrmation d'engrais ou

de la suPerficie rePiquée.

aisÉsultatsétantsensiblementplrsfaiblc,onPcutpenscrquenotreéchantillonestplutôtun

peu plus "pessimiste" qw la moyenne Éelle'

RapPon R/D - Rctail l99l

ASPECTS DE L'INTENSIFTCATION EN ZONE NON REAMENAGEE

(zones du Kala suPérieur)
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a) Evolution des rendements

L'augmentation des rendements est très nette pour toutes les zones nonréaménagées' La figure 1 montre les résultats des sondages agronomiques effectués sur lestrois villages du secteur sahel. Les deux dernières campagnes se distinguent par desrendements moyens supérieurs à 4 t/ha.

La figure 2 fournit l'évolution des rendements moyens (sondages agronomiques) surles quatre zones non-réaménagées. on constate que les iésuttats dela dernière .u*pugo.se rapprochent de 3'5 - 4 t/ha; on ne perdtu p* de vue gy'il s'agit de moyennes quiprennent en compte à la fois les parceiles repiquées et celles *"-é"* à la volée. Il estdonc loisible d'estimer que les supËrficies repiqiees ont des rendemen6 moyens au moinssupérieurs à 4 t/ha, comme nous lè confirment tls .nquêt.s directes:

Les moyennes des rendements au battage, exprimés par les paysans en sacs (de g0kg) par hectare, se répartissent de la manière suivante:

RENDEMENTS AU BATTAGE PAR ZONE ET PAR MODE DE CULTURE (t/hA)

I
I
I
I
I
I
I
I

Zone
re90/9r

semis volée repiquage semis volée

r99r/92

repiquage

Molodo
N'débougou

Sahel

Moyenne

2.r8
2.2r

2.50

2.30

4.67

4.49

5.04

4.73

2.38

2.3r

2.57

2.42

3.98

3.96

4.43

4.12

I
I
I
T

I
I
I
t
T

I
I

La figure 3 montre la distribution de ces rendements une fois classés; les valeurssymbolisées en plein correspondent à des rendements affectés par des causes reconnues etindiquées par le paysan (*"nqut d'engrais, retard de calendrier, plants ffop âgés,inondation de parcelles, semencesde mauvaises qualité, etc...)..

on constate que les zones de Molodo et N'débougou présentent des résultats trèsproches et que la saison dernière accuse une baisse générale par rapport à la saisonprécédente' ce qui s'explique en partie par l.es dégâts occasionnés par les pluies de la finjanvier' Les rendemenis o-u satret sont ïystémati{uement supérieurs de près d,une demitonne (en repiqué).

ces résultats sont confirmés par les réponses des exploitants à la question: combiende sacs les paysans du village récàltent-ils en_ ,noy"*" sur un hectare repiqué ? Lesréponses sont très semblablei et la valeur de 50 ,urr, qui correspond à un rendement de4'00 t/ha, est la plus souvent citée. Les fourchettes *oyr*es indiquées par quelques

kpport R/D - Rctrit 1992
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EVOLUTION DES RENDEMENTS PAR VILLAGE
Secteur Sqhel - Vlllcges Don récméucgés
soadages agroaomlqacs braE Doa cotrlgés

I

| ffi reaz N\N rçsa t-- ] tçaç Weço
I

10,00
9,00
8,00
7 ,OO

é.00
5,00
4.00
3.00
2,OO

1,00
0,00

t987
t9E8

1989

I990
t99t

2,EO

2,53

3,12

4,77

5,80

3,40

2,38

3,I4
5,32

4,99

Fig.l

2,96

2,39

2,65

4,34
3.98

I.t r.ec|aû.ntt rcgtat. ntat
.n pl.ta oÛt ata dnctat
pqt oaa cqtta ld.Dltlttta

pot lot PcTtatt

RENDEMENTS OBTENUS SUR LES

PARCELLES REPISUEES (50 erploitants)
Zones non-rédménagées

moyenne: 4.1 t/hq
médlcne : 4.0 t/hq

RENDEM ENT BÀTIAGE (t/hc)
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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 battagede 4.00 t/ha, on arrive
à des rendements réels de plus de 4.5 t/ha. Ceci est d'ailleurs en accord avec I'examen

détaillé de 240 fiches de sondage de la Zone de Molodo, pofiant sur des superficies

repiquées, qui fournit une moyenne de 4.5 t/ha (voir distribution graphique en annexe6s).

Le rapport moyen des rendements obtenus en repiquage et de cerD( obtenus en

semis à la volée est de2.23 (pour les paysans qui avaient des parcelles des deux types).

On notera trois exploitants qui ont obtenq avec le repiquage, un rendement

inférieur à celui des parcelles semées à la volée: un par manque d'engrais, deux pour cause

d'inondation des parcelles fraîchement repiquées.

b) Consommation d'engrais

La variation de la consommation 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

uiiutée par le FDV et, de manière secondairê, pff les achats en groupement, sur le marché

ou à travers la Chambre d'Agriculture.

La figure 4 traduit I'augmentation spectaculaire du tonnage d'engais vendu par le
p[)!or. Les valeurs relatives à la campagne V2/93 correspondent à la demande exprimée
par les AV. Les liwaisons prévues seront toutefois très inférieures à cause du mauvais

remboursement sur les derur années précédentes.

Les figures 5 et 6 montrent I'accroissement des consommations sur deux des zone

enquêtées pour lesquelles on retrouve la même tendance.

c) Superficies repiquées

Les figures 7 a 9 illustrent I'augmentation de la proportion des superficies repiquées

dans les exploitations enquêtées, et la figure 10 les chiffres officiels relatifs au secteur

Niono. Les valegrs correspondant à I'annêe t9l2 traduisent les intentions exprimées par les

paysans. Les 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 5070 et attein t 77 7o dans le cas du sectenr Sahel. La proportiol d9 terres

repiquées varie beaucoup selon les villages:287/313 ha (Nara), L60/ 195 ha (N5), 260/370

ha(N7),275/M0 ha (Siengo),200/ 310 ha (Ringuandé), 35 To des terres (M13, N8, lvlz),

6 on remarqucra en prticulier, sous réscrvc de qualité des donnécs, des rçndcments extrêmes tres éleves.
69la diminution de liquantité de phæphates en 1990 est duc aux financemens préférentiels de la BNDA sur cttte camPagne-
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25%o (Darsalam), etc... La topographie (buttes, bas-fonds) empêche, en général, que la
totalité des terres soient repiquée.

Seulement trois exploitants sur 50 déclarent vouloir diminuer leur superficie
repiquée lors de la prochaine campagne. La totalité des exploitants interrogés praiique le
repiquage (puisque c'était une condition initiale), mais - point important - àans la plupart
des villages, une minorité des exploitants ne I'ont pas expérimenté sur au moihs une
fraction de leurs terres: N5, N7 (0 exploitants) N8, M16, M13 (2 ou 3 exploitants), Touba
Ringuandé (25 To), etc...).

3. MODALruES DE L'INTENSIFICATION

a) Choix des yariétés

La quasi totalité des exploitants (94 7o) utilise la variété BG-90-2 sur les parcelles
repiquées. Un paysan sur trois emploie néanmoins également des variétés à paiilL longue
(BH2 et Gambiaka). 6 To n'utilisent que ces variétés.

La fréquence d'utilisation des variétés traditionnelles pour le repiquage constirue
une surprise; ce n'est pas le 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 ptus avantageuse, sa culture est beaucoup moins
exigeante en engraisro et elle se comporterait bien avec des densités de repiquâge plus
faibles.

La majorité des Paysans se sont procuré les semences de BG-90 auprès d'autres
exploitants, que ceux-ci soient du même village ou d'ailleurs. Un tiers d'entre e111( se sont
approvisionné sur la zone du Retail. Seulement quelques exceptions affirment les avoir
reçues de divers organismes: AV, ON, FDV.

b) Le compartimentage

La 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

,a2
réaménagées, d'une condition sine qua non de I'intensification.

La pénibilité de ce travail est appréciée de manière très diverse. 307o estiment qu'ils
s'agit d'un travail difficile, trBUilt d'un manque de main d'oeuwe ou de la présence de
dépressions qui obligent à édifier de grosses diguettes. Une autre fraction, équivalente,
pense qu'il s'agit d'un travail un peu exigeant seulement, tandis que le reste $A Tfi est
d'avis contraire.

70 les paysans qui utilisent les pailles longues affirment tous qu€ ces variétés sont moins exiçantes en engrais. mais arrun d'entre eux
ne signale qu'une forte dæe d'azote ocrasionne la verse.
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I .'ANTTTES D,ENcRArs urILrsEES pAR zoNE ET pAR M'DE DE cuLTuRE (sacs/ha - twu..)

Urée

semis volée rePiquage

Phosphate

semis volée rePiquage

La ta*le des compartiments varie entre 0.10 et t hectare' seulement 15 To des

paysans, toutefoii, signalillË::::y::"-ru*i" supérigure à 0.35 ha' certains afrirment

vouloir .ontin.r.;i";*ail de compartimentage dans le futur'

Les diguettes sont générare,pro,, faites manue[ement, quelques fois après un

passage de ta charrue destinée à ébaucher re billon. on relève "n 
tat d'utilisation de

tracteur et deux référenc.. a on" daba r*g" rpécialement conçue Par le Projet Arpon'

c) L'augmentation des fumures

L,augmentation globare des consommations d'engais a êtê,présentée plus haut' sur

notre échanti'on, re ,uppJ* ,oy"n o"ï-'q,r*tite, oi"Jùuit' otilitétt sur les parties

repiquées et semées à la voiée est i.to; pour un pays- t*"ae'x seulement' ce rapport est

supérieur à r.50. Trois p"yr*, ont utilisè moin, d'"ngraii sur les champs repiqués (manque

de crédits ou inondation o.J.;;;pr rendant impossible l'épandage)'

En quantités absorues, les doses apptiquées ont été les suivantes (en nombre de

sacs/ha):

I
I Molodo

N'débougou

Sahel

Moyenne

r.99

2.M

2.2'.1

2.10

3.19

3.n
3.13

3.20

1.27

1.40

1.65

r.4

2.36

2.6t

2.52

2.50

I
I

ces valeurs sont un peu plus faibres qu'en:one réam1n ^??^r:qui 
traduit en partre

res difficultés d,approvisionneà.nt riées à l'endefiement de certains paysans (voir plus

loin).

d) Le Planage

g5 Todes exploitants onr amélioré le planage de leurs patg".ll:s' La plupart I'ont fait

manuerement, à ta dab a oin ), avec ouùlîî"ir.s (20 w>i"à I'aide d'un boeuf scraper

(2 cas).

?1urée + P2O5 confondw'
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75 70 des paysans connaissent ra barre nivere,,T_, beaucoup pl5 par oui.e dire que
pour I'avoir w€ en action' et la granoelajorité 

";;;3 oginign- poiitirr". presque rous res
paysans se déclarent intéressés {ar ftientuatité d'unelocation a ràv, dans re câs où cere-i'oilr:Ïffrïff:' 

Les 
'"strictiànt '*p.ilcr, (3.;Jse référent à ra penibiriré du ravair

on relève un cas d'utilisation ou sr3ler (Tou?"I. 
ï"aucoup d,autres paysans en

auraient fait la demande sans avoir eu sàtisractiàn. î_ s,agit d. ;;;ices exécutés par Iecentre de Travaux de Niono, pour la somme de 20.500 
-tr'cFa 

i rr.ur". une vingtaine*ii:'ï:ïï:âi:J"',:î::hkr[',ï"ï11ifuLï,îde,,année,ee,cesinitùtiu.,

moitié 3l,o:,1i:iÏ3J;Ëï:ff.ï,'ilJilïlïï'ï::.r"iià paver un rer service. prus de ra

La totalité des paysans, enfin, est consciente de l,effet négatif du labour sur Ieijffiff. 
et la plupart o'tnit" eux arïirrirn, y remédier par uo ct angemenr du sens de

e) Main d'oeuvre pour le repiquage

Le repiquage d'un hectare nécessite enffe 16 e1 40 jours de travail selon la maîtrisede ceux qui le pritiquent- ceci- impùqu: que l,emploi d; l"-;;in d,oeuvre salariée est
souvent nécessaire: seulement 6zo'dd-f;;i"; 

"'; ont pas recours (fig.11). il sembre,toutefois' que cette explicatto: 
"::oir-p* suffisanié on oËr"*",-"o ,one réaménagée, unff#ltî*"if paysans qui préfètd recourir à des sarariés prutôt que d,effectuer eux

A I'opposé' on trouve l07o d' exploitants- qui assurent reur repiquage uniquementavec la main d'oeuwe salariée' La rutiii" n*ù1" aonc dans la presque totarité des cas,,ffi::l#::,":iï#ït*Lï"'fiiffi' .,N au moinsz., certe paniciiutioo-," 
-iri'oi,,. 

à

La main d'oeuwe salariée est assurée essentielrement par d-es groupes du v'rage(femmes' jeunes) et par les Bellas ip"rt"rr, r"itiiÀrî*"*"nr, des peuhrs, des Maures oudes Dogons)' La figùe t i monT.t lË pourcenrage des référ"o.", iuiies à chacun des types; îîl."xf m;:im:I",;.*,*î::.:,m: o* c,c p, ècË,; p, uï un

En réalité' Ie travail fourni par les groupes de femmes ou de jeunes n,est pas:iT::,Ë:iffi l',ffi Xl'****n*u'3" iîoîo,'"("damai,,),oùreschampsdes

t
I

;ii#ilrT,Ëil rj{iï:îffiÏ:ii;lrtr 
AV deux banes nivererscs. vu re coût rerativemenr modique de cet insrument, iltr en excluant tes villages en instance-de réaménagemenL/q c=tte pÉcision nr3i pt" ct'l"t*ii.,nunoer-*t ton p"u, î111l* "" 

po.oc€nuup esr sùp€rieur.
r: le .ol est bien sûr s'périi'r â too'n-d^, ru rÀ*, fr;L-,* r,*es pewent être associés.

Rappon R/D - Rerdl 1992

I
I
I
I
I
I



-1

2000

I C00

I ôOO

1 a00

I 200

I 000

t00

600

400

200

0

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

lr

CONSOMMÀÎTON D'ENGRAIS
ZoDs dc Xolodo

CONSOMM^âfl ON D'ENGNÀIS
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AUGMENTATION DES SUPERFICIES REPIQUEES

ZONE DE MOTODO

ZONE DE NIONO

Données olllcletles
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Fig.lt

Grouper de Groupes Dtverr Belt<rr Grouper cle Fqmtlte
l.ttilcr dc ,euncs sclqrlér leEotrrst

TYpe de rnain d'oeuvre uttlisée pour le replquqge

76 voire même 32.000 FCFA. dans le cas de non-résidenrs qui sous-traitent entièrement I'opération (arrachage et transPort des plants

compris).

Rupport R/D - Rctail 1992

16%

Le coûr du repiquage varie normalement entre 15.000 et 20.000 FCFA/ha, en

fonction des villages er i" type de main d'oeuvre. Le prix de 15.000 FCFA est

généralemenr celui des groupe; où une femme (ou un fils) de I'exploitant participe au

travail. Dans ce cas le prù pelt parfois descendre jusqu'à 12.500 F. Le prix payé aux Bellas

est le plus souvent 17.500 F, voire 20.000 F, avec ou sans repas'

Le cout moyen du repiquage est plus élevé sur le Secteur Sahel, où la demande de

main d,oeuvre extérieure est'la 
-ptur fbrte, et peut atteindre 22500 FCFAæ. Certains

villages ne font pratiquement pur àppel à la main d'oeuvre extérieure: ceci n'est pas lié à

l,importance des supeki.i.r repiquéei puisque c'est le cas de villages comme Mourdian ou

Narà, lesquels sont presque enrièrem.nt r.piqués. Ce sont plutôt la disponibilité de la main

d,oeuvre et la capacitè d'organisation, lié"r aux disponibilités financières, qui sont

déterminants.

Les Bellas se trouvent concentrés dans les abords des principales agglomérations

(Niono, N'débougou,..) ou clans certains villages périphériques (Komokassi, par exemple,

en bordure de la Zone de Molodo). Certains s'y sont fixés mais une grande partie repart

vers le Nord une fois les travaux finis. Leur flux semble étroitement lié à la situation

politique et climatique dans leur région d'origine.

Fréquence d'utllisqtlon
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4. PRINCIPALES DIFFICULTES

Malgré les résultats significatifs obtenus
l'intensification en zone non-réaménagée est soumise
certaine précarité. on peut en particulier distinguer
plan technique comme du plan sôcio-économiquel

par une majorité de paysans,
à divers aléas qui lui confèrent une

les aspects suivants, qui relèvent du

a) Techniciré

Le caractère "spontané" de cette intensification va de paire avec un manque demaîtrise technique initial de la part des paysans.

On relève dgt applications d'engrais erronées, un désherbage insuffisant, dessemences de mauvaise qualité, un repiquage à rur ptant par poquet ou I'assertion que'Jusqu'à l'épiaison on peut repiquer".

b) Maîtrise de l'eaufplanage

La maîtrise de I'eau et le planage sont les deux principales limitations techniques durepiquage.

Tous les paysans mentionnent le manque ou I'excès d'eau (selon la topographie et laposition de la parcelle dans le réseau), I'existànce de zones basses noyées (,,de l,eau jusqu,àla poitrine") ou de buttes non dominables. La dégradation du réseau (brèches dans lepartiteur, débordement des drains,...) rend la produ.-tion extrêmement aléatoire et limite l,extension du repiquage.

c) Main d'oeuvrc/êquipement

La disponibilité de la main d'oeuvre nécessaire au repiquage ne semble constituerque très rarement une contrainte pour les exploitants. Les aspects limitatifs sont pf,,, hés àson coût (possibilité de financer cash) et au nécessaire contrôle de la qualitc àu fiavail
exécuté, en particulier de la densité de repiquage.

Seuls quelques rares paysans évoquent la periode de pointe où la main d,oeuwepeut faire momentanément défaut. Deux exploitants seule*"rrt évoquent la répercussion
négative de ce retard sur l'âge des plants repiqués. Il se peut toutefois qu,une bonne pan
des exploitants, dotés d'encore peu d'expériéo.", ne soient pas sensibilisés à l,influence de
ces retards.

La question Portant sur l'évolution de la disponibitité en main d,oeuvre en cas derepiquage généralisé n'éveille également que peu db préoccupations. Moins de l0 Vo despaysans pensent qu'il y aura là dans le futur un goulot d;étran$èment.

nappon R/D - Rstail lgql



I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

on peut penser en effet que la main d,oeuvre ne constituera pas un frein à

f intensification: d,ici t,an 2000, lg.o'oo rtu troit ptér de75 7o dessuperficies) dewaient être

réaménagés, avec des réductions oe superficiô censées rendre .ti d"tnières compatibles

avec la force de travail familiale. On peut penser lussi 
que le. développement - qui

accompagne l,augrnentation àe u produ'cti,on'- de pôles écbnomiques comme celui de

Niono, continuera à exercer un important fouvoir d'atïraction au niveau national'

on note aussi querques mentions de retards dûs à un manque d'équipement' mais

cet aspect n'est pas mis .o âuuot dans les réponses des paysans'

d) Endettement/engrais

L'approvisionnement en engtais constitue le point sensible, voire critique' de

'intensification. 
Il est normalement urr*J par !Av,.àu un crédit FDv ou BNDA' Les

difficultés que connaissent à l'heure actuelle fes deu* établissements, à cause du très faible

taux de remboursement des crédits $o ùo au 30 awit pour le FDv)' affectent I'un des

points clés de la Production'

La situation des Av dans ce domaine est extrêmement variable et reflète assez

fidèlement le degré de cohésion sociale des villages et ta légitimité de leurs associations'

L'endettement actuel des AV est en partie conjoncturel (rétèntion de la production pour

cause de baisse des prix) mais traduit êgatementi'endetteàent des paysans vis à vis de leurs

associations. Là encore, il est difficite âe 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 leur AV. celles-ci en tirent des conséquencel-très variables: certaines

refusentz d,approvisionner en englais les non-payeurs (viùages N5, Ml1' Toub4 près de la

moitiéra des paysans à Darsatam, 20 sur 63 uu ttirr, eù.-), ùu,'tt"t continuent "parce qu'il

n,est pas possibre oe .o,rf;; i;'.ngr-uir;-r*s engrais il n'y a pas de production (N7' N8'

NDz, Siengoæ),,. D,autres encore lFassou 30 payrans fu do), adoptent des positions

intermédiaires et ne fournissent qu'une partie de I'engrais demandé'

Dans ."1ains cas l,Av répercute ces dettes vers I'organisme.financier, dans d'autres

(peu d,endettés), elle cpong, te dcticit avec ses réserves ptopr"t (Ringuandé' Nara")'

Les paysans non approvisionnés se proflrrent de I'engrais au marché (Niono)' auprès

d,autres paysans (amis o,, interessés p*un apport de trésoierie en début de campagne)' ou

formenr de petits grouper"nr, (4 à 10 faminài) pour obtenir un crédit indépendamment de

l,AVeg. Certainr, "itin, 
choisissent de repiquer sans engrais'

z reftrs parfois discriminatoire, puisquc querq'e1.1embres endettés de certaines Av ne seraient Pas conccrnê prr l. mts.'e"'

78 chiffres fournis par les Paysans mais non vérifiés'

?e 40 endett* r,,, i+Z f"""i" dernière. la moitié cette année (?)

s cas du M3. qui compte trois petis SrouP€ments de cc geue'

RlPpon R/D - Rstail 1992
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La remise 
"" ".!I:jl_:y:tè,me de.crédit (et des AV) est actuellement un enjeu

;ffif:,iîil:î:éveloppement oe I'intensiricaiioi 
", uo d"É dan, i"Enltiî*"*"ot a"

e) Pénibitité du rravait

La diffusion de llntensification, ou ptutôr du::pjqlaSe, a été, dans un premiertemps' freinée p* *:?:-1.ïsït rt'riJf rî-peoiuiurc du travail. ce*e contrainte acependant été levée assez vite pour deux raisons: I'irrarionarité de certaines craintes non
;1fj:"r 

et re transfert a ra maiir o1e"*" JiiiË"'t"r féminine) d,une bonne partie de ra

Certains paysans, 
::_fféy, .a. g", .-"-rpéd:nces. passées pour expliquer leurreucences premières: "au_temps gorgnil! te viuale ae..siui-a connu'Ël'ucffie tatiguepour ce*e opération"). T-es.mossis du village 

""*Lt ait.qu'a l;.î"or"iî" Ji repiquage,ils quitteraient le village, mais aujourd'hJir! r*tî".-."iueurs repiqueurs,,.

On relève beaucoup de oaintes relatives à la.santé: 1A force de repiquer, certainscailloux bressenr les doiets, le reflet o" r;"". 
"Ëù.-!e; reux,'. eu NZ un'pavsan affirmequ'il a été consraré qu" 'iour"s r.r f".r;t ;;;;;ô a o iroisl qJ ont'iaîJiËfrq*g. oo,avorté ulrérieuremeof. A..N".a 

", 
o"..aô-ii'àïo*" étirè*à*."rîr""Lrg" 

",
stérile. A Siengq enfin. 

,t_ï o:.: 
-"rJ.r"1"".i îrïi i*qrr a l,annfs clsrni6r., refusé derepiquer "car les gens disaient qu'it faùrai dtp";;b* les bénéfices eu médicamenb".

Ces réticences semblent à l,heure actuelle largement dissipées.

5. CAUSES DE L'INTENSIFICATION

a) Effet'boule de neige"

L'examen des raisons qui.-ont po,ssé res paysans des zones non-réaménagées àintensifier fait apparaître, a. rà"ier"iJ.tïri ptefr*"anre, un effet ,,boute 
de neige,.

La quasi-totsrité de-s paysans se référent d'emblée à l,obeervation des hau,"
;:it,:i"#3:!::ffi :iïg:_._a;;pr"ù;Ëà.,,,"piq*g".c".t"il-,t..*qui
i1 1ra;,i à3ïiË:;::.1ï::i.:f iil: hm*,ïU lffiï*_ï i:,*iquarts cirent 

'exemore 
du secteur ry.t (:a;ils;nt Reta'), en particulier cerui ,du#,";j;"iï*l1!;mj:jrurui ,e"r, *e,ii" pi"-."îràâà.,qui

on trouve aussi des.références à des démonstrations organisées par .encadrementde I'office (rrois), ainsi *_1_d:. .il;;;;;Ë;ilTesj ytr exploitant de Faba qui aobtenu lr0 sacs sur un hectare, "ua ooo-résidejinËiî* a fait 2fi) sacs sur 2.E0 hectares,,.

frtfû! n./D - frd 19,2
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Mentionnons deux cas (Siengo et M3) où le repiquage a été imposé sur les parcelles

de contre-saison, à cause de I'inondation des casiers, ainsi que celui d'un paysan qui avait
déjà I'habitude de repiquer des plants prélevés dans les parties les plus denses pour

combler les espaces vides, qui avait remarqué que "l'épiaison était très belle" 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 facterus importants qui influencent
I'intensification culturale. Cet ffip€d, un peu sensible, était abordé de manière indirecte par
la question suivante: "Certains paysans pensent que ce n'est pas la peine d'intensifier

[améliorer le planage, compartimenter, repiquer, augmenter les engfais] parce qu'ils ne

sont pas sûrs de garder leurs terres; qu'en pensez-vous ?".

La réponse à cette question, ce qui est assezrare dans une enquête, a suscité - àune
exception près - une réaction identique chez les cinquante paysans interrogés. Tous ont
affirmé, de manière assez tranchée, que ce n'était pas leur problème et que ce qui leur
importait avant tout était I'augmentation de production qu'ils pouvaient obtenir, fût-ce sur

une seule campâgneer. L'accent est mis sur le court terme et les bénéfices immédiats de

I'intensification. Le seul avis quelque peu divergent (à Ringuandé) dit "que la question a
été abordée à plusieurs reprises; c'est très gênant et ne nous encourage pas à intensifier".

La primauté de I'augmentation des bénéfices sur les autres considérations, foncières
en particulier, se reflète également dans le fait que même à la veille de réaménagements,

où les terres sont réattribuées et le travail investi dans les parcelles "perdu", les paysans

trouvent I'intensification avantageuse. C'est le cas des trois villages de Retail III.

I apparaît donc que la précarité foncière n'est pas un obstacle au processus

d'intensification. Ceci ne signifie évidemment pas pour autant qu'il s'agisse d'un point
secondaire pour le paysan, mais il est clair que la situation a beaucoup évolué au cours des

dernières années. Le processus progressif de sécurisation foncière, cofilme I'ont assuré en

particulier les efforts déployés au sein du Projet Retail, a sans doute permis 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 difficile l'éviction (possibilité de

payer les dettes), ce que traduit peut-êUe I'opinion: "on est obligé d'intensifier Pour ne pas

chômer".

8l nJe tente de sauver la situation d'aujorndhui. cela ne m'empêche pas du tout d'inænsifier', 'Je ne vois qrr la sitution prÉsente'.

'Mais je fais ça pour mes intérêts ! ccla ne m'empêche pas du tout', 'Si lbn voit la production cn intcnsifianL oo a pas besoin de voir

autre chæen, "C'est pas une bonne idée. si on travaille bien. c'est sfir qu'on gagncra, mêmc si c'est Pour une annéc'. 'Nors voulons

garder næ champs mais c'est sûr nous faisons I'inænsification à cause des boos résultats', etc

R.sppon n/D - Rcurl 1992



On peut aussi penser que certains, €r particulier dans les zones dont le
réaménagement est programmé, sont au courant de l'élasticité des normes d'attribution des
terres accordées arD( exploitations très performantes dont ils peuvent espérer tirer un jour
un bénéfice.

6. CONCLUSIONS

L'importance de I'intensification en zone non-réaménagée 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 un nouvel et important accroissement des superficies
repiquées. Il faut cependant rappeler que la dégradation du réseau et I'absence de planage
ne perrnettent pas de généraliser le repiquage 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 majoritè dés
paysans obtiennent un accroissement sensible de leur revenu net, que certains y puisent un
nouvel équilibre financier ("J'avais 500.000 F de dettes et le repiquage de 1.25 ha m'a
permis de tout payer"; "on a constaté que ceru( qui ne repiquaient pas avaient du mal à
payer leurs dettes": village de Ringuandé), de mauvais résultats ou le manque de
clairvoyance peuvent affaiblir encore plus I'exploitation: ainsi de ce paysan de Molodo
(M13), 7 ha, une paire de boeufs de labour, un seul TH (son fils), endetté et sans droit à
I'engrais, qui compte, après avoir obtenu 44 sacs sur deux hectares repiqués sans fumure
I'année dernière, "vendre un boeuf pour repiquer 4 hectares et en acheter quatre plus tard
[avec les bénéfices escomptés]".

il faut, quelque soit la satisfaction que I'on peut retirer de I'augmentation des
rendements moyens, souligner à nouveau le caractère précaire de cette évolution:

il faut, quelque soit la

délabrement progressif du réseau" plus grande fragilité liée à I'augmentation des coûts de
productiorl rnrlnérabitité 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 réalité des zones réaménagées.

il est probable, piu exemple, qu'une chute des prix aurait un effet négatif sur
I'intensification et que les producteurs s'orienteraient alors vers des modes de pr|duction
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/hu soit près de 1.5 t inférieurs à ceux dès zones
réaménagées. Ceci est sans doute de nature à alimenter le débat sur les options et le niveau
de réaménagement souhaitables.

E et de cpmmercialisation plus aiÉe,

Rrpport R/D - RÊrril 19æ

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



I
I
I
I
t

Il convient toutefois se garder de la vision simpliste qui consisterait à ne considérer
que les seuls rendements, en les dissociant de tous les autres aspects liés atu( programmes

de réhabilitationæ.

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 Proiet 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.

83 voir ta 'Note sur les options de réaménagement à l'Officc du Niger (Etémcnts de Éflexion ponr l'élaboration de Retail III)"' en

pÉparation.
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rl INTRODUCTION

La culture de contre-saison semble toujours avoir êtê, à I'office du Niger' I'objet

d,expériences isorées, en pu*i".rri", dans d., parcelles hors-casiers' En 1984/1'985'

cependant, on nor, ra première démons,ræCIn otgunirée par I'encadrement' chez un paysan

à,rïiffuge du f* ZO, làquelle connaîr un gand succès.

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

des parceles regroupantdivers paysans, ceci dùs la viilages' Le retard observé à la mise

en prace des c,it*", a fait q.r, tàs, paysans concernés n'ont, dans la plupart des cas' pas

rendu leur parcelle labouré"â *o pàp.ietaire, conrme cela avait été convenu' provoquant

ainsi 'ne 
mésentente dans plusieur, '.rirÇ", (M3, Fouabougolr' Km 20' Km 23'

N' galamadjan, B;2, B,6, etc"'

outre ces difficultés de calendrier, parfois accentuées par I'usage de variétés au

cycle trop long et d,organisation, ra ,eËoît" est série'se*"ot affectée par les dégâts

d,oiseaux et pr|i d'un tieis J" f" superficie ne sera pas récoltée'

En 19g7, ausun paysan ne se porte volontaire pour les,tests: la contre-saison est

effec,ruée seulement sur gâ ha dans tè .aore du projei Retail ( * un paysan du Km 20)'

superficie qui augmenr.ru .t uqu, *ner i*q"'à.dép;ser actuellement les 600 ha' Pour

palier re problème du regr;ô;*.ot, o.* parceiler ont été attribuées à chaque paysan'

celle de double-culture représentant un quart de la superficie totale'

Afin de mieux cerner l,opinion des paysans sur la double-culture, une enquête à été

menée par l,équipe RD du prolet netarr- s,ir iu zone o" Niotto (ainsi que dans 4 villages de

Molodo). cettè étude ,,"., i*eï.., êe àra panie te.amln agêe du Sectéur Sahel (Retail)' où

ra pratique de la double-culture date *uio,"nant de igïl",ainsi qu'au reste de la zone de

Niono (réaménagement Arpon). Les nombres d'exploitants enquêtés ont êtê'

respectivement de 2g (sahel ùaménugel et 50 (sahel non-réam énagê' secteur Niono et

Molodo) et ceux-ci ont été choisis aÉatoirement parmi ce'x qui avaient déjà eu une

expérience de nrlture de contre-saison. parallèlemênt à ces enquêtes individuelles' des

discussions ont eu lieu au niveau des "iliil";Àsi 
qu'avec I'encadrement pour dégager une

vued,ensembledel'évolutiondecettepratique.

RrPPortR/D-Rcdl lgt

QUELQUESELEMENTSSURLADOUBLE.CULTUREAL'OFFICEDUNIGER



I
I
I
I

I
I
I

I

2/ INTERET ET CONTRAINTES CENERALES DE LA DOUBLE.CT'LTURB
Les avantages et les cutraintes liés à ra double-culture sont depuis longtemps bienidentifiés (oN-rgg7' sanogo/r990 posæyrsg'iïous 

nous conrenteions de ies rappererbrièvement ci-dessous- rtnquet",-q,iani ï-"irl,'r"* ressortir ta hiérarchisation desmotivarions er des contraintes à-, f,opirio" a"i Oirr"".

2.1 Int&êt de la double+ulture

La double_culture,. pratiquée sur une portion 
. 
restreilte des terres, appone uncomplémenr alimenraire !r.ytl r"*iir" 

"i-pà*"il..uoeur. de labour) esseniiel, car larécolte crincide avec le pÈlude o",*À.iùJiàée b plus critique.

L'excédent mone$1; eu,glle apporte parfois est, de plus, très importanr pou, lefinancement de la mise en place des cutiures olrriu"À"g", le remboursement des dettes oud'aufres obligations.

ces avantages sont essentiers, même si ra rentabirité purement économique de ladouble-ctlture est faible, comme on le vena plusioin.

2.2 Dillicultés liées à la double-culture

La culture de contre-saison est soumise à l,attaque des oiseaux et des rats, demanière beaucoup plus accentuée qu,en hir;;;;.. ''

une mise en da1-tardive, outre le.risque de récorter sous ra pruie, aura desconséquences très craves po'r ra culture d hiverirage qui doit rui succéder: difficurté de
IHi!*:H:s n6n pâturées, ;*;;[" ;""dË.'lii*o de carendrier prejudiciabte au

Enfin, la prarioue 
*j:,-o::1,::11,*: ry." de. sérieuses interrogations quant àfi:'Ïj#'":n';T,T::'#iïi**:î;'Ë* joue de prus sur rcîi"â generar

Toutes ces cotrtraintes sont résumées dans la figure l.

3/ I.A DOUBLE.CT,JLTURE EN DEHORS DE RETAIL

3.1 Pratique actuelle de la double+ulture 
,

68 Vo des parcelles curtivéeq par res paysans de nofte échantinon, lors de ra dernièreconrre-saison sonr des parties de r"ù ptopiri",.". .ii.1gaq* s 16 va descas, 
' 

s,agitoe terres regroupées (orincipale-ment ir"tuit ml e1 aans 16 vo êgarement, de hors casiers(principalement les vilËges âe Molodo).
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Les parcelles de contre-saison sont intégralement-repiquées; le retard à la mise enplace souvent g-bservé explique qu"-ouns 15 ù a"rcas, les *ltor", d,hivernage aient étésemées à la volée' un puytun 1oe uotodo), ù ;;p-u réariser cette curture, s,est contentéde "fertiliser les rejets" Ln vu" d" la repousse correspondante.

En ce qui concerne les quantité d'engrais utilisées en contre-saison, l,enquête nerelève que peu de différences: la moyenne de-ruppo*, enntitê en contre-saison/ewntitêen hiverrtage relatives à I'uré. 
"t 

uu pÉorpr,ut: ;ltilirp."tin"menr 0.96er 0.9g. pour l,urée,la quantité appliquée en contre-saiion ést plus faibl;'qu,en hivernage dans 26 Todes cas(contre 18 To po* le phosphate). si l'on tient 
. compte de certaines difficultésd'approvisionnement observé.t p"ioi, en contre-suiron, 'or, 

*, considérer que lesfumures minérales apportées sont globalement les mêmes pour les deux saisons.
Pour ce qui est des rendements obtenus, la moyenne des rapports Rertdementcs / Rendement Hiv uaut respectivement 1.36, a.g6,o.ôr et 0.g6 pour les années lggg-gg-g0-91' ce résultat traduit les mauvais rendements obtenus en hivernage gg à cause des retardsdans le calendrier' Ils sont largement uiri.cs dans tu ..r*e où o*,, la plupart des cas repaysan n'a pas su fournir le 

-rendement 
spécifique obr"n., 

"o rurràrnage sur la sore dedouble-nrltu'e tt 
-u 

indiqué le render.ni global dL rhivernage. n serair donc prus juste defil:-ï;Ï Jffi:iï,ilrobtenus 'oîno"-saison sonr dJ rordre de ..*'ou1Ën* .o

Le tableau ci-dessous permet de voir la proportion des paysans de nofie échantillonqui ont réalisé une c'lture di contre-saison au co'rs des g de;;;;s années. Lors de ladernière contre-saison, l}vode I'ensemble des terres de ces paysans étaient cultivé.

I

I
I

hanouE DE LA coNTRE-sAIsoN poLïR L,EcHAr.lrILLoN coNsIDERE

I
I

Année 85 86 87 88 89 90 91 I92

To exploitants
pratiquant la CS

To des terres
cultivées en CS

34 20 t2 24 30 38 74 78 I
I
I
I
I
I
I

r613
non indiqué

En ce qui concerne le choix des variétés de contre-saison, le tableau suivant monûel'évolution enregistrée sur notre échantillon. on constate une prédomina"nce de chinadepuis trois ans, mais aussi une présence importante de ra BG.

Pour compléter ces informations, on peut se référer arD( relevés du suivi-Evaluationsur le secteur de Niono pour la dernièie campagne. sur 14r paysans , 52 Toont utilisés lavariété Habiganj 
' 35 70 ù cninu et 13 vo la Éc]q0. àes donr,ées prus globares sont doncsensiblement différentes et montrent une très intér"rr*t" prédomin*"" de Habiganj, toutpartinrlièrement dans certains villages ltvtouroill-N?al1rydj*1. è.tre variéré précocesemble intéresser de plus en plus-les'paysans. auant à BG, son emploi est lié à sa
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I productivité; la longueur de

précoces. Dans certains cas

semences.

son cycle est telle qu'elle est indiquée pour des semis très

(Km.17),lesexploitantsyrecourentparmanqued'autres

91
85Année

I
I

China

BG-90-2

Habiganj

IR 15

IET 29II
Autresel

6Vo

l27o

07o

070

12%

60%o

107o 167o

l0% 167o

07o 07o

0% 0%

0% 07o

807o 68To

25%o

25%o

1l7o

87o

87o

0To

337o

40%o

07o

77o

2070

0To

497o

35To

llTo
3To

0To

27o

41,To

3l7o

267o

2%

07o

07o

58Vo

42To

07o

0%a

OTo

07o

I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.2 Les motivations des exploitants

La possibilité de réaliser une culture de contre-saison avait êtê démontrée' au

niveau de la zone de Niono, par la démonstration réalisée en 1985 au Km 20 par

l,encadrement. Reprise à plus grande échelle I'année suivante, I'expérience avait mis en

évidence les difficultés inhérrnË, à la double-culture' en particulier les conséquences sur la

culture d'hivernage et les dégâts provoqués par les oiseaur'

L'imposition de la double-culture sur ?57o des terres réaménagées par le Projet

Retail a montré ultérieurement que ces limitations n'étaient Pas rédhibitoires et a

contribu ê a relancer l,intérêt des paysans. cet intérêt est allé croissant depuis lors' comme

le montre la propre évolution de t;opinion des paysan: du Retail à cet égard'

Les avantages de la contre-saison, cn"merés ci-dessus' sont bien sfir connus et

appréciés de touJ les exploitants: .teu* réponses à ce sujet perrnettent néanmoins

d,apprécier l,importance reiative de chacun de ces avantages, à partir de la fréquence avec

laque[e ils apfaraissent. on obtient ainsi ra hiérarchisation suivantess:

fréquence de citation
Avantage cité

Soudure alimentaire
Âid; t";laè en place de la culture d'hivernage^Sil;iéil;i 

utiofi.ntaire pour les boeufs

Adementation du revenu
Peinet le Paiement des dettes
i';ffi; à;fi0.t financièrr*.nt ses voisins ou sa famille

Divers

967o
587a
227a
t8%
l67a
ïVo
tlTc

I
I

& ou non specifiées --- /\- -r.l 
éËc,? n'r celles oui ont été citées d'embléc et spontanément

S5 plnieurs réponses ont été données dans la plupart des cas' On pcut pcnser quc celles qui ont été ci

ànt celles considérées c.qrilnc les plus importantes par le Paysan'

Ragpon R/D - R€niI 1992
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Le problème de la soudure alimentaire (pendant la période critique du début deI'hivernage) est cité.presque unanimement comme le principal intérêt (,,1a contre-saisonaugmente le vivre", "garantit I'autoconsommation", "éviie la crise alimentaire,,, etc..). cecimet en relief la grande difficutté que traversent les paysans à la période de soudure, ce quitraduit bien sfir la faiblesse des ,èurnu, mais aussil ei peut être surtout, l,insuffisance auniveau de la gestion de I'exploitation (due en p*i"oti", au( nombreuses contraintêssociales).

vient ensuite I'importance du revenu dégagé pour financer la mise en place de laculture d'hivernlge (ptio.ipal"ment le repiquag"-oî li tocation d,attetages;, pour 5g vo desexploitants' La disponibifitè d9 lous proo,riti pJrmettÀt .rn. améliorarion de la vigueur desboeufs de labour est citée par 22Toaàr puvsans.

lSTo des exploitants se référent à une augmentation du revenu sans indiquer sonutilisation' ce qui laisse penser que la proportion d-e ce'x qui dégagent un revenu monétaire

*ffitr*i,fff",H."rî' est assez faiure; 16 ro v voiËnt "; ;;;cdier un moyen de

Quelques uns' enfin \8 vol, évoquent les aides qu'ils peuvent ainsi prodiguer à leurproches dans le besoin, tandi. qu;on noi, quelques réponses àiuerses isolées (,,évite l,exoderural"' "évite la dêgradation dls diguettesu, 'Ia doubte-nrltue pe;et de mieux planerprogressivement la parcelle',).

3-3 Les principares contraintes évoquées

n était demandé à I'exploitant, dans un premier temps, de s,exprimer sur lesinconvénients et les limitations lls plus irport*tes, selon lui, pour la double-cult're. on aclassé ces réponses dans I'ordre dé'croissant, la première étanf donc celle qui a êté lepluscitée (on a considéré res deux premières réponrr,,ponianées).

- difficulté-ou impossibilité de regroupement des terres
- manque de terres pour la contre-saison
- les dégâts d'oiseaux
- le manque d'eau
- les effets induits sur ra campagne d'hivernage
- aspects secondaires: divagation des animaux, manque de main d,oeuwe, dégâts desrats, manque de boeufs de labour.

on constate que les deux premières réponses sont liées; elles mettent en exergueune difficulté de délimitation des terres de .ontr.-raison, perçue par les premiers commeun problème d'organisation (le regroupement est nc."**ire: l'offiËe le demande) et par lesseconds comme un manque de t.rr. (puisqu'on n" p*, faire la double-culture dans noschamps' il en faudrait d'autres mais il n'y en a pas). cet aspect sera développé un peu plusloin.
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Après avoir donné leur opinion, les paysans étaient sondés sur I'importance qu'ils

accordaient à 6 problèmes spécifiques: les réponses possibles étaient, autltns, un Wu,
beaucoup, atu(quèttes on a attribué respectivement des coefficients quantitatifs valant 1,2
et 3. La moy"r,ne des coefficients correspondants aux réponses données fournit donc un

"indice de gravité" selon I'opinion du paysan. Les résultats ont été les suivants:

Problème identifié valeur de I'indice

I
I
I

Dégâts d'oiseaux
Difficulté de labour en Hiv

Appauvrissement du sol (fertilité)
Mduvais rendement en hivernage
Retard du calendrier d'hivernage

Manque de main d'oeuvre

2.42
1.60
1.60
1.38
1.36
1.04

Les dégâts d'oiseau( sont le problème, parmi les six proposés, qui a recueilli le plus

fort indice de préoccupation. L'intensité de ces dégâts est très aléatoire et globalement

acceptable sur les dernièrer campagRes. En 1986, on I'a vu plus haut, un tiers des 150 ha de

contie-saison implantés n'avaient pu être récoltés. Dans près de la moitié des cas, la lutte

contre les oiseaux est assurée exclusivement par les enfants.

L'appauwissement du sol 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 (compétition avec le

maraîchage,-par exemple) n'est absolument pas ressenti comme une contrainte. 80 7o des

exploitants déclarent recourir à la main d'oeuwe salariée.

Les difficuttés de labour en hivernage (non pâturage des chaumes, sols inondés ou

non ressuyés) constituent un problème réel (indice 1.60). Un paysan sur tron declare

couper son riz plus bas pour réduire les chaumes (ce qui entraîne parfois des problèmes au
(indice 1.60). Un paysan sur trois déclare

moment du battage).

I La non maîtrise du calendrier ne semble pas être une difficulté majeure, la totalité

des paysans étant bien sûr conscients de ses cnnséquences.

3.4 Aspects complémentaires

Il était demandé aux paysans de donner leur avis sur la répercussion de la pratique

de la double-culture sur lês problèmes de "potasse". M 7o n'ont pas d'opinion ni

d'observations sur la question . 36 Va pensent que cette pratique diminue les problèmes,

167o qu'elle les augmente et 4 7o que cela ne change rien.

En ce qui concerne la possibilité de faire d'autres cultures en contre-saison dans les

rizières, 58 % d"t exploitants souhaiteraient pouvoir y pratiquer le maraîchage contre
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seulement 42 To qui ne souhaitent pas la diversification, ceci pour diverses raisons
(désintérêt, divagation des animau)L 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 la superficie qu'ils souhaiteraient cultiver en contre-saison
(abstraction faite des limitations actuelles), les paysans - hormis deux opposés à la double-
culture - répondent ainsi: I ha (3ATfi, 2 ha (36 7o),3 ha (lSTo) et 5 ha (6Vo), soit une
moyenne de deux ha. Exprimés en 7o de la superficie totale de chaque exploitant, cette
demande correspond à une moyenne de 39 %o. Près d'un tiers des paysans souhaiteraient
une superficie de double-culture supérieure ou égale à 507o. On vérifie que ces propriétés
colrespondent 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
questionnahe, nous avons classé les exploitants en plrrsieurs catégories. 54 7o souhaitent
augmenter leur parcelle de contre-saison, I 7o le souhaiteraient mais voient trop de
contraintes,22 7o sont satisfaits,4 7o sont découragés, 4 To sont opposés à la double-cultpre
(à cause d'une expérience 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 piu 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 notera, par ailleurs, l'opposition de certains propriétaires de grands troupeaux à
la double-culture, à canse des restrictions qu'elle implique quant à la divagation des
animaux.

3.6 La question du regroupement

Le plus grand obstacle à la diffusion de la double-culture en zone non réaménagée,
nous I'avons vq est le problème du regroupement des terres. La quasi totalité des tentatiues
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'hivernage, leurs parcelles ne leur étaient pas rendues labourées comme
convenu et ils s'exposaient, sans bénéfice propre, à voir la fertilité de leurs parcelles
altérée.

Découragés piu ces expériences, certains villages ne I'ont jamais renouvelée (N8,
Kolodougou Coura, Moussa wéré, villages de Molodo,...). Dans d'autres villages, au
contraire, certains paysans isolés ont relancé la culture de contre-saison sur une partie de
leurs parcelles (Km 17, Km 20,..).
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En 90 toutefois, l,office impose le regroupement des paysans' dans le soucis de

limiter la mise en charge du réseau, à cause notamment des préoccupations exprimées par

la recherche au sujet 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 11, en 1991'

par exemple, le secteur a été"obligé d^'ouvrir le p.ttit"ù suite à un conflit avec des paysans

qui avaient pris I'initiative d'instal-ler des pépinières dans leurs champs'

A l,heure actuelle, la question est donc de définir un parcellaire qui puisse satisfaire

les paysans et répondre à lËur souhait de développer la àouble-culture' Les agents de

l,encadrement se font l,écho d'une uiue demandl 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 exploitant, ,'e.tt*gent tacitement lèurs terres, ceur( situés sur

les arroseurs de double-culture recevumt une parcelle identique en compensation en

zone de simpre culture. près de 45 ha ont pu être 
"tTri 

cultivés. ce système

d,échange existe egut"In"nt u,r..I7 mais fonctionne moins bien; certains litiges

peuvent survenû qu*t à la taille exacte des parcelles échangées' En zone non

réamén agêe,de surcroît, il n'est pas toujorus facile d'échanger des parcelles qui

permettelnt des maîtrises de I'eau équivalentes'

r Effectuer nn remembrement en vue d'adopter la solution du hojet Retail' Il est

intéressant de no,.iI.r" lu ,otution de deux ioles séparées avaient été proposée en

1gg0 par la zone d; Niono aux villages du Km go .t de Fouabougou lors du

réaménagement, et que ceur( ci I'avaient à l'époque refuséer. Ils semblent

maintenant Ie regrettei et demandent que la contre-suiton soit possible dans lerus

propres champs. ultérieuremenf en din 91, la même proposition a été faite au

village du km 39. 30 To despuyr-, ont opté pour qu'ung partie de leur superficie

soit placée en zonede doubË;rlt"t" (40 na)i it t"*ùterait qu'à I'heure actuelle une

telle proposition serait acceptée par une grande majorité de paysans'

Dans le cas de vilrages déjà réaménagés, gn peut imagrner que la volonté de faire la

double-culture en arrive à faire accepter I'idée d'un remembrement sur deux soles'

sur la base de la conservation de la tùle globale de chaque exploitation'

une telle initiative, en contrepartie, risque de ne pas être acceptée par les paysans

qui ont réalisé un certain no*br" d'investissemeï$ dans leurs champs (planage'

amendements). La plus grunoe homogénéité des terres réhabilitées rend toutefois la

chose plus aisée qu;en zone non réaménagée'

" t est*" t- a*ombreux pgysans du km 3O faisaicnt alos un pcu dc oontre saison 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,abordla contrainte imposée par ù divagatioo o"t 
"iri-rù. celle 

"i 
p,ut êfie timitée parun gardiennage accru (oiseaux i uetail), t"rr q;Jl contre-saison ne dépasse pascerraine ampreur. Les expériences d; *rtui., isorée NtK', 17, Km 20,N'galamadjan,") ne semblent pas globalement avoir trop souffert de ce problème.

une mise en eau totale du réseau' par contre, réduit^res points de passage po,r Iebétail; le franchissement des cana*i'".*mpagnera d'une plus grande dégradation.
Le maintien en eau du réseau pose atrssi le problème de l,entretien: cet argumentn'est recevable qu'en zone reàme1agêe etiou aans te cas de t urnu* importantscomme 

'n curage mécanique (ex: le gros entretien de lVlolodo où o, toute façon,I'eau est coupée)' Po'r ci qui est drî r"roro"g" 
"î'ou 

nettoyage de routine, enparticulier des tertiaires, la différence est peu sensible.

Y::::::,^l*llè_T^:_ lsslntieJ de cetre mise en eau "diffuse,, de bassins

'îïi"i'-:ËtfOUVefonf nerfrrrlrÉ" /i-^-J^*.'^-^ 4--rr-- . \

la
entrouveront perturbés (inondations, fuiteq .t... ;.

un important problème est celui de I'influenee sur la fertilité et la salinisation. pource qui est de la fertilité, la dqt airp"*e" présenie l,avantage de pouvoireffectuer une rotation. de la parcelle cutîivee en double-culture au sein de lasuperficie de I'exploitation, ." qoi dewait diminuer très sensiblement Ie problème.
L'influenee de Ia double-cultur. ly les phénomènes de sodisation/alcalinisationn'est pas évidente à quantifier : si I'on sË ,est eiot aux parcclles eoncernées, et cecidavantage pour dï parcelles planées, on observe *" nette dimin'tion desproblèmes de "sègè", â cause du,lessiteg" p"m*ent du sol (voir pl's loin, lesobservations des paysans du Retail). v r -'

Par contre, le maintien à un niveau plus élevé de la nappe favorise les remontéessalinss dans les terres adjacentes non cultivées. cet effet ôrt cepenoant très difficileà quantifier.

4/ r^â' DoUBLE-cuLTr.rRE EN zoI{E REAMENA.EE RETAIL

4.1 Pratique de la double-culture

Les paysans du Retail cultivent un quart de lenr superficie totale en double-c'lture.On notait, lors des premières campegnes, certains cas de location des parcelles en contre_
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saison(reconnus avec réticences par les paysans), mais il semble que cette pratique est

presque totalement disparues?.

Toutes les parcelles sont repiquées. Sur les campagnes 90 et 91, on note un emploi
quasi généralisé de la variété China. Pour la dernière campagle, on note une apparition de

BC, tR 1561 et Habiganj (qui se partagent 45 % de notre 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 supérieure en contre-saison, à cause d'une photosynthèse accrue.

4.2 Avantages et inconvénients

Comme en zone non réaménagée, I'expression libre des avantages de la double-
culture fait apparaître une forte majorité d'avis liés à I'amélioration de la soudure

alimentaire (moins unanime que précédemment, toutefois). L'augmentation du revenu est

citée par 43 Vo des paysans (contre 18 Vo prêcédemment), ce qui traduit la meilleure
situation économique des exploitations du Retail.

Avantage crtê fréquence de citation

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

I

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

TlTo
46Vo
437o
l4Vo
lI%o
77o

Des questions faites au sujet de certains avantages en particulier, on retiendra que la

moitié des paysans se dit encouragée par la faiblesse de la redevance et qu'un quart admet

que la récolte de contre-saison est moins soumise atu( ponctions de la famille élargie.

Interrogés sur les inconvénients de la double-ctrlture, 31 Vo rêpondent qu'ils n'en
voient ps, 15 Vo ne voient que le problème des oiseau)L Les autres citent I'ensemble des

points évoqués ci-dessus mais les réponses sont limitées.

Quant à l' "indice de gravité", tel que défini plus haut, on constate une bien plus

grande préoccupation quant à I'appauwissement du sol: la totalité des Paysans se

déclarent moyennement ou très préoccupés par le maintien de la fertilité.

Il faut sans doute mettre cela sur le compte d'une plus longue exp'érience <Je la contre-
saison des paysans du Retail. La chasse aux oiseaux reste une préoccupation majeure: les

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

87 par contre, la location a augmenté en hivernaç sur les terres de double culture (voir la conclusion).
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Problème identifié valeur de I'indice

Appauvrissement du sol (fertilité)
Déeâts d'oiseaux

Difficulté dé labour en Hivernage
Manque de main d'oeuvre

Retard dir calendrier d'hivernage

2.25
2.2r
r.75
1.39
r.29

Le problème de main 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 préoccupation
particulière.

La plus grande expérience de ces paysans apparaît aussi au sujet des problèmes de
"potasse".zs To ne savent pas dire quelle est I'influence de la double-cuhure, mais tous les
autres sans exception affirment qu'elle diminue les problèmes.

4.3 Evolution des opinions

L'évolution de I'opinion des paysans du Retail, depuis, le début du Projet, est
remarquable. Le manque d'enthousiasme des premières campagnes (certains cédaient leurs
parcelles à des paysans du Km 30), a fait place à une opinion maintenant très homogène.

Les paysans reconnaissent explicitement avoir changé d'avis pour les raisons
suivantes:

r perception progressive des avantages de la contre-saison
t acquisition de maîtrise technique, en particulier par rapport aur( exigences du

calendrier
I diminution sensible des attaques d'oiseaux (très fortes les deux premières années)æ
r baisse de la redevanceaç

L'intérêt des exploitants se manifeste par le souhait de 50 Va d'entre eux
d'augmenter leur sole de double culture, alors que 46 Vo la trouvent suffisante et que
seulement 4 7o la rejettent. La majorité des paysans qui ne souhaitent pas d'augmentation
justifient leur opinion par I'effet négatif sur la fertilité des sols.

T 0o en partie à une misc en culture de plus en ph-rs précocc.
s cette raison, on I'aura remarqué, nh pas été évoqÉi spontanément par les paysans (voir 4.2)
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5/ QUELQUES CAS PARTICULIERS

5.1 Le dernier opposant ?

Mamadou Diakité, exploitant du N4, est I'un des paysans du Retail qui était le plus

farouchement opposé à ta double-culture au début du Projet. Les oiseau-n, l'épuisement des

sols lui semblaient des inconvénients rédhibitoires au point qu'il s'est refusé de cultiver son

champs lors des deux premières campagRes, s'acquittant toutefois de sa redevance. [l est le

seul opposant de notre échantillon.

Une conversation plus approfondie a montré néanmoins que sa position êtadrt

maintenant différente. La maîtrise du calendrier n'est pas un problème Pour lui; il fait un

double labour avant le repiquage d'hivern age. C'est la croissance de sa famille qui a eu

raison de son refus, puisqu'il constate une difficulté croissante au moment de la "soudure"

que la contre-saison aide à résoudre.

Selon lui, la contre-saison n'a fait que décaler le problème de mauvaise gestion des

paysans sans le résoudre : tablant sur la contre-saison, les exploitants vendent ou

distribuent davantage et se retrouvent démunis en mai-juin !

5.2 Une double-culture sans efforts

[Jn type original de "double-culture" au sens large consiste à fertiliser les repousses

d'un riz semé et réàolté précocement lors de I'hivernage. Une telle expérience a été menée

par différents paysanseo.

La culture d'hivernage est repiquée fin mai; le nz est fauché à mi-hauteur (pour

limiter le pourrissement à d remise en eau) et, tout de suite après la récolte, le bassin est

remis en êau. De I'engrais est alors ajouté (de 50 à 200 kg d'urée/ha + 0 - 50 kg de

phosphate, dans les trois cas observés); un désherbage n'a été effectué que dans un cas.

Ûn" àeuxième récolte est obtenue moins de deux mois plus tard (45 - 50 jours).

Les rendements sont de I'ordre de 1.2 t/ha (1 t, I.2 t et 1.4 t/ha). Les grains sont

plus petits et le nombre de panicules vides est plus élevé qu'à la première récolte.

Le revenu brut est de l'ordre de 70.000 Fcfa pour une dépense d'engrais de 15-000

Fcfa. La redevance est déjà prise en compte dans les coûts de production de la récolte

principale, la main d'oeuw" ie limite aux 8 Vo retenus au battage. On obtient ainsi un

ùenCd." de I'ordre de 50.000 f /ha,, à comparer avec un bénéfice poru la culture d'hivernage

de I'ordre de 170.000 Fcfa/ha

Les semis précoces courent le risque d'être récoltés sous la pluie. Pour réduire de

possibles dégâts, li* des paysans confectionne des gerbiers "plats" spéciaux, constitués des

gerbes placées cote à cotè, ies épis vers le haut, L'eau de pluie s'infiltre ainsi vers le bas

eo Fotigr Diatlo (N6). Boulai Traore et Dramane Kone (N6 bis)' etc---
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Isans trop de problèmes, alors que dans les gerbiers normau( c'est I'intérieur qui souffre le

plus- Ce gerbier est une aubaine pour les oiseaux, mais ceu( ci sont encore peu nombreux à
la fin aofit et il est possible de garder le gerbier.

5.3 Un cas de triple culture

Une tentative de triple culture, sur une superficie de deux hectares , a êtê enregistrée
chez I'exploitant Noumouké Sidibé, de N'Galamadjan.

Un premier semis de BG-90 a ëtê réalisé le t5 avril, repiqué le 15 mai et récolté fin
août avec une production de 6.7 à I'hectare. I*a parcelle a êtê relabourée et repiquée en
septembre avec une variété non identifiée (IR 1561 ?), fumée avec 100 kg d'uréà/h a et
autant de phosphate. La production, au mois de décembre a êté très faibtè 1f t/ha). Un
pépinière de China, préparée ce même mois a donné, avec la même dose d;engrai* qu"
précédemment, une troisième récolte fin mars. Ce troisième rycle a êtê, grJnAe*ènt
perturbé par la coupure d'eau dans le partiteur et le rendement n'a pas dépassé 1tlha.

Le bilan de cette triple culture n'est pas très encourageant" mais il montre le degré
de maîtrise technique (en particulier du calendrier) que certains paysans peuvent atteinàre
(et la diversité des autoexpérimentations des exploitants). Un meiléur choix variétal et une
meilleure disponibilité de I'eau auraient sans doute conduit à un meilleur résultat.

6l RENTABILITE ECONOMIQUE DE LA DOUBLE-CULTURE,eI

La baisse des rendements observée en hivernage sur les parcelles de double-culture
limitent la rentabilité économique de cette pratique. De plus, ia cutture de contre-saison
impose une très grande augmentation des temps de travaux, à cause des exigences de la
chasse aux oiseau)L

Un simple calculn nous montre que la somme des deux rendements, obtenus
en contre-saison et en hivernage sur un hectare de double-culture, doit être
supérieure de 2.61 t au rendement de simple-culture pour qu'on ait égalité des
reyenus nets entre simple et double culture"r.

De manière plus générale, on peut calculer I'augmentation (ou la diminut ion, en Vo)
du revenu net engendré pat la double culture, pour diverses hypothèses sur les rendements
de simple culture. On obtient ainsi la figure 3, qui montre l'évolution très encourageante
des résultats des quatre dernières années (le détail des rendements est donné pa. la figure
2). I4al gré cela, la double culture ne franchit pas encore la barre du statu- Eto et c'est
seulement sur la dernière année (91) que son bilan économique atteint pratiquiment celui
de la simple culture*.

fl réflexions reprises de la 'Notc sur l'intensification et la diversification à l'Office du Niger,, F.Molle. Juin 1992.tz sul la base des coûts de prodrrtion 90
93 si on valorise entièrement le gardiennagÊ. c€tte vareur devient 3.0 t.I en considérant les cpûts de production lnon *nn,rs) identiques à crux de I'annee pnécédenæ.
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si I'on prend les redevances de 1991 (400 et 250 kg) le graphique se modifie
L'équilibre s'obtient pour une différence de seulement 2.46 t, le bilan de

s'améliore et devient positif, passant de -1 7o à +5 Vo-

Notons que si I'on considère les valeurs des redevances décrétées pour

a00 kg/ha pour I'hivernage, 50 pour la contre-saison, l'égalité est obtenue pour une

différence de 2.25 t seulement. On aurait donc eu un accroissement du revenu netc5 en 91

Ces résultats sont obtenus pour les valeurs de redevance initiales (600 et 400 kg/ha);

I
I
I
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I
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légèrement.
la saison 91

la saison 92,

si la redevance de contre-saison avait déjà été de 50 kg (5.4 t en simple culrure,3.9 + 4.1 =
8.0 t pour la double-culture). 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 stimulées6.

7/ CONCLUSION

Cette étude confirme en premier lieu l'intérêt croissant des Paysans à l'encontre de

la culture de contre-saison, zones réaménagées et non-réaménagees confondues, sous

I'influence de plusieurs facteurs (perception progressive de ses avantages, meilleure

maîtrise du calendrier avec obtention de rendements qui :lssurent une égalité des

rentabilités économiques par rapport à la simple culture, baisse de la redevance,

diminution des attaques d'oiseaux).

On a pu mettre en évidence la nette prééminence de I'amélioration de la "soudure

alimentaire" comme avantage de la double-culture. Ceci attire I'attention sur le problème

de gestion interannuelle des stocks viwiersn lequel est lié à de nombreux facteurs

(formation des paysans, fonctionnement social de la famille élargie, modalités et

possibilités d'éptrgrt€, etc...

Afin de répondre au besoin d'extension, exprimée avec une force croissante par les

paysans, diverses formules doivent être envisagées : propositions de remembrement interne

èt création de deux soles séparées, acceptation de la "double-culture dispersée" (en

particulier pour les villages en bout de partiteur, puisque celui ci est de toute façon en eau

ioute I'année), extension de la solution adoptée sur Retail pur les zones en instance de

réaménagement 150 paysans du Secteur de Niono ont cultivé en contre-saison, en 1992: il
est probiUte que la mise en eau du réseau déboucherait très vite sur une explosion de la

dou-ble-culture: au Secteur de N'débougou on avance par exemple une demande

potentielle correspondant à 50 Vo des terres--.

Le taux de double culture de 25 7o adopté au Retail semble correspondre assez bien

aux besoins et aux capacités actuelles des exploitations; 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 demande croissante qui se reporte sur la double

culture.

95 +ll%o exactement
96 La double culture engendre peu de frais supplémentaires pour I'Office puisque les agents de la gestion de l'eau sont Permanents-
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La question du maintien de la fertilisation incite de fait à la prudence; dans de

nombreuses régions du monde, la double culture s'est souvent traduite par ule baisse des

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

rendements annuels ont chuté de 207o après 10 ans de double culture- Il est significatif que

les paysans de Retail I (6 ans d'expérienàe) soient beaucoup plus conscients de ce problème

que ceu( des autres secteurs. Ainsi, de nombreux paysans (particulièrement au Nl où les

sols sont les moins fertiles), préfèrent louervr leur parcelle en hivernage, à catse 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 plus précises aux interrogations posées. Le problème posé par le1 oiseaux

semble pour l;instant en nette régression, Il faut toutefois noter que ce phénomène varie

beaucoup selon les villages et les-possibilités de nichage à proximité: celui de Sien8o, Pil
exemple, situé en bord du fala serait plus affecté.

pour l,Office du Niger, le développement de la double-culture est un facteur

supplémentaire d'intensificftion et d'augmentation .-de la production' Elle accentue

toutefois les nécessités d'améliorer la stabitité de la filière rizicole- Il est probable que la

culture de contre-saison restera en partie une pratique très élastique, en.fonction des

conditions du marché. Ainsi, la contre-saison tggz semble avoir été marquée par le peu

d,enthousiasme des paysans, en raison de la mévente du riz. En 1991, au contraire' elle

avait été stimulée par,ies mauvaises récoltes des céréales pluviatel d" 1990' Elle porura

aussi être concrurencée par une croissance du maraîchvïE, si celui ci parvient à assurer ses

débouchés.

Un développement de la contre-saison, pil 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 suivre les demandes

exprimées par les paysans concernés par le réaménagement de Siengo. En ce qui concerne

celui de N'débouào,," *r division du type Relail est d'ores et déjà prévue, avec une

interrogation sur ltmportance relative de la double-culttue'

Rêfêrences sur le suiet:

,,La double culture du riz à l,Office du Niger : un choix pour demain mais à quel prix', M'Kalé sanogo'

Montpellier DSA/Cirad, Mars l9till, 15 p'

,,L,intérêt économique de la doublerulture", F.Postel, Rapport de stage au Projet Retail' l9q)'

Rapports annuels de I'office du Niger, cu.pugnes 85/86 et86/87-

Rapport DRD/ON, contre-saison 1984 /1q85

r au prix moyen de 50.000 F lîectare ( + redevance)' en genérat à dcs gens dc la ville qui n'ont pas de terrcs'

napportR/D-Rst il 1992
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PARTIE C: FONCTIONNEMENT DES EXPLOITATIONS
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Le repiquage est l,un des aspects les phrs importants du processus d'intensification

rizicore progressif que connaît aciuelle..nt I'office du Niger. En raison de la forte

demande en main d,oeuvre qui I'accomp agrre et du coût monétaire qu elle peut

représenter, cette technique peut être soumise à des limitations'

Le repiquage étant pratiqué à large échelle depuis 1987 et se diffusant

progressivement depuis lors, ii .rt âppu* intéressant de faire un bilan sur les différents

urpË.tt - techniq,,t"t, économiques' sociaux - de cette pratique'

Des enquêtes ont été menées dans 25 villages, dont 17 dans la zone de Niono et 8

dans la zonede N,débougou. s'agissant globalemànt de villages où les taux de repiquage

sont très différents (de 10 à l0o To) "t 
ô,i cette pratique est diffusée depuis des durées

variables (entre 2 et 7 ans), certaines différences, ainsf que des évolutions' porrront être

mises en évidence.

Les enquêtes ont été menées à trois niveaur: 1) un niveau global' comprenant pour

chaque village un inventaire des différents types de main d'oeuwe impliqués dans le

repiquage et des questions gênêrale, sT les proÉiètn.r txistants et les évolutions observées,

2) au niveau de certains grà,rp., constitués igroupes de bellas, de femmes, de jeunes, etc")

et 3) au niveau de 67 exploitants, avec u questionnaire plus précis, concernant en

particulier res aspects techniques (densités, âge dès plants, temps de travaux, etc)'

on présentera, en premier lieu un descriptif des types de main d'oeuvre inventoriés,

puis les spécificités des difiérents villages, un*t d'abordèi des questions plus particulières'

I. TYPES DE MAIN D'OEUVRE

A. La main d'oeuvre familiale

La main d,oeuvre familiale est largement mobilisée pour le repiquage-' bien qu'elle

ne suffise que très exceptionnellement à issurer le travail nécessaire dans un laps de temps

limité par les exigences du calendrier, les travau( de préparation du sol ou ceu'( liés à l'âge

de la pepinière.

Rrçryot R/D - RËtril 1992
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Quelque soit son degré d'implication, la main d'oeuvre 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 travaii a Oes salariés, principatàment dans
le cas d'exploitants non-résidents.

La mévente du riz lors de I'année 92 - qui conduit les paysans à revoir à la baisse
leurs corits de production - a étê,, on le verra, un facteur de pid grande mobilisation des
ressources familiales.

Notons que cette main d'oeuvre familiale reçoit souvent le concours de paren6
venus d'autres régions pour I'occasion ou résidant déjà sur place. Ajoutons y les traditions
comme celle du bourantikêlar, assez vivaces en milieu minianka particulièrement.

B. Les groupes d'entraide

* Entraide traditionnelle ( "dama" ):

Ces groupes' le plus souvent aussi vieux que les villages et renouvelés au fil des
générations, sont en général constitués de jeunes. Le groupe tiavaille successivement dans
toutes les exploitations des familles auxquelles appartiennent ses membres et ne perçoit
auflme rémunération (hormis les repas et, parfois, quelques menus cadeaux).

Le groupe veille à répartir son travail de manière à peu près uniforme entre les
différentes exploitations, indépendamment de leurs tailles rèspectives, avec malgré tout
une certaine flexibilité. Il lui arrive également de travaille r chezàer pat"nts ou des lamilles
liées à I'un des membres.

I
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Dans la grande iorité des limiteuans Ia granoe maJontê des cas, Ie 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.

le
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ILe plus souvent, selon leur taille, ces groupes ne travaillent que certains jours (fixes)

de la semaine. Il leur arrive exceptionnellement de travailler en i*t que goupe salarié
pour des exploitants extérieurs au groupe (cas au ND11). En cas de malaàie ôu de cas
grave' ces groupes peuvent apporter parfois également leur concogrs (cas au Km 3g).

Pour qu-e les conséquences d'un repiquage tardif ne désavantage pas ce111( chez qui
le groupe serait amené à passer en dernier, le groupe travaille parfôis successivement -
pendant une journée seulement - chez les différents membrei, s'établissant ainsi un
"passage" rêpêtê.

I aide ndue" par les préændants à une position de gendrc..

Rrppon n/D. Rst!il 1992
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* Entraide rêmuni:rêe:

On a désigné sous le vocable d'aide rémunérée, un cas intermédiaire entre le dama

et le ,,oupe salarié. Il s'agit de groupes qui reçoivent une rémunération<iriférieure à celle

des groupes salariés (entre 5000 "t 
io.oob Fcra/ha) et qui, le plus souvent, se limitent à

travailler dans leurs familles.

On trouve des femmes qui déclarent avec une unanimité touchante "faire cela pour

aider les maris,,, comme au rm'zo ou au Km 23, ou plus rarement des jeunes'

Citons le cas du ton du Km 36, qui repique chez les parents 1 6.000 F /ha et celui du

,,binkadi,, du Km 20, formé à partir de lâ fusibn-de deux éduipes de football et qui regroupe

des jeunes entre 14 et 1g ans. L'argent collecté est investi dans des achats tels que ballons,

maillots, pharmacie de l'équipe et dans I'organisation de fêtes- Le groupe projette la

formation d,un groupe a" iroirba et I'alphabetisation en bambara des ses membres' Les

absences sont sanctionnées (1000 F), ainsi que les retards (250 F) et le prix est de 7'500

F /ha, avec nourriture.

De manière générale, I'argent est collecté par un des membres, I'initiateu du

groupe ou le plus àEé,et sert le plus souvent a* achats relatifs arur fêtes traditionnelles -

principalr*.nt taUÀU - (coiffurér, pugnes, savons, nourriture, etc), ou a organiser une fête

en fin de campagne.

Le Km 39 présente 3 groupes originaux et importants (30 à 50 membres chacun)

formés de ressortissants d'uné -d*" réfron d'originè 1ce* de 'S-égou", du- "{ulu" et de

,,Dia,'), qui travaillent également à prix téOoit. Ces attinités d'origine sont très fortes et la

solidarit^é qui en résulte s'exprime ,ô.ru"nt en cas de maladie ou de calamité'

De manière gên&ale, il existe également de nombreur cas d'entraide à toute petite

échelle, "coups Oe main" ponctuels et échange de bon procédés'

C. Les grouPes organisés salariés

+ I*s grourys de femrnes

Les groupes de femmes sont en général assez récents et ervpleine progression quant

à leur importance numérique. Trois facteurs expliquent cette évolution: en premier lieu, il

s,agit de réduire les dépenses de la famille (tà à*ii on "aide les maris"), ce qui n'est wai

que dans la mesrue où la rémunération de ces groupes est en général - mais pas toujours -

inférieure de 2.500 F aux prix pratiqués par les autres salariés, où les repas sont en général

assurés par les femmes ,tles mêmes, et où la rémunération de la femme reste dans la

famille; dans certains cas, également (zone de N'débougou), la femme reverserait son

salaire au chef d'exPloitation.

par ailleurs, la demande adressée à de tels groupes féminins est très importante car

leur travail est considéré comme de meilleur quAite ét plus soigRé, en opposition à celui
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des travailleurs salariés qu'on accuse de bâcler le travail. Enfin, les femmes ont perçu
I'avantage pécuniaire qu'elle pouvaient retirer de cette activité (qui s'apparente sur cé plan
au maraîchage).

Au N9, on trouve un autre argument selon lequel les femmes s'organiseraient
maintenant "car elle n'ont plus peur d'être malade", en référence arD( nombreuses
appréhensions qui accompagnaient le repiquage à ses débuts.

Certains groupes ne travaillent que rn ou deux jours par semaine, à cause des autres
tâches domestiques (comme les 75 femmes du groupe d'Astan Bouaré au N1), d'autres de
manière pennanente, "pas dans d'autres villages parce que nos maris n'aiment pas", avec
quelques exceptions comme le groupe de 53 femmes de N'galamadjan qui travailtle parfois
à Mourdian.

Ces groupes sont en général assez bien organisés (on note (Km 17) des cas d'amende
en cas d'absence (500 F/jour)), I'argent est récolté par la plus âgée, redistribué selon le
pointage des présences et/ ou gardé collectivement pour des réJouissances futures. De
nombreux groupes acceptent le paiement à crédit (après le battage), c€ qui les rend
également attractifs. Certains, comme le groupe de Mourdian, diffèrencient les prix au
comptant ( 15.000 F/ha) et ceux à crédit ( 12.500 F/ha).

Dans la quasi totalité des cas, ces groupes réunissent des femmes de colons; on note
cependant, par exemple, uil petit groupe de femmes de résidents non-exploitants (bozos,
forgerons).

'a

+ Izs groups de jeunes

De nombreux groupes de jeunes (garçons, filles ou mixtes) se sont également formés
de manière assez analogues atu( groupes de femmes. Certains groupes se sont constifués
dans ou à partir de structures déjà existantes comme les tons villageoii ou I'UNJM.

Certains groupes sont très actifs et structurés, comme celui de la "jeunesse du N5",
iltu d'rrn groupe existant depuis 75 et qui se réunissait pour les travaux de récolte,
I'entretien (chemins, mosquée ou terrain de foot, etc),.. Il possède président, caissiers et
commissaires, compte transférer son argent à la banque ef u acquii I'année dernière un
groupe électrogène. Le prix de I'hectare repiqué est de 15.000 F et le groupe se déplace
également dans d'autre villages (chez les non-résidents du N6 et N6bis).

On note des tons de jeunes numériquement importants, comme celui du N10 (70
hommes et 25 filles, de 15 à 27 ans), ou celui du N8 (60 jeunes). A I'opposé, otr trouve de
petits groupes de 7 à 10 personnes regroupcs par affinité et travaillani généralement de
manière quasi continue. Ainsi, porr les grands groupes ne travaillant qué quelques jours
piu semaine, de certains membres se regroupant en "grain" pour étendre leur activité au
reste de la semaine.

I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
I
t
I
I
I
I
I
I
IRapponVD-Rsrril 19ql



I
l:

)l

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

+ I*s groups de salarié:s

Les bellas (parfois des peuhls ou des songhais) constituent I'essentiel des groupes

salariés. Ce sont en général des groupes de 10 à 20 personnes' peu structurés et très mobiles

qui se déplacent en fonction de I'offre dans les différents villages.

Leur objectif étant d'atteindre un gain monétaire maximum' ils travaillent à temps

complet pendant les trois mois de repiq.tigr. Ils sont assez rarement résidents des villages

dans lesquels ils travaillent (N10, r*'17i, sont logés chez I'exploitant ou dans d'autres

locaux (salle d'alphabétisation au 82) et retournent souvent dans leurs villages d'origine

(Léré, Nampala, Dogofry, Guachi, Choualq..). Ils effectuent parfois plusieurs allers-retours

en fonction des opfortunités offertes dans les casiers (repiquage et surtout glanage au

moment des récoltes (femmes)) et de leurs autres activités (collecte de bois de chauffe,

troupeaux de petits ruminants, étalagistes)'

Notons, au 82, un groupe de 21 femmes bella et d'autre plus petits à Fouabougou

(femmes bellas et bozos).

qui disent en général ne
Les bellas sont souvent peu considérés par les exploitants, qui disent en general ne

pas apprécier la qualit ê deleur travail. Ceci n'est c"p"4àuot pas propre aux bellas, mais à

tout travailleur à la tâche non contrôté. Ils sont parfois socialement marginalisés ("les

femmes n,aiment pas que la famille se mélang" a*-b"llas") et pas toujours tlget ("nous

bellas, on n,est p* tritement d'accord pour lravailler avec d'autres races. C'est pas une

question de racisme, mais c'est le langage")'

* Groups divers

on note encore divers groupes de type salarié un peu p-ti."liers. C'est le cas des

manoeuvïes associés du Km 36, parents de cenains coloni nen,ts de la région de Koutiala

pour la durée du repiquage. Alori qu'un manoeuwe saisonnier gagne entre 60 et 70'000 F'

irois mois de repiquagè p"ou"nt rapporter de 90 à 100'000 F'

on rencontre aussi, en divers village, le traces d'un "maître Mossi" et de ses disciples

d,une école coranique de Niono, lequel, iprès avoir copieusement fait travailler ses élèves,

aurait disparu po* *e destination in.onnue (la Mecque, selon les avis bienveillants)'

D. Salariés individuels et groupes diffus

' En dehors de ces groupes constitués, il existe une proportion importante et difficile

à cerner et à quantifier, de salariés individuels (jeunes n'appartenant pas à un groupe'

résidants non-exploitants, travailleurs mobiles,..). Les exploitants les emploient souvent

comme complément de la main d'oeuvre familiale.

Dans de nombreux villages, par exemple, on trouve des femmes qui repiquent

individuellement un bassin (10 ares) par jour, pour 1'750 F'

RappctR/D-Rdril |tn



Ces travailleurs, ainsi que des membres des divers groupes en dehors des jours de
travail fixés, se regroupent souvent de manière informelle â I'occasion d'un travaii précis,
ou pour donner un "coup de main", contre petite rétribution ou compensation ultérieure.
Ces types de main d'oeuvre sont moins visibles mais sans doute importants.

2. CHOIX DE LA MAIN D'OELMRE

2.1 Importance respectives des différents types

L'importance de la main d'oeuwe salariée dans I'activité du repiquage est, 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 To.

Sur notre échantillon, il n' a pas été possible de suiwe le détail des temps de travaux,
mais tous les types de main d'oeuvre utilisés par chaque exploitation ont été notés, en
distinguant I'arrachage+transport des plants du repiquage proprement dit. On a ainsi
constitué des catégories avec pour chacune le Vo de fois ori etles apparaissent (le total étant
supérieur à 100 7o, à cause de I'emploi simultané de divers types dè main d'oeuvre).

FnrQunNIcE D'UTILISATION DES DIFFERENTS TYPES DE MAIN D'OELTVRL (67 EXPLOITATTONS)

Type de main d'oeuyre arrachage/transport repiquage

I
I
I
I

I
I
I
t
I
Ifamiliale

salariée (à la tâche)
salarié saisonnier
groupes de femmes
groupes de jeunes
entraide

92 7o

28 Vo

2r%
17 Vo

0To
57o

25 Ta

40 7a

77o
58 Vo

?3 Vo.

57a

On remarque une très nette différence entre I'arrach age/transport auquel participe
toujours la main d'oeuvre familiale (les 8 7o manquant cotr"rpondent à des non-résidenti),
avec le complément éventuel 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 pour assruer une partie de leur
repiquage.

2.2 Critères de choix

Le choix de la main d'oeuvre est dicté par des considérations économiques, de
disponibilités familiales, d'exigence de calendrier et de préférence quant à la quutit6 0.,
travail.

2 échantillon dépourvu de non-résidents
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Les exploitants qui ont des ressources financières importantes peuvent être amenés

à décharger leurs dépendants du plus gros de la tâche, ce qutadmettent seulement22%o des

paysans, qui précisent toutefoii que ce désengag"m"nt n'est que partiel puisque les

exploitants asHrrent au minimum té ffansport oei ptants et le contrôte du travail' Pour 27

Tc,l,idêe d,un telle réduction de travail p"t *" utilisation de salariés est incongrue' 18 To

déclarent y recourir pour des motifs bien particuliers (manque ou exigence du calendrier)

et 23 7o engagent d,abord leur main d'oe,rure pour diminuer les charges ou assurer la

qualité du travail.

sur la qualité du travail salarié, les avis divergent quelque Pel mais 70 7o affirment

que le contrôle est indispensable pour assurer cette q-,ruita (tout puttigulièrement la densité

de repiquage), les critiques étani le plus souvent adressées aur( bellas' 20 7o trouvent le

travail satisfaisant car effectué par des "gens de chez nous" et 1'0 7o se déclarent satisfaits

sans contrôle.

Si l,exploitant n,est pas satisfait du travail réalisé (en particulier de l'écartement des

plants), plusieurs cas peuvent se présenter: soit I'exploitant arrête le travail ("il faut

laisser,,), soit le groupe reprend les parties incriminées, soit enfin un abattement est

concédé à I'exploitant (cas du ton du N8)'

La préfêrence des paysans pour un type donné de main d'oeuwe s'exprime ainsi: 48

vo prêf.èrent les groupes de i"rn*"l en gén èra|pour la qualité du travail, 20 7o la famille'

16 Toles manoeuvres (en général pour leur rapidité), 13 % t"tgroupes de jeunes et 1'2 7o ne

sart pas3.

2.3 La situation Par village

La mobilisation des différents types de main d'oeuwe est très différenciée selon les

viilages, c€ qui rend difficile une anatyre globale. Quelques tendances apparaissent

néanmoins, avec d'inévitables exceptions:

Sur les villages réaménagés du Retail on assiste à une évolutiotr, à partir d'une

situation initiale où prédominait mains d'oeuwe salariées et familiates (avec parfois un

désengagement partiel de cette dernière). Le développement notable de la main d'oeuvre

salariée (bellas, bozos) semble actuellement ialenti voire inversé, au "profit"'

principalement des groupes de femmes. Ces villages ont quelques tons ou associations de

jeunes dynamiques et organisés mais assez peu 
-nombreux- Le système d'entraide y est

remarquabtemeït absent,les femmes adoptant soit le système d'entraide rémunétée soit le

salariat.

La mévente du riz sur la saison 1991 a êtéun 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 15.000 F, soit en baisse de 2.500 à 5.000 F par rapport à I'année

précédente, afin de réduire les coûts de production des exploitants. Par ailleurs, divers
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3 on noæ lO Vo de éponscs doubles
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éléments cités plus haut (voir "+ Ies grouws de femmes") se conjuguaient pour que se
développe ce type de main d'oeuvre.

Le km 30 peut également être classé avec les villages du Retail: pas d'entraide, de
rares bellas et trois importants groupes de femmes stimulés par I'absence de maraîchage
pour cause de travau( sur le Gniber. Certains villages comme [e N6 et le N6bis ont très pJu
de bellas, alors que d'autres comme le N9, sont infl.rencés par la proximité des villages
périphériques comme N'dila.

Les 5 villages du distributeur de Kolodougou pratiquent le repiquage de manière
quasi généralisée depuis trois ans. La main d'oeuwe y est pt.n diversifiée et mobile entre
les villages: I'entraide y est peu développée mais on ito,.vè 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 17.500 F I'hectare.

Les villages de N'débougou (81,82,83,84, ND2, ND5, NDg, NDl1), ainsi que le
Km- 39, se présentent de manière tout à fait différente. Le repiqua ge y est tlus récent et
parfois peu développé (10 Vo au lrtD8).

Les bellas sont rares dans les villages ND, plus présents dans les B, et - à la
différence de la zone de Niono - y sont apparèmment b"a,rcàop mieux acceptés; leur travail
- rapide et bien fait - y est apprécié. 'T-es bellas viennent plus à N'débougou qu à Niono où
ils disent être plus sollicités; ils travaillent bien mais *aogènt beaucoup".

Ce qui distingue ces villages, toutefois, c'est avant tout une forte présence de
I'entraide traditionnelle (jeunes). On y trouve rarement plus qu'un groupe de femmes.

La concurrence semble y être également plus sensible. Certains payent secrètement
2.500 F de plus pour s'assurer la priorité et la préférence des groupes. Au 84, une telle
pratique est sanctionnée par une t:u(e de 1.000 F. Au secteur Sahel, ôes phénomènes n,ont
pas été rencontrés.

On constate donc que dans la zone Retail le repiquage est presque entièrement
rémunéré, à I'inverse de la zone de N'débougou ( + Km jOiori f'entraide tiaditionnelle est
assez développée. On peut penser que dans ces villages, le processus d'individualisation et
de monétarisation est moins avancé: sans doute à cause 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 populatiôns ffès différentesr.

P.fu disponibilité de la main d'oeuvre n'apparaît que très rarement comme rne
contrainte- Pour 76 Vo des exploitants interrogés ii 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 [a main d'oeuwe salariée peut faire momentanément
défaut (surtout pour les non résidents qui en dépendent) et I'on voit davanrage une certaine

I nagaOaOii et 83 sont à dominante minianka. ND2 peuhl et minianta 84 bambaa, peulh et sarakolé, NDg bambara. ND f 1 boeo etdianka, etc..
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pression pour obtenir les groupes de repiquage le moins chers et/ou dont le travail est

considéré de meilleure qualité.

.SDans certains villages,' le prix de I'hectare repiqué est.fixé par une assemblée du

village. Dans d,autres, une certaine concurrence prévàut. Le prix oscille - en mode salarié -

entre 17.500 et 20.000 F/ha, et comprend parfois entre L et trois repas. Le prix du transport

des plants correspondant à un ha iarie .rton la distance mais vaut de I'ordre de 2'500 -

3.000 F. Le prix dè l,arrachage est de 5.000 à 6.000 F pour une pepinière bien préparée mais

peut atteindre 7.500 r po,ri une pépinière mal préparée, voire 10 - 11.000 F pour une

pepioiere très dense ou excessivement enherHe. ( 
'

3. DTVERS ASPECTS TECHNIQUES

3.1 Conduite des PéPinières

seulement 13 To des exploitants disent ne pas avoir de problèmes avec leurs

pepinières. 64 7o se plaignent dàs dégâts des rats, 15 7o de ceux des oiseaux' t8 7o des

fo.tp*"s d'eau eflY; d'ennuis divers (inondation, termites,..)s'

En ce qui concerne la date optimale de semis, les réponses des paysans se

répartissent ainsi:

fin mai début iuin
97o 36Vo

mi juin
3l Vo

Date de semis Préconisée
fin juin début iuillet

9 7o 6%o

mi juillet
27o

ne sais pas
6Vo

I
I
I
I
I
I

En ce qui concerne la durée en pepinière, le nombre de jours moyen jugé le meilleur

par les puyruos, est de 25. Pour 4 7o c'est moins de 20 jours, pour 16 7o entre 20 et 25' pour

43 To 25 jours, pou 13 vo entre 25 et30 jours, pour lB % c'est 30 jours et pour 4 To

davantage.

g6 Todes exploitants savent que l'âge des pllnts influence le rendement- Quand les

plants repiqués sont trop âgés, 72 To u.rgmàtent là densité de repiqua ge,27 7a augmente le

nombre de plants par poquet, 7 To augmente la dose d'engrais pour stimuler le tallage,4 To

coupe le haut des Plantules.

pour les dates comme pour la durée en pépinière, on constate que la grande

majorité des paysans appliquent des normes satisfaisantes'

Beaucoup de paysans (43 %) font des pepinières sèches, le plus souvent à cause des

problèmes rencontrés uu." i., pépinières en prégermé (attaques de rats et d'oiseaux,

pourrissement). outre la possibiiitè d'un hersage q,,i rnrouit tégèrement les graines, un

5 on note des réponses doubles

REp,pon R/D - Rc'.ril 19ry2
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certain nombre de ces paysans choisissent cette technique par manque de maîtrise de l,eau
ou de planage (cas de Retail III, en particulier).

27 7o préfèrent une pépinière humide, qui permet un pourcentage de germination
plus élevé, une levée plus rapide et un arrachage des plants facilité.

Enfin, on trouve 30 7o de pratiques mixtes ou mal définies; la moitié réalise un
trempage de 24 h avant de semer, soit en sec, soit sur un sol déjà humide. Ceux qui font un
tel choix disent en général mal maîtriser I'incubation (pourrissement, hétérogénéité du
degré de germination).

On note certains paysans qui choisissent leur pépinière en fonction du calendrier: les
semis prégermés en période de ptuies ne sont pas conseillés à cause de possibles excès
d'eau qui entraînent un pourrissement des semences.

43 7o des paysans font des pépinières exclusivement pour eux mêm es. 22 Vo disent
avoir vendu des plants restants tandis que 35 To "atrangent" 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 I'AnR {g au niveau régionai, .ori".pond à un
écartement de 20 cm x20 cm, soit une densité de 25 plants par m2.

Cette densité est citée comme optimale par 24 Vo des exploitants, mais 46 Vo
indiquent une densité plus élevée (correspondant àu "sibirin", c'est à Oit" uu ;'pouce": 

L5 à
18 cm), tandis que 12 7o optent pour 20 cm x 25 cm. Aux deux extrêmes on trouve trois
paysans pour conseiller 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 permis de constater que les densités réelles étaient un peu iniérieures au(
préférences citées par les exploitants. 63 7o des densités observés étaient inférieures à 25
plants/mz, dont un cinquième inférieures à 20. L'intervalle 25 - 30 a réuni 30 Vo des
observations, tandis que seulement 7 7o dépassaient 30 plants/m2. On note des valeurs
extrêmes de 17 (non résident ) et 42. La moyenne des mesures, 24.5 plants/m2, est très
proche de la norme conseillée.

3.3 Temps de travaux

Les temps de travaux de I'opération repiquage sont en diminution, grâce à
I'habitude acquise. D'une moyenne de 50 jours /hu entie 87 et 89, ce travail p.ùdruit -
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selon IIIER - 28 jours en 1990 et 36 en 191'' Ces valeurs comprennent le semis de la

;Ëièi"J"rrachage et le transport des plans'

Les temp's de travaux ont été indiqués par 2? grouncs différents' en fonction de leur

expérience. Notons qu'il 
"'i 

to*ant que les groupes se-JoÀtituent de telle sorte que leur

capacité de travail journ"rie"îîi"T 
'à*"a" 

a in ftË"tot" too à une autre valeur ronde)'

La figure suivante montre la distributio.n de ges temps de travaux, dont.l?. mSyenne

est de 19 personnes/iour *il'il'ËË-iti"ry'* iJ"'s tt"ot"O de travail/ha)' cette

moyenne est plus raule poîËreîiàiî"i trz.sf ", 
r". gà"p". de jeunes (17'1) quepour les

eroupes de femmes' tzr.sl.îiîusti* i'oot" a"t.grooËt o" tli - 12 penonnes'repiquant

in r,èctare en l0 heures o"'rî*rr"i.îàè. â 
1" 

,a.n1.t1!ià;uou". - oej gpupes d'entraide -

qui mettront troi, a q*t'" riiîfr* tî"tpu tp"* un même nombre de personnes)'

4. CoNCLUSIONS

Le repiquage est une techniqot 4ry*:,"1 pleine expansion' On peut considérer

qtrielle est, a t'leo,"t"tt'"'itl"tîËË.* ryttutrte' 
tia"t*otàtoePtée€t reconn' ue par les

paysâns. on peut.prevou qo" ta p-o'tiooo"t'"""'.ooiiZÀenagéts oùune telle pratique

est possible, ser" . *o" '"Ïi";"'Pd;à; 
;;" elle I'est déià dans certaines zones'

Aux exigences en main d'oeuwe qui accompagnent ce repiquage' les villages

donnenides solitions variables et évolutives'

De manière gênêrale'les rarsons eui nerye-n1. exnliOuer la prédominance 
'de 

tel ou

teltvpede.uioo'o"t'*"îJioii"'"iu"g"in"*ntptt-âiiaËoi"ttr"aitpooiuiutea"lamain
d,oeuwe salarié" çr* roil'îîo.iî".îrî"gopt "rt'o 

â;; "ill"g:..*nàés' 
parexemple)' le

degré d'équipe*"tt gl"b"l i;-p";"t o:"tt""to"t nr* "it9-r"t T'1n"*-p::!ï'*it"t "'
àé-to,".rape;oaeaet"*'H:i*Ïhi;**ii';:f'm'ri:.*'::!ËË:il:
Itrii:ff ,:""'J*îiffii:'i,1ff ii'i'ïË!:Ï*î*I**"#*'i.*,::iy*"*:
"îilttaè 

ptoo".tion' la recherche de revenus rnor

facîeurs concoureot a 
"*piiî""i 

i" àyoutniqtt" ptopt" à chaque village'

Lesformesd'associationdépendentésalelentaussi-deY'*!uïL:*t"*
vnage, traditio*"u"."î pr* "i" .* iy{iffi fî"Hff!;.ffiff;"ii
;rig*ru fi ';ï' *iî: Tî":"."1",:Ëi ffi'îË qî*- t"'" entrePrise avait

orovoqués dans le passe'' è:il;JË,n-J"i o9 rt m "ttit"ti 
que les groupes de femmes

àoi _ oriué", de maraîchage - se soot organise. ."n"'l*e" poaie repiquage ne survivront

pas aux tensions qu'ils cnnnaissent'

6 valeurs mrrespondant à des jor'nnées de 8 heures'

7 c,est arssi porn 
"cite 

r.iron (nécessité d.un rythme de uavail commun), - outre les affinités - qt'e lî gens s€ regroupÊnt par classc

d,âge : un des groupes de femmes gl il i+J-i".ur.") il;*" ii *i"uoîqî'î"nr""rl rcp"i-t du r€ste à causc de leu

inàpacité à suivre le rythme dl groyp"'

e irsqu'à ssPt personnes en une douzaine dheures'
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Malgré cela' on peut conjecturer que l'engagement de la main d,oeuwe villageoisesera durable' vu l'évolution de fenvironnement écônomique, ta croissance des familres etles besoins monétaires individu.rr q"iniront sans ooute que croissants.

La main d'oeuvre salariée semble, après un engagement important, relativementstable et on peu-t penser que seul I'extension àe ru pruù.que du repiquage l,empêche de voirson marché régresser' A terme, cependant, l" diiparition'à-", hors casiers et lerétrécissement du salariat poturont affecteruerirurrment les populations voisines descasiers de l'office' Il ne sembLe dgnc pas rcgdme cË penser que le repiquage engendreraune fixation importante de "prolétai-res ruraux" aur( abordi des villages, ni que sondéveloppement pourra être freiné ou remis en q.r.rtiÀ pour une question de force globalede travail.

78 7o des paysans 
.interrogés sur l'évolution de ra quantité de main d,oeuvredisponible en cas de repiquagr icnààrire à l'ofiice 

- 
du Niger ne monrrent aucunepréoccupation' 

1 q* * puyt-* qù prévoit réelrement des problèmes, le resre se borne àpenser que des difficultés localiséei ,ônt possibles.

Enfin' il convient de ne pas oublier que le r^e-piquage n,est qu,un aspect deI'intensification et que nul ne peut prévoi*o*rnrot l'effonàrJrrr"ot actuel du marché serépercutera sur cette derniète. si l'ôn considère q"" Q ro à", puyr*, affirmenr ne pasimaginer revenir à un semis à la volé"i .*e 13 và qtnl'envisageraient en cas de baisse dumarché' on peut penser qu'un retour en arrière serait toutefois limité.

9 bien qr're dans de bonnes conditions' un semis en prégermé donne des rcndements équivarents.

Rapporr R/D - RÊtail 1992
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TEMPS DE TRAVAUX DU REPISUAGE
vqleurs clqssées Pour 27 grouPes
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En 1989' une ébauche de typologie des exploitants du Secteur Sahel avait été faite
sur un échantillon de 65ro exploitations. Affinée, elle a êtê étendue à I'ensemble du Secteur
en 1990."

Cette typologie constitue, outre un instrument de travail pour la RD et le Conseil
agricole, ur outil de diagnostic sur l'évolution des exploitatiàns. Afin d,appréhender
d'éventuels changements au niveau des exploitations qui avaient été classéei parmi les
exploitations en difficulté, une actualisation a été menée sur un échantilôn de 60
exploitations choisies sur les 3 villages de Retail I (ayant la plus longue expérience
d'intensification). S'agissant d'une période de seulement d".t* ans, on ne peut s'attendre à
de gros changements; les excellents résultats des campagnes 90-91 et g1-g1 doivent
néanmoins se traduire dans les faits.

L'étude a porté sur des exploitations des groupes 3 et 4.

* Groupe 3A: (3 exploitations): exploitations en équilbre précaire; résultats faibles
ou moyens, équipement minimum; grandes familles en déclin avec blocages fonciers
et problèmes de cohésion.

Groupe 38: (30 exploitations): exploitations en équilibre précaire; résultats
faibles ou moyens, équipement minimum; petite familles recherchant la stabilité.

Groupe 4: (27 exploitations): familles en difficulté; rendements faibles et manque
d'équipement, familles issues du groupe 3 et déstabilisées ou récemment installèes
s:Lns moyens.

L'analyse des enquêtes a donné les résultats suivants :

r 62 To des exploitations n'ont fait I'objet d'aucun changement.

r 38 % ont changé de classe ou de groupe.

Le changement est positif dans 83 7o des ffN (amélioration des conditions de
I'exploitation), tandis qu'il est négatif (régression) pour lt vo.

l0 J.YJAIVIIN: M. SEBILLOTTE; E. tr{uLATU: Y.COULIBALy, 1gg9; propæition d,une t}?ologic d.cxploitations pour le secteur
Sahel de I'Office du Niger.ll Travaux effectrÉs par P' BAL et M. II{IDAILA. en collaboration avec tors les agents du prott, sous la direction de J.y. JAMIN.
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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, équipemgll-(nombre d'attelages), main d'oeuwe

(pA, t*rl: capital de I'exploitation (possibilité d'embaucher la main d'oeuvre

salariée au moment nécerruir" à partir de ses propres revenus ou Par financement

extérieur).
- I-a, technicité du paysan (préparation et entretien de la pepinière, maîtrise de la

technique de rePiquage).
- L'importance accordée au maraîchage

- L,organisation du travail au niveau ie I'exploitation (cohésion familiale, gestion de la

main d'oeuwe...)

D,une manière générale, on observe, une nette augrnentation des rendements (de 20

à 100 To) par rapport alD( premières années de I'intensification' ce qui est pour beaucoup

dans le taux relaiivement éievé de changements positifs.

* Changement Positif

- 61 To desexploitations sont passé du groupe 4 lleroupe 3 !3-B)'
- 22 7o dugroïpe 3 au group" 2 (38 --', Zg - l87o; 3A -'> 2B = 4To)'

Exemple d'évolution positive: famille 180 du N1

Cette famille est passé du groupe 38 au groupe 28. En 1990: exploitation sans

équipement; rendement riz = 2,9 ionnes/ha; champ d" double culture riz non exploité à

cause du retard sur le calendriei agricole; populatiôn totale = 14, population active = 7 '
TravailleurHomme = 5; complénient Aimentaire payê avec le salaire d'un membre de la

famitle qui travaille dans un projet.

En lgg1-. début d'équipement de I'exploitation (1 chamrê, 2 boeufs de labour);

rendement riz -- 4 tonnes/ha sur sole de siàple culnrre et 3 t/ha sur celle de double

culture; augmentation de la population active qui passe de 7 à 15; diversification des

activités agricoles (emprunt d'ùn champ de culturt pt iniAe, intensification du maraîchage),

autosuffisance alimentaire atte inte, exploitation non endettée.

t Clwngenænt nêgatif

4To des exploitations sont passé de la classe 3A à 38 (même groupe), lSTo de la

classe 3B (grouPe 3) à la classe 4.

Exemple d'évolution positive: famille 106 du N4

Cette famille est passé du groupe 3B au goupe 4. En 1990: équipement précaire

(une charrue et 2 boeufs non dressés), tL CE a lou? I'aitelage d'un autre paysan; rendement

riz simple culture = 5,3 t/ha; sole de double nrlture lôuée à un autre paysan' Pas de

Repport R'/D' RGaiI 1992
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maraîch ?Eë, l'éloignement de la famille (non résidant) empêche 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 riz pour payer ses dettes (risque d'é-
viction).

En 1992: exploitation sans équipement (mort d'un boeuf avant la camp îg51e, vente
du second pour payer des vivres pendant la période de soudure). Baisse des revenus que le
CE gagnait par son métier; malgré les bons résultats de la riziculture (5 t/ha en simple
culture et 4 t/ha sur la sole de double culture), il ne parvient pas à équilibrer les chargesu
(location de matériels, intrants, aide aru( parents) et les recettes.

En conclusion, 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 piécaire; ce
phénomène, par ailleurs, n'empêche pas certaines exploitations particulièrement
rnrlnérables de régresser.

Il aurait été souhaitable de mener cette étude au niveau de tous les group€S, afin
d'obtenir une vision globale des changements survenus au Projet Retail.

12 Un non résidant dépense de t'ordre de 210.000 - 250.000 Fcfa/ha.
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L,intensification de la riziculrure, p""ni-':jï le iiTi::ïment' 
ainsi que le

déveroppement progressif d; maraîchage ont permis un accroissement importants des

revenusdesexploitantsu.,.o,,,,des5dernièresannées.

on peut estimer, ainsi, qu,il s.e {égase,!lgo.'année 
au niveau de la zone de Niono

un ,,excédent,, monétair" d"-t-lolàr" d" r à ia milliards oe rc* une partie de cet excédent

est réinvestie de manière pioJu.tive (boeufs de tauour, matériel agricole' décortiqueuse'

construction d,une maison à Niono) ou *, des bienr;i;;aires (mobylettes' réfections

d'habitations,..)'

[Jne grande partie de ra richesse ainsi crêêe peut néanmoins ètre considérée

évanesc"ot".-c.ci est dfi en particuriel au fonctionn"*""1t"àJ oe la famille africaine' qui

entraîne une ponction ,i une r*g" redistribution des revenus "excédentaires"

éventuelrement générés pqJ.* d. :{;"-*br;;;ï-rttticacité 
douteuse de l'épargne

traditionneile que constitue l'élevage et à la place 
'nto'" 

très faible du système bancaire en

milieu rural.

Dans une certaine mesure, il y a ambigûi!é à injecter des sommes importantes dans

des investissements physiques ters que,tes réImenug";;;n;, titu richesse ainsi créée n'est

oas réinvestie dans des schémas capitalisi"s simples pour ass'rer une croissance minimum

tO"t 
."p*ftés de production nationales'

une émde détaillée des stratégies d'accumulation et d'investissement avait êtë

prérnre au progranrme de cett" année fJ"'^tr :îf;oet 
a bien faute de temps' Deux

stagiaires maliens, sur une durée d'un mois, ont pu "à;;;; 
réunir quelques informations

tùi"* thèmes: l'élevage et I'habitat'

+ L'lnbitat :

Depuis ra création de 
'oN, 

r,habitat des paysTs a peT- évolué, principarement à

ca'se de ra faiblesse des revenus ", 
î" îi"teâttità ioi"iet" (éviction avec perte

automatique du logement cédé par I'ON)'

La sécurisation foncière, l,accroissement des revenus et la délimitation de zones

d,extension pour res viuag.r-0" Retail on, jeneré une utlùte croissante' parfois fébrile'

dans les bancotières des villages'

MODALITES D'ACCUMULATION AU PROJET RETAIL
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Le reste (75 vo) des personnes enquêtées sont des paysans.

Les travaur( portent. sur la réparation d'anciennes maisons ou la construction denouvelles (agrandissèment de Ia famiiiirugusins pour stocker res produits...).
sur I'en|9-mble des paysans interrogés, 78 7o désirent améliorer leur habitat (toituresen tôle' électrification"')" ciuuot au 27- To .rrrturrts, ïs ne tr*u."t pas nécessaire uniïrtriffffilr:îirffL'"ui'on' * *oartienneot â r'orrice ;; Nis"r er esriment reur

[Jne enquête menée auprès de 31 individus (choisis au hasard sur res zonesd'exploitation de banco) a montrè que 25voo", p.rrofies interrogées sont des manoeuvressaisonniers fabriquant des briqu.r pou,ll; vendie aux familles résidenres.

il:jiîï:ffirî::î;:'::'*:ï,-:"1,1':ï.g.'.:_zones de banco occasionne ra création* # ;"iÉiïË :,', iii:i,",ii',ll#:'il Ë:ft::sur l'éventualité d'un éloignement des hancntiÀfec r,, .;r^-^- r .,,#i",J,î:îi,:îirulln:,i**i":ï:"if iËi"fti_i:i"iïJfi ffi ylJî,;,,ffiî"tr
: d;i i',".#ff i' -,'ii,'ffi Hî,îîï:'il :,ïffidtassainir les villaggs -uia ânornên t,.rq ro ^^** r^_ r

d'assainir les vittages -uir uuË#i;ï.fiiËJ J; 
*" telle disposition permetrrair

note dans auflrn villaee une nrise rra ^,.,.o^i^_^^ ___! Qles,ltranlport). Touteiois, on nenote dans aunrn village uo" p.is" de consciencs d-*iirHit#Tà i:t:lr"jil: ;:solution.

Le prix varie de 5 F ra brique à 10 F cfa res 3 briques.

I
I
I
t
t
I
I

solution.

t
I
I
I
T

t

Par ailleurs' on assiste de plus e-n nlus à l'achat (pil.les paysans) de maisons dans raville de Niono' ces maisons soni généralement mises'àn locaiion. t-a aist.ibution de rots
fffi*#::J:Ïffi;.1'extension oe Niono provoquera sans doute un redoublement de

I
I
I
I
I
I

* L'êlevage :

un enquête légère a étê menée auprès de 30 exploitations (dont 20 choisies, enfonction de la t)"olqùe' pour I'échantillon- du suivi maraîchage) et s,adressait aux chefsd'exploitation et àux tËmmes (petits ruminants).

L'ensemble des exploitaliols enquêtées possèdent des boeufs de labour, la moyennei#J:iÏti::ïJ] t boàurs de raborri)- t3ro;;;;;proitutiÀ po,,eoenr des vaches (r3

La principale source de financement est l'activité agricole (riz + maraîchage) ou
;l:r#u,ii#ffiiï):n" les r'il;lr^ obuervJ chez-6 ro-ies remmes enquêtées

L'augmentation du ffoupeau se fait par croît naturer et par achats. pour 

'ensemble
des exploitations' on a calculé une croissance de zsfr ru, t"s d;; dernières années.cette augmentation laisse entrevoir déjà les probÈ-.rr 

-a. pâturage et l,incidence d,uncheptel important sur l'état du réseau d;irrigutLo oo*dgs pays*Jroor conscients de ladégradarion du réseau par res animu* f"noant u ,àntie-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 paysans pour lesquels le nombre de têtes dëffilurl'
signe de prestige.

L'élevage est également pratiqué par les femmes.

sur les 30 femmes enquêtées, 73 7o possèdent des animaux" dont plus de la moitié

d,entre elles des bovins, ce qui a constitué une surprise- : 167o. 
(principalement des

exploitation des groupes 1 etz;possèdent des bovins, n Vo des bovins + ovins-caprins' 46

7o des ovins-caPrins.

Les bovins des femmes sont associés à ceux du chef d'exploitation et le gardiennage

est assuré par le berger de la famille. Les petits 
"r -*t"-*ts 

sont soit confiés au berger de la

famille ou parqués iu niveau de la ,orrr"riion et placés sous la garde d'un berger commun

au village (qui s,occupe seulement des petits ruminants) pendant la journée' Son salaire

moyen est de 100 Fcfa/tête/mois.

Certaines femmes, surtout âgées, pratiquent une forme d'élevage de case qui

consiste à entretenir un ou deux moutons dans la cour, soit pour la reproduction, soit pour

I'engraisser avant la fête de tabaski.

Les soins des animaux appartenant aux femmes sont gênéralement assurés par le

chef d,exploitationu (séances dô vaccination). Chez les petits ruminants, les traitements

préventifs sont rares et les curatifs sont essentiellement à base de tétracycline' Le taux de

mortalité est très élevé (surtout chez les petits ruminants : au moins un cas signalé chez 80

To desfemmes). L,ann êe L99z a êtê fataie pour les animarur de la zone à cause des fortes

pluies de Janvier; dans tous les culs h fôrte humidité tiée à la présence des canarD(

d,irrigation provoque le,,piétinu.L-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 (monogame ou

polygame) et la pratique de l'élevage. Notons I'influence que pelt jouer I'origine ethnique

et cette déclaration d'une femmJ Minianka: "notre coot tme interdit à une femme la

pratique de l'élevage avant la ménopause"'

* Rentabilitê de l'ê:levage

Il est notoire que l'élevage, par sa fonction "tirelire" et le prestige social qu'il confère

arl)( propriétaires de troupea*, 
"rft'une 

des formes d'épargne traditionnelles'

on a pu observer, cependant, un amorce de changement chez certains paysans'

lesquels limitËnt volontair"*.nt la taille leur troupeau. Les 80 mm de pluies de janvier' par

exemple, ont causé de sérieux dégâts et ont prouvê, si besoin était, la précarité de l'élevage'

13 t e chef de famille peut utiliscr (avcc ou sans oontre partie) oomme bocuf de labour un anirnal tpParænant à une femme'
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L'enquête réalisée, à la demande du Projet, par Salmana Cissé sur la mise en valeur
des hors-casiers et des espaces de pâturâger+ a permis d'apporter quelques éléments sur les
paramètres techniques des troupeau(.

Les deux tiers des animau( auraient leur origine dans le croît naturel, contre un tiers
dans I'achat. Sur I'année 1992, les entrées correspondtuient à une augmentation de 14.3 Vo,tandis que le déstockage dépasserait à peine 7 V; (contre ll Voau tvtati en général). Sur ces
sorties du troupeau 69 7o seraient dues à la mortalité et à des pertes ! Malgré cela l,élevage
serait une des formes d'accumulation de 55 7o despaysans du Retail.

Malgré la difficulté d'obtenir des informations fiables sur ce sujet, des enquêtes plus
approfondies seront nécessaires dans le futur.

to 
-:t-t réaménagement du réscau hydrauliqræ dc Reiail: mnséquences sociates et économiqucs dans I'exploitation des ho,rs casiersn.1992,27 p.

Repport R/D - Rctril 1992
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PARTIE D : REFLEXIONS SUR LES OPTIONS

DE REAMENAGEMENT
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LES OPTTONS DE REAMENAGEMENT A L'OFFICE DU NIGER

Elêments de rêflexion wur l'êlaboration de Retail III

I
Râfletionq sur les oftians de rêamârmgettunr 178 

t

I
t
I
I
t
I

I INTRODUCTION

La réhabllit-a1ion progressive, depuis une quinzaine d'années, des infrastructures
hydro-agricoles de l'office du Niger a connu des môdafités différentes, parfois divergenres,
sglon les projets mis en oeuvre. Ces différences reflétaient une divrt.iù des points de vue
des bailleurs de fonds conbernés sur le niveau d'aménagement souhaitaUle, ainsi que le
manque de directives techniques ou de nonnes au niveau des termes de référence
techniques.

^ Les justifications économiques qui accompagnent ces choix techniques sontfortement dépendantes des hypothèses ionsidéréei, én particulier sur les rendements
escomptés, la durée de vie du perimètre ou le coût de I'entretien.

Les options choisies lors de I'exécution des deux premières tranches du projet Retail
conespondent à un aménagement proche de I'optimum et se traduisent par dei coûts à
I'hectare importT$ Ces options se justifiaient en partidier par la nécesiite o, disposer
d'une zone réhabilitée dans les meilleures condilions afin à'^r*", la réussite de la
démonstration à grande échelle de I'intensification rizicole. Cet objectif, notons-le en
passant, peut être considéré comme atteint puisque même les zones non-réaménagées -sous I'effet conjugué des efforts déployés pàr I'encadrement de I'O.N et de la
démonstration ainsi faite - ont actuellement emboîté le pas au( zones réhabilitées etadopté, encore partiellement et dans la mesure où i'état du réseau le permet,
I'intensification.

Des options nettement moins coûteuses et tablant sur une importante participation
paysanne' menées au début dçs années 80 par le programme ARpON, n,ont pas
immédiatement débouché sur les augmentationr â" rendement escomptéesr.

l Po* des raisons d'aillcurs sans doute asscz indépendantcs du choix du type d,aménaçnent.
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Au cours de ces dernières années et par ra force de I'expérience, on a assisté à une

convergence progressive despointsde Tr.ûn pr"*i"t pÀ acieréalisé lors d'une mission

d,harmonisation des norr"r'd, réaménug.*Ënt, taquàile s'est toutefois limitée à une

.o*p*uison des normes techniques'

Les réflexions qui suivent constituent une contribution au travail de synthèse réalisé

actue'emenr par ra DAH po; définir des normes d'amt;;;;"tent homogénéisées' Il a êtê

êtayêpar des'.onu.rrutioni, individue[es et collectiv"r, itn'its avec des paysans de lazone

de Nionoz, sans souci or'^*iàlentatiuité statistique- tt rend compte de certaines

observations, sur ra base de rexpérience constituée par les réaménagements déjà existants

àont, principalement, le Projet Retail'

pour étabtir des comparaisons, tant au niveau technique qu'au plan des coûts' nous

avons choisi de faire référenle à quatre réaménagements récents ou en cours d'exécution:

I Retail II (1990-1991); 1300 ha; Proiet SOGREAH; travaux SATOM

r Kokry/ARpoN (r9gz);z74ha;projet ARpoN/oN; travaux en régier'

I siengo (Igg2-Lg96); 3000 ha; Projet sOGREAH; travaux COMPLANT'

r Macina/Boky wéré (1991-1993); 2g00 ha; proiet GERsAR; travaux sAToM'

Notons d,emblée que re réaménagement de for,ry 
réalisé ?ut 

ARPON an d'une part'

fait l,objet d,un bilan détaillé des Jotts et, o'uot L part, intégré un bon nombre

d,amériorations techniquou- c".i rend possible *," .o*p*aison an"c les autres projets'

comparaison qui aurai t êtênefteme", pi* hasarde*" rïii avait fallu la mener avec les

aménagements antérieurs'

Les calculs afférents au( projets Retail et Kokry-Arpon ont été faits sur la base des

éléments présentés en fin de chàntier. pour les de'x autres' en co'rs de réalisation" nous

nor$ somurmes basés sur les devis figurant dans le marchéz'

Dans ce qui suit, les données fournies ou les comrnentaires sont parfois suivis de

'initiare 
du projet au(qu"t, it, se réfèr.* troi, R, K' s et B po*' respectivement' Retail IL

Kokry, Siengo et BokY wéré)'

:i"ËîJffffi"},"#,îilHtt; rors par le prosramme Arpon sont provisoir* et pouroot êtrc su;ets à modification

- ff#f**r3i,iiff;ndanr 11-crùbcr 
nord a éré so'strait€ du montânt des tt,.varx

5 scule la partie des travarx correspondania t:aoo,*teur. au o,î;Ë-r"*;";-Ét;a* o" Boky weré a été pnsc cn oomPtc'

6 pistes en remblai pour les partiæurs' comPaculgg et doublem;; i" la largeur ocs ca"aticrs d'atÏGcur (lsrc)' introdrrtron de modules

à masque, qutlité de planage aocnre' etc"'

7 ccrtaines rubriq'cs étant parfois mal evalÉcs" certaines concrrsions po'rraicnt êtrc qrælqæ peu modifiées qrnnd on dispæcra du

bilan d€s rravar*. en particulier du hopt dc siengo: ,.1.n"î"rr. n", "i"mptc. 
t"s-tcrrabd"oti dont lcs coû.' apparaîuont plrr loin

très éleves, 
"""i"oiEtè 

estimcs plus faiblcs dans lc marché'
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II ELEMBNTSDECOMPARAISON

".., *foî,i3,ï3t#1"*:ctrits 
respectifs de différents aménagemenrs est très déricate et

r [-es bilans, ou les devis estimatifs, des différents pro.iets ne sont pas détaiués selonles mêmes rubriques, ce qui rend jirii.il"l"Lrp"ruiroor.
r Les prix payés à r'entrep-rjse (tels que détaités). ne correspondent en générar pas àdes marges de, bénéfice'fir;J-.*'ïrtaines rubriques, les îa.ges sont

iillii:ff}1J#,,1:#ïi ;Ëji"i',:iî#". peuvenr ei" 
-'ie, j-Ëianres; 

ces

' .?:rï"ffiil:X .gênêrarpas 
les même choses puisque les options techniques ne

r La qualité d,exécution peut être très variable; un remblai par exemple, peut voir soncorir varier du simple. au triple 
"o 

-ioiàoo 
de ra- qualité 'du'*-p"o"g"

(détermination de l'ôptimum-Ë*oi-"oi"'io."roir, r,*ia'r*tià" À-materier,compactage en couches suctessives, etc...)

. t#ri:Jli"î",i:r"îHno.î *rrrenres entreprises (ou par ta régie) dont tes coûrs

r Le corit du réaménagement est souvent ramené 
.à r,hectare, or ce coût n,estgénéralement oas proportionn"f a f"lrp"rfjle, puisque certains frais sont fixes(installation, dêflacemànt de, 

""A";-. 
"-"-"'"

r Par aineurs, r'importance du travail à réaliser n,est pas 
'otr 

plus proportionnerc àta superficie: lê nombre- moyil;;Ë; â.."_a 
Jnrlnaire et lecondaire, enpanic''rier) ou de meges ag {frin' dé*;JË Ë'forme du réseau er varie donc selonle perimètre. Ainsi-Retail u;.Ë;;'.5t.de.partiteun/ha t"nJi qu" t"réaménagement de Kotry en *û"-;;Ë E.6 (voir détail à ta figure l). D,aurrepart, certains ûavaux (curage d,un Or"f, bri"à4, palgxempte) onî*" uriUte quidépasse souvent la seuie p"ii" *r."rie"tpîiïrerrauititation.

r Enfin, comme pour une y:Te €n gros, les cotts par hectare ne sont pas fixes maisdiminuent quand la superficie o" pi*i 
".Ë"*".

Pour toutes ces rairsignificative. sons' le coût à l'hectare peut ctnnaître une distonion très

. La comparaison écoyyig1e ne peur donc se f*,.1 9** un premier temps, qu,aumveau des prix unitaires rry9i u"1o",.,i;;;;;bËÂé9fui-1, après avoir prii soin devérifier qu'it y a compatibilite o"* r"âit"irîî"^ii,oLrre

E partiteurs + sous-partiæEs
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100

80

Ftg.l

60

40

20

COMPARÀISON DES METRES PÀR HECTARE

pour tes dlltérents type de ccnqqr et de drcrins

ffi e"tatl FNN EoLrY l--.-l steugo
I

Wg.wete i

i Ccrncrt P. r Canal s' i canat t. I Drcin P' i Drqln s'

35,{
42,9

41,7

32,9

13,3

7,5

9,7

9,I

II,I
I3,I
9,8

12,5

I Prqtn t'

29,8

95,ô
46,7

32,1

on mettra ainsi en évidence des différences de marge benéficiaire selon les

entreprises ou res conditions de concurrence au moment de lLppet d'offre' Le cas des

travaux en régie constitue une option q+" il e,r. considérée en gardant à I'esprit les

àitter"o.", -Ë"s en évidence un peu plus loin'

Dans un deuxième temps, ra comparaison pourra porter sur I'ensemble des types de

travaux que comporte re réàménag"*"n, (en adoptunt la classification utilisée pour

Retail), après avoir homogénéisé res métrés [àcair., d"' différents canau( et drains'

La comparaison pourra enfin être faite au niveau de I'aménagement parcellaire

(tertiair"r, q,ruiernaires et planage) pour un schéma d'aménagement ryPe'

une fois ces différences mises en évidence, I'analyse économique est fortement

dépendante des options ,".t niques choisies. on s'attachera donc à discerner' d'une part' ce

qui corite cher dans re réaménagement et, d'autre paft: à""' quelle mesure on peut baisser

les coûts coffespondants sans ,rJp s'éloigner des objectifs initiaux'

Ces objectifs reflètent plusieurs aspects:

r re degré de pérennité que l,on souhaite donner au réaménagement, lequel dépend

aussi fortement des hypothèr"; qr; l'9n fait sur le degré d'entretien qui sera

apporté urtérieurement.-ô,.rt ru quàuté des ouvrages et di leur finition qui est en

jeu-

Repport R/D - Rctail t992



t 
:"rJl%: 

de participation des paysans aux travaux qui est prév* ou rour au moins

I Le niveau de "confort" désiré dans la gestion de l'eau (débit disponible, contrainte

;;îffiiill,l,J::i,$;:u;, "J*inatIon" J., parceilès, etc...) et rutiri.ution du

I Le niveau de sophistication technique souhaité ou souhaitable.

UI RENTABILITE DES AMENA.EMET.ITS

Le corit résultant de ces choix est en général confronté à une analyse économiquequi compare une situation existante 1ou ,u prol"ction dans quelques années) à la situationpost-réhabilitation' Les bénéfice, '"r.àrptés 
sont en général déduits des seules

âTffi:T:XiTï,ff o;?î!i*îi fi:i,îLrîfï" i;;' autrer bénérices, même s,'s sonr

rrauirueiT ;'#Ï:llïî,irïL:"j$"ilioche, même si eile esr une,,étape,, adminisrrarive

t Le coté subjectif (durée de vie des installations), ou hasardeux (prévision desrendements ou du prix du paddv) d" certaines hypothèses.

I 
1i*3rti3j|it*f ou I'impossibilité d'évaluer les répercussions grobares de

D'autres justifications sont, ou doivent être prises en considération.
- la stimulation de toute la filière commerciale et, dong de la vie économique locale.
- I'augmentation du nombre de familres instalrées.

- une répartition plus égalitaire des terres.

- la crêation de petits métiers en conséquence de l'augmentation des flux monétaires.
- I'influence sur la zone non-réaménagée: exemple réussi d,intensification quicontribue à susciter un changement dË pruriqu"i culturales dans les zones non-réaménagéesr, ce qui.se t.uâ,rit par un quasi triplement des rendements desexploitations qui i'adoptent. r-a,' campagne g}tit u" *inri, enregistré uneaugmentation globale du tonna.ge de paddy àe I'ordre de 2a vopar rapport à r,annéeprécédente' augmentation qu" lbn oewaiiretrouver sur la campagne gz/93,0.

e voir "Note sur llntcnsification en zonc non-réarnénagéc" R/D Retail, Mai 9210 à moins qrrc les prouremes o;app;;;""emenr en cÉdit, rio a ttoc"tæ,o"o,. se Évèrent trop argrn
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- l,amélioration du drain aFedont on attend des effets positifs sur les problèmes de

salinisation/ sodisation'

_ la diminution des consommations en eaub réduite de I'ordre de 307o'

- l,amélioration de la circulation et de l'accès aux villages (cf le village de Tissana' qui

était inaccessibre une partie de fhivernage avant le réaménagement)'

Il faut ajouter qu,une évaruation de Ïimpact du réaménagements demanderait une

vision précise ie lu situation initiale: de nombreu( aspects ne sont pas pris en compte' ce

qui contribue a iÀor" vain i,"*"r"ice : re **eit" 
1 g:r"r des villages de Retail II (4 ans

sans maraîchage + disparition d'immenses ho..-.asiers"), par exemple' rl'i. Pas étê

considéré.

outre tes éléments énumérés ci-dessus, faugmentation des rendements observée

actueilement en zone non ,eamér, agêe,J,re à t'aoôption-àt"tpiquage et des modalités

d,intensification, ne rend pas co*ptJd'*, .*uoérisiique importante âe cette production:

sa précarité. L intérêt a"r-ro*, irriguéer, ,.rrtoot dans i"t teùons sèches' est de soustraire

le paysan au ,,risque .ri,,,uiiqrre" (Ln *egorutité;, prinripi -facteur 
de la fragilité des

système, 
"gruir"s-'or 

." ,iiq,re 1éapp*ui Ëurti"lémànt d;ns les zones non-réaménagées

dans ra mes're où ra prodiction ,"r,, ,oumise à divers aléas: retards de calendrier

(pépinières inondées), inondations des ,ones basses tti*r"" de drainage inopetunl' brèche

dans les arroseurs ou res partileurr,.l:.récoltes dans i;;;" etc"' Le coté aléatoire de la

production affec,te dire.,rrl"n, la stabiliià o, i.xploi-tati'on et ta fragilise' qui plus est dans

un contexte de réaménagement progr"rru ori tr, àeariàos et les raisonnements se font de

prus en plus sur la base de ra ,eaiitc 0", -iÀ ienuuiti,é"r (perspectives de baisse des prix'

par exemPle).

Dans ce sens, re réaménagement glo.bll expripe une voronté de remise en état d'une

structure de production sure, po*, une. oîrZ" ru plus r""ô" p"s-sible'2, et d'homogénéisation

des conditions de production utin d'éviter des différentiers fatals.

Enfin, on ne peut ignorer qy. la décision politique de financer de tels

réaménagements n,est parfois {u'u..rrroirement miao-ecànomique (calcul d'un TRI)'Elle

prend aussi en compte les *"r,'irrr". "nleu* 
riés au développem"oi du tiers-monde'

ry LE PROBLEME DE L'ENTRETIEN

Les conjectures. faites sur la durabilité des réaménagements sont basées s'r

l,hypothèse d,un 
"otr"ti"n 

Jguligr'. Le coût de cet entretien est très difficile à calculer: il

dépend évidemment de r" qî"rité de iù*e*tion (beton, compactage"')' du niveau des

protections pré\nres lenroctr.r.nt, o" piot"rtiou fterite, 
largeur dJs risberrnes' etc") et

de la qualité du matériau io.urr certains partiteurs réhabilités it y u près de 10 ans sont en

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

_-__--Æ

' De nomb,reux paysans de Tissana considèrent qrr ra sitnation était neilleure avant réaméoagement' à carsc des bénéfices qu'ils

-+icr 
{pnrr L'€ nomursuÀ lE w-; 

-^;; ----rrnn .wrnrnlètc de l'cntreten (eo
tiraient de la production de patates'

12 ou en assurant si pcsible une pérennité dcs aménaçments. ce qui néccssiæ une rcmisc en q'estion complèæ de l'cnt

terme' budgéuires, techniqucs, org"*îilnnir"i"" niî*u o" r'otfitt ct'mme des paysans))'
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bon état' tandis Quê' en zones sableuses' on observe de grandes dégradations dès le premierhivernage.

I

Le coût de I'entretien dépend aussi de la régularité avec laquelle il est effectué. [.Jnsuivi constant et régulier revient moins-chet qu'.ïo *ffetien t*âif qui doit réparer des3iff[iffi[.-î* plut impoftants: une oégrâoation n'esr ,ouu*ot pas rinéaire mais

un consensus se dégage actuellement pour donner. la priorité à l,entretien duréseaun' Il va sans dire que *1 un tel entretieo r'lrù"J'^r*é, to;t investissement devientinjustifiable.

ffiliï:it jï ;î?:î.ïii:'"::, :::î" gT:- ry,'.' des. probrèmes re chniques e rffi i[lîîJîîi:i#'.ïT"*"::.#lî,,.1"_t:iË#i,'i1#ï:"'î'Y#Jï,ff :

ff Ë:î,iîT,l jill,îîffJi#,'ffi'::ri:'::ïJ:ii:,r*:;iffiiift r,:nr:Ë"ii:'*l*f ft:flxiîifi:if i:î:: j*::lxiii;',:i":,"i'ïiffiii;ïfii',:i; il'i'J::: i'* ffTj""l* :iiX;,î"',l" à*îi jHmoyensl4r qug leur orqanisafinn er nnhÂoi^- À^-4iiiiilJË*:i*THïflT::"î^:1,5,':xil,Ëffi ï:iiffJ*'Ë#hï:i';î
;:ï:ilil"H,i:",:::{i:.y"iË,i'.;ffiffi ,#iHi,"*),iiÏi
I'interventionnis-* d" r'Erat et àes bailteur, * *rilit. par rapport à

V DIFFERENCE REGIE.ENTREPRISE

Le réaménagement ARPON se distingue des trois autres réaménagements par lerecours à la Régie' cette solution pràr"o," a priori un .r*.ir, 
-nombre 

d,avantageséconomiques:

- Peu de frais d'installation (garages, laboratoires, logements des cadres,...)- Déplacement d'engins limi;: p;i;l; mise en roure du chantier.- Personnel expatrié1rès réduit.
- Marge bénéficiaire réduite (de |ordre de rzvopour Kok y) ,- Frais "de siège" limités 

\ - - v sv La lu l,r''u

Les moindres coûts s'expliquent aussi par les circonstances suivantes, lesquellesrendent très difficile une comparairôo uu." l,entreprise privée:
- L'investissement initial (machines) et les subventions de fonctionnemenf assurés par
. ,t3:"",f::,:::^t:11odui,., 1i;;T;Ë pris en coffiprerc.;;q;;ii Ë; ff ",*Jff Ë#ii; rempracemenr.

t3 ainsi lc hogramme de Arpon III prévoit-il un redéploiement dss sngins udrisê porn ra Éhab'itation des te*es vers un programme
générat d'entretien.

14 cas- trtr pvêËntÂ r^ -- - ." ctls;' par exemplc' de certains arroscttrls surdimensionnés de Retair ou de dégradation nécessitant d,autres recours (déMement
d'arrocern).

" j#ïf :il1,*J*fitrlftiËï"ï":ïfr i*Hi:,:tr"ff ffii:Hffi ,;îr:i"tr j:îËigi#:*::1*,*otu 
Jî Ty" prescntés par ARpON inctu

ff HTï,fi i**"ffi tr*ltii:.*""HJ*"**ï1"ffi ffi ,:Ë..1[r:#Ëi#:mï",,tn:nr,,."i
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- la Régie n,a pas d,obligation d'investir continuellement pour assurer le long terme'

comme doit ie faire une entreprisetz'

Des différences de qualité 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. t"S, tr"u"* de la ré;;'ûent être retardés, voire entravés' par le

mauvais êtatou le manque du mat?rieï, la nécessité de mobiliser du matériel pour

des taches non prévues (réfection de ra route, etc...), les difficultés de mobilisation

des sous-traitants (btocage des travaru à cause des tâcherons à Kokry), dans la

mesure où un délai .rt a.éordé sur justificatif.

- Laqualité du travail à l,entreprise suit des nonnes contractuelles dont I'application

est vérifiée par une équipe de contrôle des travarDL ceci exige, en particulier' la

mise en prace d,un tuuoràtoire o'essai . La qualité des terrassements (compactage'

pentes, finitions), des ouvrages (bé,d proteltioor, cote altimétrique) est contrôlée;

en Régie, ce contrôll existe-muir r.rt" encore assez aléatoire'La quatité du béton

(non respect a., po,,,.,otug" de ciment) réserve' par exemple, parfois des surprises.

vIcoMPARAIsoNDEscoUTSUNTTAIRES

un premier érément de comparaison est fourni par ra confrontation des corits

unitaires présentés par les différentes errt eprises. Le tableau suivant fait apparaître un

certain nombre de rubriques pour t"rqrr"ttf, les coûts correspondants ont êtê mis en

parallèle.

I-es chiffres du tabreau prtês en 
-itariqte 

ne wuvent ëtre comprê:s avec ceux de la

mârne rigne sans rêfêrence aux'r,otes du bas a" u wge- ces notes indiqtcnt des diffêrences

de technirye ou de qnlitê Eti doivent ètre pris en compte daru la compraison (ex: le bêton

wurra ëtre ar^â, vfbrê, varif6 en laboratoire, etc---).

I
I
I
I
I

17 dans la mesltc où ellc n'a pas a gÉrer le risqrrc inbercnt au activités d'une entreprisc privéc'
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COMPARAISON DES COUTS LTVITAIRES

Désignation Retail II Kokry I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ëteff{qà

Siengo Boky wéré
taDécapage, préparation (m2;
Curage (drain primaire) (n3)
tglatérite (m3)
Remblai compacté (m3)
Remblai ordinaire (m3;
Déblai de cuverte (m3)
Diguette de ceinture (m)
Diguette de cloisonnement (m)
Enroch. de protection (ms;
Gabions (-3)
Déblai fouille d'ouvrage (m3)
Béton (.3)
Coffrage (-2)
PVC (2ffi mm)
æBuse en béton
3(X) mm
5(X) mm
10fi) mm

ztModule à masque

Xl 30 l/s
Xl 60 l/s
X1 90 l/s
XXl 30 l/s
XXl &J l/s
XXr 90ls
XXl l20l/s
XXl 1s0 l/s
X2 60l/s
X2 e{J l/s
ruO 30l/s
L2 750l/s

æPlanage (ha)
æDrain d'arroseur (m)

zrArroseur (m)
æRigole (m)

r23
175

Lr.774

1.110

6*t-780
500-1.00t)

zyl
95

2W5
34.A29

4rt7
e5.fix)

e.t27

9.300

r5.688
35.560
86.7ilJ

r4t3
59.000

7.000

4.380
10.444
28.130

118251
t65.775

30

tt.2$0
&5
3ffi

214

79

150

rr.775

800
zltn-490

450-75n

180

83

4100

28.895

1638

63.{n
5.200

4.835

3I.448
70.offi

59

176

2.050

t.M$-r.u2
1048

475-722

256

8L

4100

3t.t4
220r

59.781

3.y2
5.451

15.9tr8
6r.7gl

353.490
479.291,
604.800

56e.538
%5.648
676.W8
853232
,$tt3570

353.2160

7.,t48

650

167.720
?35.rn
305.8S5

215IXn

852

2A59

I1

1.016.5m

6.887.sfi)

r725rJ0

r35.437

178.126
246..9t7
322.y'/7
3W376
455.445

6.0tf5.162

2U.919
789-922

3.r53
ZiK

l]ffi(,I%)
1.947

475

li l: O:*ryg. est fait sur rme cruche moyennc dc 20 cm.

:"H:ïi:ïTHïirilffiiî f; iff.n*"i:î,jî"ifË#:.,"t où ra couche est mmprisc entre s et 15 cm. Le prix du m3a) Les buscs sont * fa-n -i", p",f to* tes proles sauf (K).

L*m*îH-:Ïffii*ilf"iïto,les 
en ronctlon ou poids dcs modulcs; no's n avons donc pas pu rcs carcurer.

23 Les drains dc (s) * (g) -rpo"t"* un. po,. sur reur cavalier.24 voir *rr"ntu'ir" détaillés pi*;;;;"ë po* (K), ra rigore est à peine eua,riie avec une biilonncrsc.
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L'examen du tableau fait apparaître d'emblée quelques différences marquantes. Sur

Retail, les coûts du béton, coffrages, PVC et des modules sont particulièrement élevés. Il en

va de même, et cette incidence est plus conséquente, pour le planage et les

remblais / déblais, particulièrement des tertiaires.

Kokry se distingue par quelques coûts très inférieurs à ceu:r des autres projets:

remblais ordinaires, curages, drains, buses (non armées cependant).

Sur Boky-wéré, on remarque le bas prix de la latérite - à cause de la proximité du

gisement -, des coffrages, des buses. Les coûts de Siengo sont moyens ou bas, en particulier
ceu( des arroseurs (seulement 1947 F le mètre linéaire).

VII COMPARAISON DE I-A REPARTMON DES COUTS GLOBAUX

I est intéressant d'observer la répartition en pourcentage des coûts du

réaménagement, indépendamment du montant total.

La figure 2 fournit les camemberts relatifs à nos quatre proietsæ. On constate

d'abord que la rubrique principale est celle de I'aménagement parcellaire (réseau tertiaire,
diguettes, rigoles et planage), soit de I'ordre de un tiers du total (mais 5l To dans le cas de

Kokry, conséquence des faibles coût et qualité des terrassements). Les terrassements des

réseaux primaires et secondaires forment un autre tiers du coût sur les chantiers SATOM
(R et B). Les ouwages se maintiennent entre 15 et !9 %o,le contrôle des travaux est stable à

7 To (sauf pour (K)', où il est estimé à 1t 7o).

Les frais d'installation (des ingénieurs, garages, bureaurL ateliers et laboratoires)
oscillent entre 7 et 12 To (Ils sont de 10 Vo povr (K)*).

Dans la rubrique divers, on a réuni les pistes d'accès et les canau( d'assainissement

des villages, les lavoirs, abreuvoin et étangs de piscicultue éventuelvs.

VIII COMPARAISON DES COUTS GLOBAUX RAMENES A L'HECTARE

Au delà de ces comparaisons de pourcentage, on peut comparer les corïts globaux

ramenés à I'hectare amé nagé. On considère donc le coût de I'hectare rizicr.rltivable.

Pour réduire au maximum les distorsions, nous proposons de corriger les coûts des

différents canaux et drains en considérant une longueur constante par hectare pour chacun

des types.

6les pogrcentaggs ne petlvent pas être directement compares puisqrrc les totars nc sont pas les mêmes-
zz iVù avons iuit r"nttrr dans c€ttÊ rub'riqæ le coûi des derx cxpcrts nêsrlandais rcsponsablcs des chantiers. conformémcnt au

décomptc comnuniqrÉ par le Projet Arpon. Il faut noter quc le coût du conÛôle dcs mvau( assrné par la DAH n'est pas pris en

comPte.
æ tcs irais genérarn dc (K) ont été calculés à 27.5 millions et so,nt inchs dans lcs prix uûitaircs. ll faudrait donc multiplicr tous les

autrcs prlx par 0.90 porn faire apparaître cc mût.
D po* (B). les pistes sont indissociables des terrasscments.
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REPARTITION DES COUTS DE RETAIL II
Pôhqbilfiofloa ds Dd,rtaôtln, (I$0 hq)

pEpAnflîroN DEs coars DE Eorny (ARpoN)

Pébablltffitoa du ad;lmôtnD (271 ho)

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

Terrcssement
Résecu secondcrlftt

Aménagement
pcrcellatre

t670

lbrrcssemeat
Réseau prlmclre

Instqllatloa
444

Contrôle
261

Dlvsrs
132

Ouvragea
573

lbrrqsscmcnt
Réscqtr prtmcfu

Inrtallstlon
3éO

Contrôlc
363

Dlvers
426

brrcsscmcnt
Résecu sccondclrtc

24,L

147

23.8
lerrcsscment

Réseatr prlmclrc

Coutrôle
33

Dlvers
15.6

(Cottt ea atlllont dc FCFA)

COAT TUTAL : 4A}OilD.O@ FCFA

REPARTITIOIV DES COUTI| DE SIENCO

Péhabllltotlon dt pértaùtlç (3@0 ho)

lerrcgsemcnt
réseaq secondclrlc

(Cottt ea a,llltonc dc FCFA)

COUT TOîAL : 2ET.dfi.OOO FCFA

REPAFNNON Dæ COU?!' DE BOTY-WERE

Pôhûrlltcrt oa da parlmatra (2520 ho)

Améncgement
pcrccllclrr

lbrrcrrcment
Rrlrecu secoûd.

773

I 30E

Ouvrcger
43,5

lbrrqrsement
Résccu prtmclrc

747

Iurtqllqtton
5ô9

Coatrôte
309

Améncgement
pqrcellalr€

AméuqgeDoDt
pqrcellattç

Ouvrcgce
9E3

(Coûtc aa æ,llltoas dc FCFA)

COUT TWTAL : 5.lt!1.&fi.0(n FGEA

Ouvrcgel
853

(Cottt az a,lllloas dc FCFA)

COUT TVTAL : 1.559.il)O.0(n FCFA

Flg. 2
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I
I Les valeurs de référence adoptées sont les moyennes des métrés linéaires par

hectare obtenus pour les quatre projeti (tels qu'ils apparaissent à la figure 1). La 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

annexe)so.

La figure 3 établit les comparaisons pour les principales rubriques et indique de

grandes différences au niveau du coût des terrassements (primaires et secondaires): les

v'aleurs correspondant au Retail sont 4 ou 5 fois supérieures à celle de Kokry et entre 50 et

1007o plus élevées que celles de (S) et (B).

Cette écart est bien sûr en partie due aux différences de qualité d'exécution (sur

Retail, tous les canaux sont compaciér, l"r 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 mr moyen de remblai/déblai est plus

élevé, f .u,rr" dés 
"*pr*i5, 

, voir figure 5F'. Des figures reportées en annexe font

apparaître la part importante des revêtements et décapages dans le coût kilométrique des

canaux.

COMPARAISON DES COUTS A L'I{ECTARE

Mtlllerr de FCEÀ/bc

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

3500

3000

2500

2000

1 500

I 000

310l
7

,1

données
homogénélséas

1055
_--..-_--..v

I

1729#t

Kokry Slengo Boky Were

30 seul la longueur des drains tertiaires de Kokry n'a pas éré homogénéisce car cllc inclut les drains du réstau scrun<tarre

3l te manquc de clarté du détail des st'cifieatiôns tti (B) er le faii qrr lc cour des tertiaires soit ramené au mètrc ltneare explique les

données manquantes.
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COMPARAISON DES COUTS UNITAIRES A L'HECTARE
pour dtttérentes rubrlgues et des

TERRASSEMENÎ RESEAU PRIMNRE

oûts homogénéisés €t
TERRASSEMENÎ RE EAU SECONDAIRE

é00

500

{00

r00

200

500

a00

r00

200

100

0

r00

0Iottt gt.ûgo Eolt- TaÉ t tau lI lolry

AMENAGEMENT

Slolgro !olt- ftre

PARCELLAIREOUVRÀGE;

500

{00

t00

200

100

0

la00

lt00

1000

to0

ô0û

{00

300

0
lott- ;a'l lotP tasa

CONTROLE INSTALLAÎION

260

200

100

100

g0

0

{oo

rôo

t00

200

too

rro

100

ûo

0
Eott- Tara lolel 3tol.tq totf- Tasa
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VOLUME MOYEN DE DEBLAI/REMBLAI
Ë PAR METRE LINEAIRE

tous tYPcs dc déblal/rca,blal coatoadss
celogo coEPltt

35,0

30.0

25.0

20,o

15.0

10,0

5.0

0,0

Retail
Kok,ry

i Slengo
] gory were

2500

Rctctl

EokrY

Stengo

BoLY worc

17,0

8,9
15,0

I
I
I
I
I

i Canql P'

2E,O

10.5

23,0

lL0

cour
FCFÀ/mt

rl

Drala s. I

L2,O

5,0
3,0

I
I
I
I

I

2o0o-l

r 500

I 000

500

0

tour typu dc déblal/rcmbla-I conlotdut
ctragc coût9ltt

MOYEN DU METRE CUBE DE REMBLAI

Drqln s.

F ig.4

726
474
471

I
I
I
I
I
I

Ccnct P. i Ccnol s'

19'l{
706

t22E

rI5ô

l123

693

672

Retol I
KoEry
Sleogo
Boky were

F ig.S



Le coût de I'aménagement parcellaire est très stable, sauf pour Retait où ce coût estdeux fois plus élevé: les àisoot, iJ ô*"issent au paragraphè suivanr, sonr re prix duplanage et des canau( et draint irrtiuirli. r. corit des ouv rageest comparable, sauf pourKokty où les valeurs plus faibles J"*prtuent en partie par une qualité inférieure (bétonnon armé, pas de protections, d'enrochlments,..).

Pour ce qui est du contrôle des travau)L là encore Retail se détache avec un corit de5A 7o supérieur aux autres projets.

La figure 6 récapitule I'ensemble des corits par hectare, globaur( et homogénéisés. Ilen ressort que siengo et Boky wéré sont comparu-bl.r, avec un coût proche de r.g00.000 FI'hectare' Retail se àétache avec un coût de plus a" troi, millions et rtmy avec un peu plus
lrïrîiiî?;?,ï.1îuvera une rigure équivalenre à la Fig 3 en ;;;; concernanr les corirs

IX COMPARAISON DES AMENAGEMENTS PARCELI.AIRES
Le corit de I'aménagement dit parcellaire, c'est à dire de l,unité d,irrigationcomprenant tertiaire' quaternaires et le planagerz, représente entre 33 et 53 Todu corit totaldes travaruL
sur (R) et (s), les rigoles desservent en général une superticie de deux hectares. sur(K)' le réseau présente une structure extrêmeirent irrégulièi"l.ornme la moyenne de lasuperticie desservie par un :uroseur est de 17 hectares et celle d, rne rigole z ha,on aconsidéré' pour faciliter la comparaison, un plan d'u*Tg.t*"1 narcelraire identique àcelui des de*x projets précédent.. Pn ce qui ôoo."*e Boky wéré, ie schéma est similairemais le projet prévoit une rigole entre chàque îlot àïrriguiioo d,; hectare. ce dispositifqui heurte le bon sens le plus élémentaire ayant app:uemment été modifié par l,équipe decontrôle' nous sommes ramenés au schéma gcncrur à", uutres projets.

L'unité tertiaire type considérée (voir schéma :n annexe) est donc une superficiebrute de2l ha qui.cottttpond à peu près à une sup"rficie rizinrltiu"nt" nerte de lg ha. Ellecomprend r ne prise d'arroseur (module 1 **àu, O, 60 yt 10 rigoles (av,ec prise,débouché et terrassement), 1000 mètres d'arrosàur et de drain tertiaire (voir tableausuivant)' on compare donc les coûts unitaires à I'hectare des quatre projets pour un mêmeschéma d'aménagement parcetlaire (à py;r de la-prise de l,arroseur)rr, sans bien srjr

;Xi:l,iJtrïjil,:îif,Tffl*' 'r* '1"urite 
enne res projers. Le détal des coûts est

La rêpartition en pourcentage des corits parcellaires dg c-laque projet est indiquéedans les figures 7 à 10' LËs figu.., ît et lzp"rrnltt.oiq.r*t à eileJde comparer res coritspar projet et par rubrique' 91 .-olttll. q.y.. Retail prér"ot" un coûr rorar égor au doubred'une valeur moyenne d;environ 700.000 F /hapour rJ, uutr"s projets.
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*r*ï:Ë"#ffitr1ff"fliffii l'"rî légÈrement dc celui considéré dans re décompæ de ra fisure 3 'u res otrwages de33 ces coÛts homqgénéisés ** ;;;|u oirierents dcs coûts gobaru qui apparaisscnl denq ta figrne 2.
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Répcrrtltlon de coûts d'qménsgerngnt pctrcellalre
Résequ tertlqlra et quqternqlre

PROJET RETAIL II

ialcurs rappotléet c, ta hcctstc act

Drqin
20%

Rigotes (terrasse.)
4%

Plcnage
24%

Arroseur (mono)
29%

Dlvers 2%

Diguettes

- prise-c['qrroseur
tnqIf-t ,lO

5% Prise et débouché
de rigole 4%

Pour un coÛt totql/ha de 1.446.000 FCFA Flg.7
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Répcrrgtion de coûts d'cménagemgnt parcellqlre
Résequ terttatre et quqternqlte

PROJET KOKRY (ARPON)

llvalcurs rapportêct cI uD hcctatc nct 'l

i'Drsin
Rigoles 7%

I%

.ll
Arroseur (mono) ÀUri

Plonoge
30%

6%

Prtse et débouché
de rigole

22%

Lcrbour
l, 13%

Divers
ô%

--- Prise d'qrroseur

Dtguettes
8%

Pour un coÛt totcl/hq de 713'000 FCFA Ftg.8



Répqrtition de coûts d'cménagement pqrcellqire
Résequ tertlqlre et quaternqlre

PROJET SIENGO

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

Drqin
r4%

Rigoles (terrssse.)
7%

Plcnage
27%

Pour un coût totql/hq de 64é.000 FCFA

Arroseur (mono) d
17%

Divers
4%

Prlse d'qrroseur
l5%

Prlse et débouché
de rigole

Fig.9

Diguettes
ll%

Répcrtitton de cotts d'cménagement porcellaire
Résequ terilqlre et qualernqlre

PROJET BOKY WERE

Plonage
34%

Rigoles
3%

Drqin

Diguettes
12%

llvatcurs raeeortéct d uo à""tor"-oJtl, _____i j

Dlvers
8%

Prlse d'crroseur
r0%

Prise et débouché
de rigole

I
I

Pour un coût total/ha de 72T,OO0 FCFA Flg.l0
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COMPARAISON DES COUTS PARCELLÀIRES

Mtlttcrr dc FCFÀ./hc
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Les graphiques permettent de constater que cette différence est due au cofit excessif
des tertiaires et, à moindre échelle, du planage.

Les coûts du mètre d'arroseur s'expliquent partiellement par la méthode de
compactage très onéreuse adoptée (voir plus loin).

DETAIL DES cours nARcELLAIRES (tvttlrtens or rnexcs)

I
I
I
I
IDésignation Quant Retail II Kokry Siengo Boky wéré

Arroseur

Drain
Rigoles

Diguettes

Planage

Prise d'arroseur

Dévers. arroseur
Prises de rigole

Débouché rigole

Busessa

ëm*ffistu hbour)

1000 m

10fi) m
1tt00 m

L0380 m

18 ha

1

1

10

10

2

7488

5270

r\70
14{ru

6354

2630

0

586

585

498

504rx)

2859

852

100

1060

3870

!)30

?Â5

480

3m

t620

rytT
tæ3
855

r2s7

30%

1685

0

381

322

MI

3153

8r2
425

1550

444L

1300

0

150

290

389

I
I
I
I

TOTAL (FCFA)

ToTAL/ha (FCFA)

?.6.A3dJI.g

1-,[46-fll0

12.836.8{n

713-mO

11.625.ïXl 13.079.100

646.mO 727.W
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X ELEMENTS DE REFLEXION

Les considérations qui suivent sont nées d'observations sur le terrain, des opinions
exprimées par les paysans et du bon sens. Elles constituent des suggestions polrI gn
aménagement recherchant un meilleur point d'éqrrilibre entre coût et qualité.

Conception des déblais-remblais

Les déblais-remblais constituent, on I'a vu, 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 atu( remblais
des nombreuses pistes. L'exigence cl'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 annexe.

La méthode adoptée par les réaménagements ARPON se distingue par I'absence
de zones d'emprunt, lesquelles sont fréquentes sur Retait (zones à typhas ou insalubres,
perte de superficie, etc...). Les remblais des cavaliers sont uniquement constitués avec le

r débouché de drain d'arrccrn + passages buscs

Rrpport R/D - RcrEil f9Y2
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matériel retiré du canal lui-même. cette méthode présente les avantages et les

inconvénients suivants:

r elle limite ou étimine les besoins de matériel prélevé dans des ballastières distantes;

ces m3 de remblais sont les plus couteux car ils s'accompagnent d'un transport

(parfois sur près de? km). , r - ---r -^--r : -- .\
r elle impliquË fréquemment un surdimensionnement du canal; ce qui peu! à première

vue paraîîre un inconvénient devient souvent un avantage puisque I'expérience

montre que le dimensionnement théorique des distributeurs et partiteurl avec un

coefficient de Strickler de 35 est insuffiiant, et mène souvent à des difficultés de

gestion de I'eau (deuxième bief du distributeur Retail, par exemple)t:'

r en contrepartie, la quatité du matériel est plus difficilement contrôlable, puisqu'il

n,est pas toujogrs aisé de séparer la matière organique et les déchets végétaux de la

terïe prélevée. A Kokry, le problème est résôlu en utilisant ce matériau poru le

remblai de la Piste.

Cette conception semble néanmoins tout à fait intéressante, de par les économies

qu'elle autorise. Une solution intermédiaire permettrait de limiter les emprunts tout en

assurant une qualité acceptable.

On retiendra donc que I'augrnentation du coût des remblais n'est pas

proportionnelle au volu*" .", remblaii: quand ce volume augmente (pistes et cavaliers

iarges;, on doit faire appel à des zones d'emprunt, ce qui signifie décapage de ces zones et

transport du matérieh iès raisons expliquent po* ,toe 
-boooe 

part - orrtre des prix unitaires

supérieurs à la moyenne - les coûts ties ètevéJ des terrassements sur Retail.

Largeur des cavaliers d'arroseurs

Conelé au problème précédent est celui de la taille finale des cavaliers: la pratique

montre que les ."nuli"rs d'arroseurs (pistes) de Retail II sont, en moyenne' 1 m.à 1'50 m

prus rarges que projetés (4.50 m (et *ê*. jusqu'à g ry !) au lieu de 3) et 30 cm plus hauts'

Cette distorsion est voulue pu, i'"otreprisi (et tolérée par le contrôle des travaur) pour

s,assurer qu,une éventue[e èrosion ne réduira pas l9l dimensions de la piste au delà des

spécifications, ce qui pourrait bloquer la réceptiôn définitive des travaux un an Plus tard'

Cette ,,marge de sénrité" moyenne implique un plus gand-volume de remblai, ce

qui se traduit par;n prélèvement plus important de matériel dans le canal et, partant, par

une augmentaiioo deion emprise (en ptts de I'excédent de largeurde ta piste)' on obtient

ainsi parfois des arroseurs oi ta taille du partiteur, conrme le N10 29 dont I'emprise est de

25 m au lieu des 1g.50 prévus. Notons toltefois que ces dépassements de gabarit ne sont

pas facturés par I'entreprise et n'occasionnent doni pas de cofits supplémentaires'

pour éviter ce problème, on peut soit diminuèr les dimensions de projet exigées, soit

exercer un contrôle plus strict au moment des travau:r, soit augmenter la tolérance prérnre

dans le projet.

35 I-c dimensionnement dcs Frtitcurs de Boky-were est calculé à partir d'm strickler dc 40, cocfficient éloigné à la fois des réalités ct

dcs recrommandations dc la mission dlaruronisaÛon'

Rrppst R/D'Rdril 19Y2
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Caractéristiques des arroseurs

(R): les cavaliers ont respectivement 1 et 3 m (piste) de largeur; la risberme entre le
cavalier simple et le drain est de 3 m. C'est le drain qui ur.*. 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 A*toN aniérieurs n! prévoyaient pas de pistes sur les
tertiaires (cavaliers d'un mètre). La risbenne n'est que de deux mètres.

(S): la piste, située sur le drain, a 3.00.m de large, la risberme également. sur (B): lapiste de 2.50 est également sur le drain et la risberm" n--" vaut qu'un mètre !

Le compactage des arroseurs est difficile à réaliser, à cause de la faible largeur descavaliers qui ne permet pas le passage des engins. Sur (R), la solution a consisté àcompacter (en deux couches) un remblai de largeur égale à celle de I'arroseur et à creuserle canal à I'intérieur de ce remblair. Sur (B), lJ comp-".tug" est réalisé par le passage des
engins (bulldozers et graders). Sur (K), seul ,to .o*puctage superficiel aï pied de mouton
est effectué ( + finition des talus par les tâcherons), iandiJ que'sur (S), les arroseurs seront
réalisés en deux couches: la première compactée (uu.. humidifi.uiioo si nécessaire) avec
un pied de mouton de faible largeur et la deuxième avec une dame vibrante.

Cette méthode paraît la meilleure et ne nécessite pas un investissement en matérielet fonctionnement 
.trop importants, tout en garantissant une bonne qualité d,exécution.

Toutefois, la manipulation et I'entretien dés dames posent souvent des problèmes.
L'expérience de ARPON semble prouver que même avec un compactage très sommaire, la
tenue des arroseurs est satisfaisante.

CenacTnRISTIQUE DEs ARRoSEURS MoNoLATERAI.IX ( + onew)

Désignation Retail II Kokry Siengo Boky wérê

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

Emprise moyenne (avec drain)
Largeur cavalier simple
Largeur de la piste
Position de la piste
Côte cavalier arroseur
Côte cavalier drain
Côte minim.ligps d'eau
Risberme
Pente interne
Déblai/remblai moyen/m

Coût du mètre linfuire

22m
1..û) m
3.00 m

atToseur
TN + .70
TN+50
TN+2CI
3.fi) m

3:2

7.448

17m
1.fi) m
2.00 m

aIÏoselrr
TN + .70

TN
TN+25
2.fi) m
l:l-2:l
4.6 m3

2.859

22m
f.il) m
3.fi) m
drain

TN + .70
TN+50
TN+40
3.fi) m

3:2
4.6 m3

r.9t7

23m
l.fi) m
2.50 m
drain

TN + .65
TN

TN + 3i0

1.(X) m
3:2

3.153

I
I
I
I

36 Dans le cas des arrscurs bilatéraux, le cavalicr simplc (l m) est compacté grusièrement à coups de godea.
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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 de trois mètres. Sur Arpon, les pistes initiales de 1 m de large ont été critiquées

par les paysans3r et le réaménagement de Kokry présente en conséquence des cavaliers de

à",r* ,rrètr"5, 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 arroseurs puisque ceur-ci

sont conçus en équilibre remblai-déblai.

Notons qu'il est préférable de situer les pistes d'accès sur les drains d'arroseur: la

revanche du drain p* iupport au terrain naturel (TN + 50 cm) est en effet inférieure à

celle requise sur I'arroseur (TN + 70 cm), ce qui se traduit - pour une piste de largeur

donnée - par des gains de remblais au niveau des cavaliersrs. En contre partie, les

débouchés de rigole sont plus longs, puisqu'ils doivent passer sous la piste.

Largeur des pistes princiPales

On retrouve pour les cavaliers de partiteur (et pour les pistes qu'ils constituent) le

même problème de àép"s"ment de gabarit, avec de grosses répercussions sur l'étendue des

zones d'"*p*t. Les à".,* pistes du partiteur N9 présentent ainsi des largeurs de 5 et 6.50

m au lieu des 4 et 5 m prévus.

L'adoption de larges pistes de circulation sur les partiteurs et les distributeurs

(latéritées sru Retail), facilite grandement la circulation; sur (K), Arpon a prévu des pistes

de 4 m de large en remblai, ie qui constitue une amélioration notable par rapport au(

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 c'est

le cas sw les segments du N6 et du N 10 qui relient le distributeur arur villages-

Latéritage

L'usage de revêtements latérités est une question controversée. S'ils permettent une

protection bien supérieure des remblais, leur coût est élevé, en investissement et en

entretien.

37 La cirnrlation des charrettes y est en cffct tres précaire. cn particulicr au niveau des borrhcs à eau où l'on otrctre cn général unc

éroeion accenttÉe du talus.
3t cct avantage disparaît qrnnd on o'ptc pour dcs iur(Feurs avec dcs Pistcs pcu larges'
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II 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 êtat malgré un matériau de piètre qualité. Dans d'autrei zones, au
contraire (partiteurs GZ et G3), le matériau est excellent et l'érosion minime matgré
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 quilonstituent
l'accès d'un village et très intense dans certains culs - celui du partiteur N9 - où la
piste est un accès vers Tombouctou, etc...).

Notons la difficulté observée lors du curage 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 calculées selon une exigence d'équilibre remblai/déblai, pour
des dimensions telles (hauteur TN + 50 cm) que leur emprise théorique initiale est de 4.80
m (de largeur)$, contre 1.50 - 2.00 m pour les rigoles manuelles. Certe différence
colrespond à une perte de 35 ha pour un aménagement de 1000 ha. Sur la première tranche
de Retail I, on observe même des rigoles de 6 m d'emprise, soit presque autant que les
iuroserus qui les alimentent.

Cette constatation conduit à vérifier auprès des paysans I'intérêt réel d'une rigole
ainsi conçue. Les différences peuvent se situer à plusieurs niveaux:

I Une rigole plus profonde peut faciliter le drainage des parcelles qui est I'une de ses
deux fonctions.

39 dans la pratiquc, ccttc largern varie de 3 à 6 mètres.

Rrpport R/D - Rrtril 1992

I Une rigole plus haute peut faciliter le batardage nécessaire pour dominer les parties
hautes ou compenser les pentes trop élevées.

Une rigole aux bords larges facilite la circulation dans les parcelles.

Une rigole manuelle nécessite un entretien constant.
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Toutes ces différences, sauf la dernière, sont niées par les paysans du secteur

Nionoro; tous déclarent t".r, 
"rigof" 

.suffisante 
p:lt-j:* ces usages et n'en souhaitent

aucunement une plus rarge. ns 
-considèrent son emprise démesurée et son entretien non

négligeabre (coupe des rr"rurri. En plus de ces inconvénients, on peut ajouter que:

r Les opérations de remplissage et vidange des rigoles surdimensionnées sont longues

et fastidieuses'

r Les débordements (en général au niveau du bouchon) des rigoles surdimensionnées

provoquent des dégâÀ Ët *" érosion plus importants et plus difficiles à réparer'

pour diminuer un peu l,emprise des rigolgs réalisées par I'entreprise' on peut

diminuer sa profondeur, tri.r - 50 cm) au lieu d" 6 - 80 cm), par exemple'

Notons que les diguettes manuelles ont souvent un profil en couPe plus proche du créneau

que du profil traditionnel, avec des p"nr", de ,e*bui ae 1:1'. ceci est dri à sa constitution et

à son rehaussement continu à l'aidgde mottes de terres q"i peTettent cette cohésion; ceci

se fait au détriment de l,étan.nei,e mais ièJ"i, parfois I'emprise jusqu'à 1'00 m'

Les prises de rigole

Les prises de rigole des proiets étudiés sont similaires, formées d'un ouvrage de

béton muni d,une vanne ,nà,urriq.r", à-l'r*."ption à". réaménagements Arpon qui

préfèrent une simple buse en béton ('bouche à eau")'

L,avantage des prises à vanne est de servir en même temps de déversoir, en cas de

débordement de l,arroseur, ce qui étimi;; la nécessité d'un déversoir de sécurité à son

extrémité.

pas waiment nécessaires' Ceci ne se

d" **aîchage qui ont effectivement

I
I
I
I
I
I

certains paysans se praignent des bouches à eau qui, quTd elles sont mal colmatées'

peuvent provoquer des inondafrons en re.r, uù*n." (il fâut tèoit compte du fait que ce sont

souvent les enfants que I'on dépêche pour fermer les prises)'

D'autres estiment que ces ouvrages ne sont

vérifie clairement que dans un cas, celui des rigoles

été "recyclées" dans certains villages'

Leur cofit négligeable (2 To del,aménagement parcellaire) incite à les conserver; on

poura amériorer t,éiaichéité de reur vanne eriadoptant ies modifications élaborées pour le

Projet Siengo.

outrecesaspects,lechoixdelaprisederigoleestliéauProblèmed::î#ffi.i:;
I'arroseur: avec les éléments en béton' Ë;il;;;i;;pres ouwages qui font office de trop

avec|eréaménaçmentRetailengendrcsoWentdcsÉponscsi|ss/eztranchéc+parfois

passionnées. L,esprit de ,comt'tition", que l.on sent so_uv:nt entf,e res zones, pr"nd unc tournurc particulière dans le cas du sccteur

sahcr: les paysans du Km 26, dont t", Ërr.. étaient tes ptrs oagru,reo *.1cs renÀt"no lcs phs bas' sont sowent évoq'és p"r lcs

autrcs paysans avec un mérange a" iià"i" et dc jarorrsi;. Ë ; manifcsæ'Ë-Jo tà"ii"* du genre 'si næ tercs étaient

réaménagées *tt" chez eux' t-?st tttt qu'on les battrait !''
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plein' l'évacuation se faisant par le bouchgl d" rigole. A-1ec l,option des bouches à eau, onest obligé de prévoir un déveisoir de sécurité au uËuio, l'arrosËur, bun, re premier cas, oncourt parfois un risque quand les rigoles se trouvent fermées, mais ceci constitue encontrepartie un efficace moyen de forier les utilisateurs à une rneilleure gestion de l,eau;dans le deuxième cas, il faut :tssurer la protection du déversoirn,, ce qui occasionne unsurcoût, et on augmentera le risque oe gasfiilages.

Planage et compartimentage des parce[es

ffïitn f ,:,lj Hï,.., :, "t:ï-",* :ï: 
jér i.",":. y,. me lr eur pr an age pe rm e tffi:#;;ïïH,Tli,iff,ffJÏ:ldonc liée à la oualité drr nlnnqoo ;o,,o r- *^^---- --! ,, , .;' ;:ï"ffi#i#'ff::3ff;lDfoDonionnelle (aptta É.,,'J^-^^ i'ii"*:ff'ffî::réaménagemenfs Ilproil sI 

^ -^- 
ld - ^^ \y. ;ffi;.,":iJïïiJïix, lffRetail. où le nlannse ecr rnoitto,.- ^.-r^- ^-- r ti.iti'rï',';ijff ::iî'::*lr;;;;-;;'l*';*:ilJiïllli;T,,ilîi,:i:"r.Hî

f#îh.t"îJ":"*:::*.llt'"ï"::,:.:î'1ui'.,^*6iffi JJ:liri:"iliiï jït;:i'#
de la manière suivante:

couramment des bassins de 30, voiire 50 ares. cette contradiction i'"*piiq* partiellement

I Les paysans de Retail I ont.été incités par l'encadrement à compartimenter à 10 ares,afin de permettre une meilleure maîtrise de l'eau. sur Retail II, les bassins ont étécompartimentés à 10 ares au moment des travaux.

r Le compartimentage en bassins de 10 ares permet, sur les zones les plus pentues, unplanage en "touche de piano" qui limite les àcpu."-"rr*, de terre.
r Le compartimentage, au secteur Niono, se fait en réalité de manière progressive etcontinue; les bassins sont divisés au fil des campugorr.

L'opinion des paysans ne permet pas de trancher véritablement la question: lamajorité des exploitanls àu Retail prcrJrrni t* petits bassins, tandis que ceux tre Arpon separtagent entre ceur( "qui n'aimànt pas tes àigu"tl"r'; 
"t ."*" i.ri comparrimenrentprogressivement. Les argrrments prés"nié, sont les suivants:

Avantages:

I Le compartimentage :rssure une meilleure maîtrise de la lame d,eau.
r il permet un meilleur contrôre de la diffusion des engrais.

I Il facilite le désherbage (les diguettes sont utilisées pour y déposer les aclventices).
Inconvénients:

I Il rend le labour plus fastidieux en multipliant les changements de direction.

41 voir par exemple certains déversoirs du G5. G6. 'contournés" dès la premièrc csmpsgnc.
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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).
Il augmente I'emprise des diguettes et diminue la superficie utile.
Il facilite la prolifération des rats (possibilités de nichage, déplacement et abri).

En plus de la qualité du planage réatisé lors du réaménagement, il convient

d'observer l'évolution de ce planage au fil des campagnes: celui peut, en effet, se

dégrader (fluage des remblais €t, surtout, labour à la Fellemberg) ou au contraire

s'améliorer (pratiques améliorantes des paysans (voir plus loin)).

Il est indéniable que I'influence du labour est particulièrement néfaste: beaucoup de

paysans disent y remédier en inversant le sens de leur labour, mais I'observation montre

que la plupart des bassins présentent une dérayure centrale prolongée vers les quatre coins

du bassin. La multiplication des bassins multiplie ces inégularités. La cellule Recherche-

Développement du Projet Retail travaille actuellement sur I'identification d'une chamre

réversible adaptée aux conditions locales, qui permettrait ainsi un labour à plat.

Les paysans remédient à un planage insuffisant de plusieurs manières:

r en compartimentant davantage leurs bassins
r en utilisant des barres niveleuses
r en labourant par planche, les dérayures étant formées sur les parties hautes et les

ados dans les parties basses.
I en repiquant des plants plus âgés (donc plus grands: 25 -30 cm).
r en repiquant les buttes hors de la lame d'eau et en faisant monter celle-ci

progressivement au fur et à mesure que les plants croissent.
r en apportant de grandes quantités de fumure organique dans les bas-fonds afin

d'accêlêrer la reprise et pennettre d'augmenter la lame d'eau.

Ces observations ne permettent p:ls de tirer des conclusions très tranchées. Il nous

semble qu'une solution moyenne consisterait à proposer des bassins de 25 ares, sauf dans

les parties 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 paysan. Cette

solution présente I'avantage d'impliquer d'avantage I'exploitant, ce qui est toujours un

facteur positif.r. Pour que cette option soit réaliste, il faut toutefois que la qualité du

planage soit telle que son amélioration ultérieure - avec ou sans compartimentage - soit

compatible avec les outils et la force de travail dont disposent les paysans.

La qualité du planage est difficile à appréhender. Les normes annoncées dans les

spécifications des Projets ne peuvent être que des indicateurs; t 5 cm / l0 ares (R), t 10

cm/ 25 ares (K), + 5 cm / t0iues(S), t 5 cm / l0 ares(B).

Dans tous les cas, la détérioration du planage pousse à relativiser I'importance de sa

qualité initiale et rend nécessaire I'utilisation de la barre niveleuse. Ceci est perçu de

manière très claire par les paysans; les ventes de barres niveleuses montrent I'intérêt

42 quand il est assorti d'un minimurn de garanties foncièrcs.
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croissant des paysans à son égard: de 1987 à 1991, 441barres niveleuses ont été produites
et vendues par I'Atelier d'Assemblage de Niono.

Ainsi, il semble plus indiqué, au vu de sa détérioration, de réduire les coûts du
planage - 356.000 F/ha sur (R) - €t, en contrepartie, de munir chaque exploitant d'une
barre niveleuse (corit 25.000 F).

I
I

I
I

Le tableau suivant montre que le procédé de planage adopté
même: le planage proprement dit n'est réalisé que si le contrôle

est pratiquement le
après le préplanage
contrôle (nombre deindique que celui-ci est nécessaire. C'est peut être au niveau de ce

points relevés par hectare), que se définit la qualité finale du planage.

Désignation Retail II Kokry Siengo Boky wêrê

Nonues DE PLANAGE DES DIFFERENTs PRoTeTs

|.evê topographique
Débosselage au bulldozer
Ripage (tracteur ou bull)
Pulvérisation des mottes (tracteur)
Préplanage (bulldozer ou grader)
+sPlanage (grader) x
Contrôle topographique

Tolérance théorique

Coût à I'hectare

x
x

+ 5 cm/10 a

356.Uru

x
x

t 10 cm/50 a

215.Ofi)

x
x
x
x
x
x
x

+ 5 cm/10 a

t72.û(n

x
x

x

t 5 cm/10 a

245.U)0

x41

x
x

xa3

x
x
x

x
x
x I

I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I

Les cotits moyens pourront 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 IL pour une moyenne de I'ordre de 250 mr/ha certains
mouvements de terre atteignirent 1500 mg/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 mrlha) a ainsi éliminé certaines zones trop dégradées.

Arroseurs en béton

Les arroseurs en béton de Retail U présentent un très bon comportement
d'ensemble, ce qui est normal deux hivernages seulement après leur construction. Ils ont le
gand avantage de réduire I'emprise de I'arroseur de 10 - 20 m à seulement 3 m et de ne
demander qu'un entretien très réduita: dans les zones sableuses où la détérioration des
canau( est très importante après seulement une ou deux campagnes, ils constituent une
option digne d'intérêt (zone de maraîchage en particulier).

+3 8 points/hectare
aa 30 poins par hectarc
a5 le planage n'est effectrÉ qu'en cas de bcsoin
s qælques années dc rectl sont néccssaires porn confirmcr lcur computcment.
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Une attention doit cependant être accordée au( remblais qui peuvent avoir besoin

d'être rechargés (arroseur màraîchage 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 conventionnel:

il faut toutefois consid ê,rer le coût presque prohibitif de I'entretien des canarD( en zone

sableuse et, d'autre part, le coût réel du canal en béton: selon les dires de I'entreprise

chargée des trauu*, l'importance du surcoût était en bonne partie liée au caractère

expérimental 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 plus grande échelle.

Modules à masque

Les modules à masque ont été conseillés par la mission d'harmonisation et sont

retenus dans tous les cas. Lè prix des modules sur Retail est deux ou trois fois supérieur à

celui des autres projets. Ceci est dfi à une facturation au prix des modules Neyrtec

importés, bien que ceru( ci aient été produits localement par I'entreprise.

Les cofits actuels (réels) sont donc bien inférieurs et justifient ce choix qui

représente moins de L%o ducoût total. Outre la régulation qu'il! permettent" I'ouverture des

môdutes à masque est contrôlée par le service de Gestion de I'Eau.

Par contre, le cofit 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 (sur des

éléments du réseau autres que ceu( 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 très élevé: les 22

vannes du distributeur Kokry atieignent un total de ?57 millions et les deux vannes AVIO
du Grûber 248 millions !

Aménagement des parcelles maraîchères

Les parcelles maraîchères ont en général été négligées lors des réaménagements.

Prévaut I'idêe que I'aménagement des planches de maraîch îEQ, peut-être à cause de leurs

faible étendue, est à la charge du paysan.

RrppqtR/D-Rdril 199,1



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.

Les 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
acclNe 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
crriment illustré par I'exemple du village de Tissana.

Le principal problème des zones de maraîch dge, 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.

La salinisation est principalement provoquée par trois facteurs:

I la remontée de la nappe phréati{uê, qui permet des remontées capillaires très
importantes (le maraîchage est souvent pratiqué sur des zones marginales
"sableuses").

I le mode d'irrigation: I'irrigation à la calebasse maintient un bon niveau d'humidité,
mais seulement dans une couche superficielle du sol, sans assurer un minimum de
lessivagett. 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 2.5 cm était deux fois plus élevèe que
dans la couche suivante.

I la distribution de I'eau et sa gestion: I'amenée de I'eau se fait par des rigoles qui
se trouvent constamment remplies; ceci favorise le maintien de la nappe à un niveau
qui oscille le plus souvent entre 40 et 60 cm. Les remontées s'en trouvent accrues et,
dans certains cffi, 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 comme 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 lès 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'êchapperont, semble-t-il,
pas à une salinisation croissante et aiguë dans le futur. Le réseau de drainage doit y être

47 Notons quc ce que I'on nomme communément npertc" par pcrcolation, n'est pas à pro,prement parler une pcrte puisqu'elle est
esscntielle Pour r(sla:er une évacuation des sels.
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soigné et entretenues. Les planches doivent être planées, ceintes d'un bourrelet qui

retiendra l,eau lors de I'hivernage et provoquera un plus gand lessivage du sol'

Aménagement des parcelles fourragères

sur Retail II des superficies assez importantes (de 10 à 20 hectares/ village) ont été

dêgagêes par les exploitants pour de zones dL pâturage et/ou fourrage' en conséquence des

probtèmes accrus que pose i'uugrn.ntation dLs troùpeaux et la nécessité de fournir une

alimentation aux boeufs de labour-

Des expérimentations sont actuellement menées par la Recherche-Développement

pour mettre ces zones en valeur. [Jn aménagement parcetlaire est souhaitable au moment

des travau)q afin de permettre un bon draiiage de-ces parcelles et éviter les stagnations

d,eau. on recommande un travail du sol de maiière à éta-btir un pente de 0.5 7o de la rigole

vers le drain.

XI CONCLUSIONS

Les observations présentées dans cette étude permettent de dégager un certain

nombre de conclusions.

Il faut en premier lieu noter le consensus progressif qui se dégage des expériences

de réaménagement, menées depuis plus d'une décènnie, qui peuvent maintenant être

sereinement confrontées .Iâ, rynïhèr" de ces expériences est actuellement réalisée par la

DAH, qui doit prochainement proposer des no.à". d'aménagement harmonisées pour les

futurs travaux de réhabilitation'

L'évolution des aménagements réalisés par le Programme Arpon montre qu'il est

souhaitabte de ne pas se 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 arroseurs), de la quatité du planage ou des prises d'arroseur' La

recherche de solutions peu cofrteuses a également permis dè dégager certaines conceptions

qui doivent être reprises, cûmme la généialisation àu travail en équilibre remblai/déblai ou

la faible emprise des rigoles.

La qualité des aménagemenrs du tlpe Retail est bien sûr appréciée par les paysans'

on observe cependant que le coût dé' cette quatité est élevé. Une limitation des

terrassements, en réduisant res empmnts qui en augmentent 
- 
grandement le cofit, des

exigences moins élevées pour le planage, compte tenu de ta rapide dégradation, réduiraient

des postes qui pèsent lourdement dani le coût à I'hectare. L'èmprise des ouvrages (et des

zones d,emprunts) pounait être réduite par un non- dépassement excessif des profils en

travers théoriqurr. i. doublement ou le rèvêtement de certaines pistes de partiteur ne sont

pas indispensables.

a8 Les rigoles ct ùains dcs parcellcs dc maraîchagÊ sont dc loin lcs plus mal cntretcnus dc tout lc réscau: là cmae l'idéc scmblc

prévaloir que lc maraîchaç constituc une exccption'
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on observe également que certaines options présentent respectivement desavantages et des inconvénients qui, une fois confrontés, ne permettent pas vraiment detrancher sans faire intervenit * "golit" ou une appréciation p"rronnelle: c,est le cas desprises de rigole ou de la maille de cômpartimentugô.
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Le cofit des investissement 
^:rt évidemment dépendant des conditions de

::T:H:T'"T,::T:"j.1t^1?Pg1l!'onre, ce qui explique en partie la variabilité des prixil;;;;ii";;î ;;ffiiliqrt1-Âtt n.amar*a ^* À ^^ll^ --! 
r. r i

Yv .s Fvr rrrfft

ifilg:T:It_:t à celle, primordiale, de I'entretien. Les insuffisances consratées dans ce

lt"t"t:i:t^1|lt::,0::If,lf:l*.*ys ojnérenrs racteurs. Les *"é"r à venir, qui plus esr

ili]i.ry:i:1ur semble devoir être donnée à I'enrrerien, apport;#;;;r";;;;"j;
éléments de comparaison.

Il est apparu très clairement, par contre, que la qualité du matériau - très variable -n'est pas suffisamment prise en co-pte dans les choix techniques - uniformes - d,un mêmeprojet' Ainsi un revêtement latéritiqù. po*ra être totalement justifié ou pas selon les cas.

- Les protections naturelles des ouvrages dewaient être renforcées: il faudrait vérifierle coût et I'efficacité d'une végétalisation des talus. Toutes les risbermes du réseausecondaire devraient être systématiquement stabilisées avec des eucalyptus ou desgmélinas.

L'importance des soles maraîchères (et, à terme, fourragères) a êtê notée. Ellesdoivent être prises en compte dans le réaménàgement.

L'évolution des rendements observée à I'Office du Niger et la prise en compte desexpériences des divers réaménagements sont des éléments qui doivent concourrir à ladéfinition d'un meilleur équilibre inrre corit et qualité.
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Coût de la réhabilitation de Retail II

La répartition des coûts fournie par le contrôle des travaux de Retail II (BcEoM)' y

compris ce dernier, est la suivante (FCFA)'

I
I
I
I
I
I

Installations et services

Terrassements Pour le réseau
primaire d'irrigation

Terrassements Pour le réseau
primaire de drainage

Terrassement Pour le réseau
secondaire

Aménagements des sols en vue
des cultures

Pistes d'accès aux villages

Ouwages

Divers

Contrôle des travaux

444.000.000

248.000.000

217.000.000

724.000.000

1.394.000.000

21.000.000

574.000.000

111.000.000

261.000.000

I
I
I
I
I
I
I
I

4.000.000.000'cTOTAL

On peut corriger ce coût global en tenant compte des investissement dont le

bénéfice peut être éténdu à une it" plus grandg-.et,.réciproquement, en imputant une

fraction des réaménagements réalisés 
"o "riont 

(distributeur) qui concernent la tranche

Retail II. On peut ainsi ,..tififf globalement les coûts concernant le réseau primaire

(adduction et drainage) par des règles de trois.

Dernier bief (2500 m)
Niono-Retail (24ffi m)
I.iiono-Gruber (S000 m)
Kala (6.500 m)
NR 13 (a680 m)

Distributeur
Drainage

x 1.73
x1
x 0.5
x 0.15
x 0.5

I

soit une augmentation de 50 millions, si I'on considère le coût des canaux en question, i'e

seuleme fi1.2 % du coût global.

49 valeur arrondie
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On peut aussi calculer un coût d'aménagement restreint en isolant les aspectsexpérimentaux ( 155 millions de plus-values Ëo* les :uroseurs en béton) et lesaménagements annexes (lavoirs, abreuvoirs,...), rbit o" I'ordre de 100 millions: on arriveainsi à un toral de 3.745 millions.

Si I'on considère une superficie réamén agée nette de l3u ha, on obtient lesmoyennes à I'hectare suivantes:

Coût total

Corit total travaux (sans le contrôle)

Corit sans aménagements annexes

Corit sans aménag.annexes ni contrôle

Corit total ramené à I'hectare brut

I
I

3.00 millions/ha

2.78 millions/ha

2.78 millions/ha

2.56 millions/ha

2.86 millions/ha

I
I

I
I

I
I
I
I
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Comparaison des mêtrês linêaires par hectare

Métrés totaux 1nr réaménagcmcnt

Aménagement Retail II Kokry Siengo Macina

I

I
I
I
I
I
I
lr
lr
Lr

Distributeur
Partiteur
Arroseur

Drain primaire

Drain secondaire

Drain tertiaire

2.5L2

17.543

47.600

17.900

14.929

40.037

1.370

2.r92
12.6V

2.055

2.r92

2r.920

13.900

23.150

125.000

26.000

29.350

140.000

16.000

24.000

83.000

40.000

31.500

81 .000

FACTEUR DE CORRECTION POUR L'HOMOGENEISATION DES COUTS

Aménagement

Superficie

Retail II
1.3.aAha

Kokry
2l4ha

Siengo

3.000 ha

Macina

2.52Oha

Distributeur
Partiteur
Arroseur
Drain primaire

Drain secondaire

Drain tertiaire

0.44

1.36

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

r.29

1.51

0.99

0.84

0.95

1.18

0.89

I
I
I
I
I
I
I
I
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PARTIE E : LES PROBLEMES DE SALINISATION

ET ALCALINISATION
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U INTRODUCTION

[Jn certain nombre d'observations simples peuvent permettre de compléter
utilement nos connaissances sur le difficile proÈlème de salinisation et alcalinisation à
I'Office du Niger.

On présente ici quelques résultats, qui suscitent parfois plus d'interrogations que de
réponses' avec une attention particulière arD( problèmei des soËs maraichèràs ainsi qu,à la
dynamique des nappes.

Toutes les analyses ont été effectuées au Laboratoire de la Zone de Niono, avec la
collaboration de M. Samaké. Les conductivités sont exprimées en micromhor/r- et
calculées pour un dosage terre / eau de l:2.50. On rappelle ci-dessous les classes de salinité
et alcalinité retenues par I'IER.

I

I
I
I
I
I
I
I
t
I
ti

Salinité (pmhos /cm)
classe 1

classe 2
classe 3
classe 4

< 100
100 - 400

400 - 1000
> 1000

non salin
peu salin

salin
très salin

filsalinité (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

I
t
I
I
I
I
I
I

2/ EXEMPLE DE VARIABILITE SPATIALE : I-A REGIE DU Nl - 6G

La parcelle de la rê$e située au Nl - 69prêsente 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 ônt été réalisés selon un quadrillage de
10 m x 10 m, ceci sur une superficie de près de deux hectares ( 10 paires de deux bassins de
1000 mr)'.

I avec la collaboration de Dicko (IER).

Reppct R/D - Rctril 1992
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Les prélèvements ont étê réalisés sur deux couches: 0 - 20 cm et 20 - 40 cm, soit un

total de 326 échantillons.

Les résultats montrent que I'ensemble des échantillons se trouvent dans les classes

de sol non et peu salins, non et peu alcalins - à I'exception de 4 7o d'entre eu( qui

correspondent a * sol alcalin. Le pH et la CE sont plus élevés en moyenne dans la couche

supériàure, avec des moyennes respectives de 6.95 et 83, 6.74 et 62 pour les deux couches.

La vaiabilité de ces deux grandeurs est supérieure dans la deuxième couche (voir

tableau ci-dessous).

mesure moyenne écart type coef.variation

I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I

CE (0-20 cm)
CE (20-40 cm)
pH (0-20 cm)
pH (20a0 cm)

83 micromhos
62 micromhos

6.95
6.14

34
39

0.51
0.65

4l To

62 7o
7To
lA 7o

pour la conductivité, on observe des valews extrèmes de 30 et 200 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 salinisation. Ses insuffisances doivent être mises sur le compte d'une

mauvaise fertilité.

Outre I'intensité des problèmes de cette zone,la cartographie des résultats fournit

(figures 1 à 4) un excellent exemple de variabilité spatiale du pH et de la conductivité

èfJ.trique. Ceite variabilité, qui reilète sans doute principalement la.propre hétérogénéité

pédologique 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 évidence une

corrélation- entre-le pH et la conductivité. C'est ce que montrent les figures 5 et 6, sur

lesquelles on observè effectivement une certaine corrélation. Les points les plus alcalins

rotri tendenciellement aussi les plus salins, particulièrement en superficie-

3/ EVOLUTION INTERANNUELLE DE I.A SALINITE

Les caractéristiques chimiques d'un sol de rizière, saturé une periode d9 I'année et

pourvu d'une nappe qui oscille entre deux niveaux assez variables (voir plus loin)' ne sont

èrrid"**ent pas constantes. Des compruaisons portant sur plusieurs années d'intervale

risquent pour cette raison d'être biaiséés si les époques de prélèvements ne correspondent

Pas.

Rrpport R/D - RÊtril 1992
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VARIABILITE SPATIALE DE LÀ CONDUCTIVITE
couche O-20cur

I
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I
I
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VARIÀBILITE SPATIALE DE LA C. ELECTRISUE
couche 20 - 40 cm
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6,5

6,9

ô.8

6,4

7.O

6,6
6,',yi6,61,6,7

o.g I o,t lo.a

7.4

6.2
ô.5

6.6

6,7

7,1

VARIABILITE SPATIALE DU PH
coqche0-20cm

I
10.0

8,0

6,0

4,O

2,4

0,0

7,5

6,5

6.7

6,7

6,E

7,6

6,0

é,3
6,6

6.3
ô,5

6,O

Ftg.3

,/, -y--,'.tl | 
-i

VARIABILITE SPÀTIALE DU PH
couche 20 - 40 cm

10,0 I
8.0
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4,0

2,O

0.0
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7,3
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6.0
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i

ô.ôl
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6,215,8
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RELATION C.E - pH (O - 20 cm)

Régie du Profet Retqil - Nt 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 l'objet de prélèvements continus et periodiques. Pour pouvoir faciliter le
iepérage de cei pointi et profiter d'analyses antérierres, nous avons choisi deu points

siùés àu pied deJpiézomèties P6 et P8 installés par I'IER sur I'arroseur N4-1g. Derut autres

points ont et6 chôisis en zone non-réaménagée (village N7), pour 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 : 0 - 2.5 cm, 2.5 - 20 cnr, 20'40 cnU 120 - 140 cm.

La figure 7 montre les premiers résultats obtenus pour le poinl P8 (ce-s graphiques

seront évidemment complétéi au fur et à mesure des relevés ultérieurs). La première

valeur correspond aux pt-élèur-ents de I'IER en ces mêmes points, lesquels datent d'awil

90. On constate tout d'àbord une parfaite correspondance avec les mesures effectuées en

avril 92, ce qui indique une stabilité des phénomènes (sur cette courte période). Le pH est

stable autour de 9, sauf pour la couche superficielle qui voit son pH augmenter après

I'hivernage. La conductiviié, elle aussi, est, pour I'instant, relativement stable. Ces mesures

seront répetées mensuellement.

4/ MESURES SUR PARCELLES MARAICHERES

C'est sur les parcelles maraîchères que les problèmes de salinisation sont les plus

aigtis. On sait que dans certains villages ce phénomène est tellement accru qu'il oblige les

p"yr*r à "décaper" leurs terres en enlevant la couche superficielle.

4.1 Caractéristiques générales

I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I

La salinisation est principalement provoquée par trois facteurs:

r la remontée de la nappe phréatigue, qui permet des remontées capillaires très

importantes (le *atuic:tt"gè est souvent pratiqué sur des zones marginales

"sableuses").

r le mode d'irrigation: I'irrigation à la calebasse maintient un bon niveau d'humidité,

mais seulement dans un" àouche superficielle du sol, sans assurer un minimum de

lessivag ez.L'évapotranspiration reprend donc cette eau et les sels se concentrent sur

les tous premiers centimètres.

Ce phénomène a pu être vérifié par I'analyse de prélèvements en couches de

q,.r"lq.r"s centimètrès. Deux transecti ae planche maraichère ont été réalisés (au N9,

pointr Al, AZ et A3; au N6bis, points 81, 82 et B3). Les parcelles choisies étaient

pUntees d'échalotes présentant un développement médiocre. Neuf couches

z Notons que c€ quc l,on nomme c-ommunémcnt "pcrtc' par pcrcolation, n'est pas à Propremcnt parlcr utrc PGnc puisqu'clle est

essentielle Pour assrrer une évacuation des scls-

Râpport R/D - Rdtil f9Y2
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VARIATTON INTERANNUELLE DE LA C.E
évolution par couche

Iocallsdtlon : N4-lg pteæ I

I
I
I
Ir 000 I

i

I

I

I

'oo i
I

éoo I
I

0-2.5cm

20-40cm

14 qv,92 25.mci.92 3t,iuI.92

VARIATION INTERANNUELTE DU pH
évolutlon par couche

Iocallsatlon : N4-Ig pleæ I

22O - 240 cm
20-40cm

,5-20cm

0-2.5c

pH

25.nv,92

I
I
I
I
I
I
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t
I
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I

2.5 - 20 cm

22O - 240 cm

l2O - 140 cm

Fig.7
14 av.92 25.mq1.92 3l.f ul.92 25,nv,92
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successives ont été prélevées:0-1.5 cm, 1.5-3 cm,3-5 cm, 5-7-5 cm,7-5-10 cm, 10-12.5

crq 12.5-15 crru 15-17 cm et 17-20 crn.

La figure 8 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 superficielle est approximativement

plus de deux fois supérieure à celle située à 20 cm, à I'exception du point 83. Les

points B sont séparés entre erl)( par une 
- 
distance d'à peine 2 mètres, et leur

comparaison donne une idée de la micro-variabilité du pH et de la CE.

euant au pH, il augmente légèrement en profondeur sur les points A mais diminue

sur les points B. Dâns tous lés cas, il varie peu et se maintient près de l'équilibre,

entre 6 et 8.

r la distribution de I'eau et sa gestion: I'amenée de I'eau se fait par des rigoles qui

se trouvent constamment remplies; ceci favorise le maintien de la nappe à un niveau

élevé: les observations ont moïtré que celui-ci oscillait le plus souvent entre 40 et 60

cm. Les remontées s'en trouvent accrues êt, dans certains câs, 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 comme au Nl, pour ne pas gaspiller d'eau !) ou inutilisé- Il
serait souhaitable de ne remplir les rig-oles qu'au moment de I'irrigation et de les

vidanger ensuite; ceci est le pi* soouent impossible dans les conditions actuelles: il
y a trop d'irrigants r* *é même rigole pour pouvoir alterner remplissages et

niA*g.r. Ceci ért p* contre possible pour les. sous-rigoles qui longent les planches,

si tantest qu'o1 prèuoit un drain à leurextrémité (et que celui-ci fonctionne !).

4.2 Relevés divers

pour confirmer I'influence de la salinité et/ou du pH sur les cultures maraichères,

quelques relevés dispersés ont été effectués dans les villages du Nl' et du N6bis. Le pH et la

CE ont été mesurés dans les couches superficielles (0-5 cm, dans un cas, 0-2.5 cm et 2'5-10

cm dans I'autre).

Les figures 9 et 10 montrent les valeurs obtenues, en separant les pom[S (|e

prélèvementien zone affectée (mauvais aspect des cultures) et en zone d'apparence
obtenues, séparant les pomtsvaleurs

normale.

on constate que le pH est rarement élevé, sauf dans les cas de zones excessivement

affectées (au Nl-ld et au point C du N6bis où même les pieds de tomate étaient rabougris

et brûlés). I-a conductivitè est relativement basse, sauf dans deux des trois cas extrèmes

recensés. Les points D,E et F du N6bis montrent que le mauvais développement des plants

n'est pas toujours corrélé à de hautes valeurs du pH ou de CE'

I
I
I
I
I ruFonR/D-Rstril 1992
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4.3 Etude d'une planche d'oignon

pour mieux cerner ce problème, une étude plus complète aétê menée sur une partie

d'une planche d'oignon du village N9. La zone étudiée (voir photo) était un rectangle de

4.50 m sur 9.00 -,-ru, lequel on u marqué 28 points de prélèvement, correspondant à un

maillage de carrés élémentaires de 1.50 m x 1.50 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 mesurés à partir des échantillons de sol (couche 0-3 cm) et aPparence

des planïs. Il s'agissait de ,roir.t 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 dif}érences de-développement des plants constatées sur la partie étudiée-

Ces variables sont "cartographiées" sur la figure 11 qui permet d'apprécier

visuellement leur distribution spatiale. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, il n'y a

aucune corrélation entre la salinité (qui reste à des niveaux moyens), le pH (inférieur à 8)

et I'aspect des plants. Mieux, c'est à l;endroit le plus affecté (CE le plus élevé, c'est à dire

sur les parties hautes) que les plants ont meilleure apparence.

mesure moyenne êcart type coef.variation

CE (0-3 cm)
CE (in situ)
pH (0-3 cm)
pH (in situ)

313,nmhos
267 pmhos

6.39
7.40

130
60

0.57
0.22

42 7o
23 To

9Vo
3Vo

I
I
I
I
I
I
I

La seule corrélation très nette, est celle entre I'altimètrie et I'aspect des plants. Les

parties affectées sont les plus basses, tandis que les parti-es verdoyantes occupent les parties
ihautes" situées sur les deux extrémités de notre rectangle d'étude.

Cette constatation laisse donc penser que c'est un excés d'eau qui serait responsable

du mauvais développement des bulbes. Cettê différence d'humidité n'est pas évidente à

I'observation, mêmè-si les earD( 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 rJe le voir, mais aussi à la situation toPogaphique de

certaines parcelles. C'est le cas d'un N9, où une partie des planches se trouve au niveau de

I'eau des rigoles, voire en contre bas. Pour assuter I'alimentation de I'extrémité de la rigole,

ou tout sim-plement quand les enfants, à qui on confie souvent I'irrigation, n'en contrôlent

pas le débit, des parties entières de la planche se trouvent ainsi submergées (voir photo).

Ceci nous ramène 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 meilleures planches de maraîchage sont

teiles qui sont relativement surélevées par rapport au niveau de I'eau (comme au N8 et au

N10).
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CARTOGRAPHIE DE LA PARCELLE ETUDIEEpour les principales vqriqbles observées
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La fréquence d,irrigation des échalotes est aussi un exemple du lien entre ces deux

problèmes. Le sol est souvent humide sans qu'il lgit ." priori nécessaire d'iiriguen' Les

puy*un. affirment cependant que l'oignol ne se développera pas bien sans un arrosage

qultidien: il semble que dans ,L, ."r, rirrigation sert d'avantage à maintenir une teneur en

eau élevée (qui pennet une diminution de-le concentration saline) qu'à apporter de I'eau à

la plante.

Cette expérience confirïne par ailleurs I'impressionante variabilité - à une très petite

échelle - du pH et de la conductivité éléctrique du sol'

5/ MESURES SUR LA PARCELLE FOURRAGERE DETENEGUE

La mise en place d'une parcelle fourragère à !énégu ê, a êtê I'occasion de vérifier

l,importance des phénomènes dL salinisation. Il s'agit d'une parcelle située dans une zone

,'sableuse,' qui a Ci1réservée comme pâturage lors du réaménagement, en partie à cause de

sa proximité du village, en partie à cause deJmauvais rendements qu'elle produisait'

une superficie de 2 ha a êtê planée, compartimentée et semée avec divers espèces

fourragères (voir rapport .o*pt"t ary le chapiire correspondant)- -La 
germination a étê

nulle ou très faible, en particulier pour les légumineuses4' sur l'ensemble de la parcelle' Des

salants blancs et noirs sont apparus en de nombreux endroits'

Comme pour le nz,l,importance du microrelief a êté, fondamentale, puisque toutes

les parties basses (qui retenaiàt une plus grande humidité, facteur de dilution des sels)

permettaient une certaine germinllloo, alors que les parties qui n'avaient été

qu,éphémèrement submergées îoru de I'irrigation r" .ô.t*aient souvent de croûtes salines'

Dans 9 des 1g bassins, les plus attaqués, otr a alors effectué des prélèvements, en

considérant pour chaque bassin un point de germination normale et un point affecté' Les

figures lZ et 13 permettent de comparer cËs points, deux à deux. On constate que les

différences de pH sont sans signification, alors que les différences de cE sont dans un

rapport moyen'de 4.25, les valàurs correspondanf au:r points salinisés étant de I'ordre de

250 pmhos. Les conductivités de la couchl superficieué sont cependant plus de deux fois

supérieures, ce qui explique la non germination.

Cette expérience illustre la difficulté d'une diversification dans certains types de sol:

la rizicultwe reste possible car elle assure un lesssivage constant- q" I'horizon superficiel

tout au long du cycle. euand on passe à un système {'irrigation 
periodique, avec nécessité

d,éviter les stagnations d'eau, I'intense évaporation de s.ttface et les remontées capillaires

d,une nappe souvent peu profonde uugm"ntent la teneur en sels. On remarquera que dans

ce cas c,est bien un problème de salinisation dont il s'agit (peut être à dominante sodique)

et non d'alcalinisation.

@certainscas,imagineruncirrigationuniqrrmcntsoutGrrainG.t,antlcsrcmontéesmaintiennnenr|esolhumidc.
4 centræcma pubescens, histrix' styl(Fantes."
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6/ SALINTTE DE I-A LAME D'EAU EN RIZIERE

Une petite expérience a été menée pour vérifier I'hypothèse émise par certains

selon laquelle il y pounait y avoir une diffusion relativement importante des sels contenus

dans la couche dL iol superficielle au moment de la mise en eau du bassin. [l en résulterait

qu,une vidange du bassin, après un lupr de temps à déterminer, pourrait constituer un

Àoy"n d'évacuer 
'ne 

certaine proportion de sels.

Deux bassins situés sur le N1û-3d, zone sujette à des problèmes d'alcalinisation et

ayant déjà été l,objet d'études, ont été munis ae iegles limnimétriques et mis en eau' Les

-"r*", 
-de 

pH et CE étaient réalisées in situ avec un petit appareil portable'

Au long de la préirrigation, soit une durée de 9 jours, on a observé rlne

augmentation àe la conductivité de 70 à 190 prmhos. Un modèle simple de bilan journalier

(hydrique et salin) montre que cette augmeniation est de I'ordre de celle provoquée par les

seuls effets conjugués (mâis contraiies) de I'infiltration (évacuation des sels) et de

l'évaporation (concentration progressive)'

euant au pH, il varie évidemment depuis 6.8;7.2 le matin jusqu'à plus de neuf

l,après midi, en fonction de I'activité biologique de la végétation sumergée.

D,autres mesures ont été effectuées après labour hersage des parcelles. Le suivi

précis du niveau de l'eau et de la CE, en particulier.lors des apports en eau fréquents (il

s,agit d,un sol sabloner-r,x) et nécessaires porlr maintenir une lame d'eau, n'a pas été possible

car il exigeait une présence très exigeante de I'observateur- Les séquences des mesures

recueillies deux fois par jour ne mettent toutefois pas en évidence de grosses variations de

la conductivité.

7/DYNAMIQUEDEI-ANAPPEPHREATIQTJE

La connaissance de la dynamique de la nappe phréatique est très importante pour

apprécier, en particulier, le risque de iemontées .àpitaites. Ce problème est en particulier

un des arguments importants qu'on oppose à la posiiUiUte d'une double-culture "dispersée"

(sans regroupement), à cause d", .oniêqurnc"r àr la mise en charge pennanente du réseau

(et de certaines parcelles).

Un important travail a êtê réalisé à ce sujet par I'IERs qui a montré, en particulier,

que le niveau de la nappe descend rarement èn àetso,rs des deux mètres' Pow mieux

."*., I'influence des uôi"r d'eau pennanentes sur I'alimentation de la nappe' nous avons

réalisé une série de relevés de puits, dans et autour de la zone irriguée du Kala supérieur'

5 ldcntification des problèmcs de l'alcalinisation/salinisation à I'Officc du nigcn M.K N'diayc et all' IER' 1989'
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7 -l Relevés de puits

53 puits ont été relevés durant le mois de juin (époque approximative de plus bas
niveau des nappes phréatiques), dans 34 villages. L'âge dôs puits ôùse.ues variait entre 1 et
39 ans, avec une moyenne de 9 ans; 42 ro oes puits étàent busés.

Pour chacun d'eux, on a noté le niveau de I'eau, les ma:rimas et minimas annuels
indiqués par les paysans, ainsi que la distance du puits à la voie d'eau pérenne la plusproche: dans Vo des cas, il s'agissait d'un distribut"* ou d'un partiteur, dans To dufala etpur le reste (1.7o) d'un drain primaire (en général pour les villages situés en zone exondés).

L'influence de ces voies d'eau sur le niveau de I'eau dans les puits peut être étudiée
en croisant la distance les séparant avec le niveau moyen annuel ef les extrema. C,est ceque montrent les figures 14 e! 15. Trois points ont été Lxclus du graphique pour ne pas enétirer l'échelle: pour le puits situé, à N'dièl a, à 4 km du drain de càntrre du Ng, la nappe setrouvait à 22-70 m de profondeur; pour le puits de Kolodougou Koura" situé également à
4000 m du partiteur de Moussa wéré, le nivéau était de 11.50 il, qu*t au puits de N'dola (g
km du drain de Kolodougou Kour4 la nappe se trouvait à 20 m.

On peut faire les constatations suivantes:

Les puits se trouvant influencés par des drains de ceinture présentent des niveaux' beaucoup plus élevés que cetu( situés à proximité de canarur. Ceci est dû en partie à
une plus forte charge hydraulique (l'eau est à TN + 70 cm dans les partite*s;, mais
âussi au fait que les drains sont en général situés dans des cuvettes argileuses peu
perméables, à I'inverse des distributeurs et partiteurs qu'on trouve 

"n 
géneral sur

des hauteurs plus sableuses.

I 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 principaÈment due
aux différence de conductivité hydrauliquades sols.

t L'amplitude de la variation annuelle du niveau d'eau, conme il est logique, est plus
faible pour les puits proches des canaux.

7.2 Observations à Siengo

L'actuel réaménagement de Siengo a isolé une bande de terre située entre lepartiteur 52 et son drain latéral droit (frontière avec le casier hydraulique de N'débougou(ltlD))' Le partiteur 52 est en eau mais n'alimente que les arroseurs situés sur sa rive
gauche.

Deux transects ont été réalisés, I'un depuis le Grtiber vers le drain tertiaireo longeant
le 52 5d, I'autre du partiteur 52 à son draio d* ceinture. Les figues 16 et 17 montrent lesprofils de nappes observés sur ces transects.

6 Il s'agit en fait d'une zone d'emprunt qui draine en particulier les infiltrations dc l,arrucur.
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On est tout d'abord frappe par le fait que la nappe du N1 est toujours à moins de g0t- 9" la superficie, ce qui est en partie dû à un dr"ioug" inexistant. L'influence du drain depied du partiteur se fait légèrement sentir sur le piézimètre P5 dont le niveau est Ie pl.s
bas' on distingue quelques,variations qu'on peui grossièrement faire correspondre auxpériodes de maraîchage et d'hivernage.

Au G2, le niveau
piézomètres du milieu, le
un drain peu efficace. lci

moyen est un peu plus bas, principalement pour les deux
Pl et le P5 étant influencé respectivement par le Gniber er par
aussi, on distingue un point bas correspondant à la limite enire

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

Ill f' ' '" ç d ,qC':' :ç(-.: n et i ':. ;*rtia, 240

on constate que I'influence du Gniber est extrèmement vite amortie et que la napperemonte vers le drain- Sur le deuxième profil on trouve le phénomène opposé: Ia partieproche du partiteur est très sableuse, d'oùune descente plus dbuce de la n"ii., laquelle estpeu influencée par le drain secondaire.

Ces deux exemples confirment le rôle et I'influence des sols et des voies d,eau sur lanappe et ilustrent la difficulté d'un prognostic sans observation préalable.

llcDr.ct d. la DaDp. phrktq[.
Sl.D€to S?

ut F aoo

dlrtcncc (m)

tcÉ-E

s2

TlaDr.ct dt lo acDpo pbrtcuqur
31.Dgo 32

|(p tlo æo aro !æ
dlrlancc (m)

7.3 Suivis de piezomètres

Les piézomètres suivis par I'IER/Arpon ont fait I'objet d'observations pendant plus
de deux ans. Les résultats des premiers six mois ont été analysés en détail dans le rappon
stts-cité. On s'est penché ici rrniquement sru I'aspect dynamique des nappes au long desdeux années d'observation (1990 et 1991), à partfu dés données gracieusement
communiquées par le Programme Arpon.

Les rigrrres 18 et 19 présentent en premier lieu l'évolution de la nappe sur lesparcelles maraîchères du Nl et du Gl. Les courbes correspondent à quatre iiiromètres
{qét et disposés sur un iu(e canal-drain comme indiqué dè manière schématique en basde chaque figure (pour le Nl, il s'agit d'une coupe partiteu-arroseur).
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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'avant'

Dans les deux cas, le haut niveau de la- nappe et la texture très sableuse des sols

provoquent rapparition d" ;;;;;;;ants' forçùt parfois les Paysans à décaper leurs

sols par endroit.

læ N4 19 est une zone de simple culture réaménaeée du Retail' On constate (fig20)

l'influence du partiteur €;i;"îffit;tt ptittipl Niono-Gruber (P2) qui fonctionne

efficacement, .uur 
"n 

r'it""iJgJiùsdtt râ""*;tioo " r"it mal' Bien qu il s'agrsse d'une

zone de simple culture, "" 'J;i;;;t;i" 
iiu-"* tnoy* reste relativement haut même en

contre-saison (60 _ 100 "rn,:*î:;/iilprrrul 
r"rtg*. zi oo*.le profil approximatif

à" i" t"pp" a àiterses périodes de I'année'

Les figures 22 et æ reprennent ces résultats po* u11 ffarrsect partiteurdrain entre le

Grûber et larroseur c5 
'zi' 

i;-ô; est 
'et"tiv"t'ient 

*ifott"' aiteint un minimum de -

1.20 m aux environs oo -oi;" iià^ er sa descente en àécembre-lanvier est très rapide'

Les deux pics constatés "";J;l"il"t 
1990 correspondent peut être à des préirrigations;

on ne les retrouv" p* 
"o 

toni'"îiison r99r * a"t *op*"s d'eau ont été imposées par le

réaménagement.

LecasduK[3estsimilaire(Fig.24et25).ns'agitd'unezonetrèssableuse,cequise
traduit par uûe nappe t'è"';;il"; àt ioo" o"' tou'u"Jttés proches' Iæ niveau le plus bas

aueint en 1991 est ,our"r:oLlipeïJ"là ."i"i a" 90, saos gt'9n ;ache 
€xpliquer cette

remonrée. Iæ pic de ."i iggiffir';;;oâ * doute à la préirrigation; on remarque que

cette campag!è est en avance sur la précédente'

L'arroseur N4 6d est une zone de double<ulture €i926)' la conre+aisol apparaît

nettement sur les piezom# 15 ; Ëà' r" tqtu" ou rz Laiquant un bon drainage en

contre-saison. r, oit""u-'tov* 
-èt""é 

a" F PpPt favorisé ry-^t:"lt:it*tt 
oo

distributeur), par con'e,;#i;;:;il;o'et"it r"'r"..i"age constant que provoque la

double-culture.

Le Ko2est une zone nouvellement réaménagée. qui ne présente pas de problèmes

de sol; la nappe y 
"* 

toyËo-nt' pfate et rabattue par te diain à son extrémité (P10)'

En conclusion, on peut retenir que le nireau moyeu- dq J" nTry dans'les zones

étudiées ci-dessus est retativement élevé, surtout 
"o 

too" i" double-culturc' que celle'ci ne

descend jamais en d"*#;;'15dî "t 
q"t * o"'""ot" est en géoéral assez rapide en

décembre'janvier'

taproximitéd'uncanaleneauinfluencela-napDesilanaturedusolestsableuse'
alors que, dans Ie cas ;ï"n"' i:":Ë; [;îttt: Stglù!"bl" 

(er Griiber'sur le s2)' Il en

résulte une réalité globali;t;;;;*pffq"i f+.t ào'oo o" peut pas parler d'une nappe'

mais, de préférence, o" irË*lt Ëir'"* :"tf: :1à*ntes'i 
aux axes d'eau permatrents'

chacune avec sa oynamique ierut-t du type d" sJ al"i même très hétérogène)' des

.ooàitioo. O" Orainàge et de h gesdon de I'eau'

frno.r l/D'f!r|l 19n
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I*sr'|ohtè|rcsdesalinisatioîetalrulinisatiîn

L,efficacité d'un bon drainage apparaît assez nettement (KL3, G5), mais bien que

son influence ne soit parfois - selon re iol - que localisée (cas du N4 1g ou du Ko2)' son

absence est catastrophique (N1 et G1)'

Il semble qu,une mise en eau générzùe du réseau en contre-saison - dans le cas d'tute

double culture 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'

Repport R/D - Rctril 1992
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1") LA DEGRADATION DU PLANAGE

En zone non réaménagée aussi bien qu'en zong réamén agêe, où le planage a êtê

réalisé avec une précision théirique de + 5 cm sur des bassins de 10 ares, on constate une

dégradation progressive du ptanage, des rizières qui se manifeste par I'apparition de

dérayures centrales, prolongel. u"Ë les quatre coins du bassin. Cette dégradation est liée

au type de labour (en tournuot, .ornrn*ément appelé labour à la Fellemberg) pratiqué par

les paysans.

Les dépressions qui en résultent ne sont pas mises en valeur ou exigent le repiquage

de plants âgéJ avec des risques de submersion.

Certains paysans, pour mieur enfouir les adventices, effectuent un second labotu' ce

qui accentue d'avantage I'altération du planage.

Les paysans sont conscients de cet état de fait et disent y remédier par une inversion

du sens du labour ou gn déplacement des dérayures, ce que ne .o-ofiTe guère I'observation

qui montre la présence de ce problème dans presque io* les bassins' on assiste aussi à

l,introduction d'e techniques pennettant une amélioration du planage-

z") LEs oBsERvATIoNS REALISEES

pour mie'x comprendre ce phénomène, une enquêt9 a êtê menée auprès de 52

exploitations (choisies au hasard). P'armi ces observationi, 40 correspondent à un premier

labour et t2 à un second.

La collecte des données à porté sur plusieurs paramètres influençant le labour ' La

quarité d,un rabour dépend de pluiierus paràmett:1, ootam*ent le type de sol et son état'

le type de matériel utilisé (plus son réglage), la qualité de I'attelage""

QUELQUES ELEMENTS SUR LE PROBLEME DU PLANAGE

Rapporr VD - Rlt.il 1992
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Le type de sol

La moitié des labours observés ont été effectués sur Boi, 32 7o sur danga, l4%o srx

moursi et 4 7o sur seno.

Le type de charme utilisé

62 To des paysans ont utilisé une chamre Rumpstadt, communément appelée par les

paysans charrue ùoitandaise ou "Peter", et le restant la chamre tropicale Mali (TM)-

Simple /double culture

79 To des paysans travaillaient sur leur sole de simple culture, le restant sur les

parcelles de double culture.

Le degré d'humidité du sol

BB To ont labouré sur un sol ressuyé (après une pré- irrigation ou pluie), tO 7o dans

la boue (ressuyage partiel) et 2 % dans I'eau'

L'état des Boeufs

Les animaux ont été classés suivant leur apparence physique:

L = bon êtat:28 (547o)
2 - passable : 17 (33Vo')
3= mauvais i 7 (137a)

Enfoncement des animaux

Au cours du travail, un enfoncement plus ou moins marqué (difficulté

d'avancement) des animaux a été observé chez t07o des attelages.

Le degré d'enherbement du champ

1. = sans herbe :30 (58%o'l
2 = enherbé :22 (42Vo)

3") ANALYSE DU TEMPS MOYEN DELABOUR

Tous ces facteurs ayant été notés, le temps de labour a êtê mesuré, en même temps

que la superficie travaitlée corresPondante.

Le temps moyen (pour 10 ares) est d'environ denx heures pour les cas de

premier labour et une heure et demie pour le second labour (voir figure suivante)-

La différence entre ces deux valeurs s'erplique évidemment par le fait qu'au

premier labour le sol est beaucoup dur et compact.

nrpctR/D-RÊtril 19n
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VARIABILITE DU TEMPS DE LABOUR

Moyennes : I heare 30

Dans chaque cas on observe une grande variation du temps de labour d'un attelage à
l'autre. Elle s'explique par les facteurs indiqués ci-dessus et aussi par la taille du bassin. En
effet, le nombre de changements de direction effectués par I'attelage (lequel est
inversement proportionnel à la taille du bassin) joue sur le temps (et lf pénibilité) 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 aucune corrélation, sauf pour le type de parcelle et I'humidité du sol : le temps
moyen est de 151 mn en sole de simple culture (29 valeurs), contre 107 en double-cultuie
( 11 valeurs), ceci pour un premier labour.

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
principalement qualitatifs.

4") LE MAINTIEN ET L'AMELIORATION DU PLANAGE

4.1 La situation actuelle

Par la pratique de différentes techniques, les paysans tentent de maintenir (en zone
réaménagée) ou d'améliorer (en zone non réaménagée) le planage de leurs champs:
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le hersage : le matériel couramment utilisé est la herse Rumpstadt (32 dents). Son

efficacità (C-i"ttement correct) sur un sol à consistance plus ou moins plastique est

faible; ptusieurs passages successifs sont nécessaires. Très souvent un enfant monte

s'r ra herse poi,, airoître sa pression. Le puddler à cônes (herse à bêches

roulantes) est également utilisé par certains paysans.

La barre nivelegse : depuis lg87,le Projet a progressivement introduit un total de

20 barres nivelegses et i4 puddlers à cônes. Cès matériels ont été donnés aux AV,

auxquelles les paysans peuvent les empnmter. La barre niveleuse est beaucoup plus

utiliiée par les puyr*r Oe Retail l qui-ontétê bien formés à son utilisation. On note

q,'" ."rtains puyrâ.tr ont investi dans ce type de matériel; I'atelier d'Assemblage a

vendu plus de 440 barres niveleuses depuis 1987.

r Le planage manuel à la daba : certains paysilns, principalement en zone non

réaména g{",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 sru une charrue réversible dite "japonaise

(Nip Bourguignon), qui permet donc un labour à plat, et sur le Roliculteur au cours d'une

mission O'appui âr 
'fuft. 

G. Le Thiec' . Nous en retranscrivons ici les principales

informations.

"Cette chamre 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 pafticulièrement

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 rapp"rt à des chamres dé type occidental. Le principe de son action peut se

définir de la façon suivante:

l,ouverture 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 un plan décalé.

cette constitution et cette disposition permettent, d'une part, de réduire dans des

proportions importantes, la surface de contact èt de frottement de la terre sur le corps de la

chamre et donc de réduire grandement I'effort de traction, d'autre part, de supprimer un

engorgement éventuel, en provoquant une contrainte au décollement." Le poids de cette

chamre est de 3a Kg.

t po* le détail des résultats, voir le rapPort de mission de G. LETHIEC

Rrprport R/D - Rstril 1992
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Les essais ont montré que cette chamre réalise un bon travail en conditions humide
ou inon dée, avec des efforts sans doute moindres que la charrue Rumpstadt. par contre
dans les conditions habituelles de labour tel qu'il est uct.rellement le plus pratiqué, sa
qualité 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

"Il s'agit d'un cultivateur roulant mis au point par le CEEMAT pour la préparation
directe du sol en terres légères de culture sèches. Il s'agit d'un appareit rappàlant un
pulvérisateur offset de motorisation constitué d'un châssis àdt" rectangulaire, àË* rotors
portant des disques étoiles de forme spéciale, deux roues de stabilisalion, un plateau de
chargement".

Bien que conçu pour des conditions en sec, le Roliculteur a réalisé un excellent
travail de mise en boue; les efforts devront toutefois être réduits, ce qui pourra s'obtenir en
testant des patins au lieu des roues, en enlevant la tôle du plateau de chargement et en
réduisant la largeur du chiâssis (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
sur sol ressuyé. En effet, le labour est rarement effectué sur un sol bôueu* et encore moins
dans I'eau.

Comme raisons de leur réticence au labour dans I'eau, les paysans citent par ordre
d'importance:

I l'épuisement des boeufs (trop d'effort pour des boeufs généralement affaiblis en
période de labour, qui correspond à la période de moindre disponibilité en
pâturages);

I Le refus de certains boeufs de marcher dans I'eau (ceux ci devenant alors agressifs);

t la mauvaise qualité d'un tel labour : " nous ne voyons pas la surface du sol, donc il
reste souvent des parties non labourées et à cela s'ajoute le mauvais enfouissement
des herbes, surtout le 'Tamba" qr.i pourrit difficilement";

I le risque élevé de maladie pour les personnes travaillant dans I'eau.

A la question " dans quelles conditions pratiquez vous le labour dans I'eau ?", les
réponses suivantes ont été enregistrées, dans I'ordre d;imponance:

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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cas de retlrd sur le calendrier agricole : pépinière à terme avant la préparation

du sol, grosses pluies après uo" pré-irrigation, mauvais drainage, circonstances qui

ne permettent pas d'attendre un ressuiement du sol;

champ trop enherbé : le maintien d'une lame d'eau après le labour favorise le

pourriisement des adventices (cependant la majorité préfère leur dessèchement par

le soleil après un labour sur sol ressuyé)

Sur un sol très argileux à ressuyage difficile (à condition de pré-irriguer

seulement 24 heures à I'avance, afù à" Hmiter I'enfoncement des boeufs); la

majorité des paysans pensent que le labour dans I'eau convient surtout sur les sols

sableux.

dans les cas d'un deuxième labour qui corresponde avec une periode de pluie.

Unanimement, ils déclarent faire un labour sous eau seulement sous contrainte.

5") CONCLUSION

L'avis général des paysans permet de dire que le labour en planche avec la chamre

japonaise réversible n'apparait p"s comme rur 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

prévus en 93 avec des chamtes d" type 'brabannette". Un dynamomètre sera également

Lo**-dé afin de permettre des mesures de forces de traction.

RrPort R/D - RGîril 1992
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La mono-culture d'azolla a êtê testée pendant plusieurs années par I'IER et
I'ADRAO a supervisé une synthèse des expériences mettèes sur ce thème en Afrique de
I'Ouest.

Sa culture n'est avantageuse que si un certain nombre de conditions (climatiques,
techniques, économiques) sont réunies.

Les modalités testées jusqu'à présent par I'IER ont porté sur la culture en bassin,
menée avant la campagle rizicole. Cette option présente llinconvénient d'obliger à une
mise en eau des casiers plusieurs semaines avant le début de la campagne (consàmmation
d'eau accrue, nécessité d'un suivi quotidien de la part du paysan), r"'qù n'est pas toujours
compatible avec la réalité.

Les soles rizicoles exploitées en double culture sont celles où le problème du
maintien de la fertilité se pose de la manière la plus aigue. Ce système de culture offre de
plus les conditions d'une culture mixte azolla+ru quine préséot" pas les inconvénients
évoqués ci-dessus. On peut, de fait, profiter de la mise en eau pour la culture de contre-
sairyn pour y faire développer I'aeolla, et I'enfouir lors du iabour suivant, en début
d'hivernage. L'opération peut alors être répétée et la cultue suivante enfouie avant la
contre-saison.

2. RESULTATS

2.1 Tests de contre-saison

Un total de 18 bassins (de 10 ares), tous situés sur la sole de double culture du
village de Tissana, ont été ensemencés entre le 6/4/92 etle?S/S/\Z.

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

TESTS DE CULTURE D'AZOLLA EN MILIEU PAYSAN
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euatre d,entre e111( ont reçu I'espèce Pinnnta et les quatorze restant I'espèce

carolinianæ.Les quantités de "semènce" ,à.o*-andées par I _I!R Kogoni étaient de 30 kg

de matière fraîché par bassin et les quantités d'engrais de 20 unités de phosphorer Ptr

hectare et par mois, soit 4 kg de supeisimple par bassin de 10 ares. En pratique, un seul

apport (parfois deux) a étê réalisé.

Les 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,espèc e Caroliniann s'est révélée largement superieure à I'espè ce Pinnara; on sait

que cette dernière n'est pas très résis-tante à la salinitê, ce qui constitue peut-être

une explication.

r Les mauvais résultats de certains bassins s'expliquent p:u 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 ra parceue ou absence de hersage . La croissance de la

fougère est farvorisée par la manutention d'une lame d'eau d'une dizaine

de centimètres. S'il y â ttop d'eau, ses racines seront trop éloignées du sol

et des éléments nuiritifs qui en proviennent. Si la lame d'eau est trop

mince, I'azolla s'enracine, ce qui gène sa dispersion. L'assèchement du

bassin par négligence entraîne la mort rapide de l'azolla- C'est pour cela

qu'un bassin mJptané et mal hersé n'est pas favorable'

- effet du vent qui entraîne les frondes vers gn coté du bassin'

- effet négatif des courants d'eau trop forts'

- assèchement des bassins (négligence de I'exploitant) et enracinement ou

dessèchement des frondes.

Les cinq bassins pow lesquels la couverture d'azolla était totale en fin de rycle sont

ceru( dont la maîtrise de I'eau était colrecte'

r Dans le meilleur des bassins, la quantitê, d'azolla par 6z (masse verte essorée) en fin

de cycle a étê de 3.2 kg soit )z t/nu. ceci doit être comparé avec la limite de

o|sPnnclPa|esessccstestéesdanslarégorrsontC-anoliry."*.mrcrophy|betPinnata.Leur
prodwtivité dans la région sahéliennc esr très satisfaisante et serait mêmc o"it r"Ë supérieue à celle obccrvée s'r lcs rizières d'Asie'

3 La croissance de I'azolla est indépcndantc de l'azotc. puisqu'ellc prend celui-ci a.ot i'"it. Toutefois' si l'eau esr nche en azote' ell€

powïa s,alimenter arn. dcux sor,rcrs. L'azolh. p", *nt*i. ooit être alimcntée en phæphore,lequcl scra rcstitÉ au sol ulærieurement'
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Asrycts de l'activitê rizicole Zffi

productivité de I'espèce Pinnata qui serait égale à 20 t/ha. Cette production serait
donc exceptionnelle.

I L'épandage de P2O5 a des effets spectaculaires sur la croissance de l,azolla. Dans
I'un des bassins, l'épandage réalisé 15 jours après I'ensemencement a provoqué la
couverture du bassin en deux semaines environ.

De ces observations, on peut
nombre de propositions.

Aspcts techniques

tirer les conclusions suivantes et faire un certain

Les algues vertes concurrentes doivent être combattues par piétinement.
la parcelle doit être hersée et la lame d'eau contrôlée. '

Ltl.regroupements d'algues dans un coin du bassin peuvent être combattus par uneredistribution des frondes.
Les bassins doivent être indépendants les uns des autres.
Les mouvements d'eau (alimentation, vidanges) doivent se faire sans courants

excessifs.

Quantitês d'engrais

, D'après la littérature, une production enfouie de 2A t d'azolla (production d,unhectare) équivaudrait à 35 unités d'azote, soit de I'ordre de g0 Kg d,urée. pour que
I'opération soit donc économigu€, et en supposant qu'on atteigne une couvertgre totale enfin de cycle, il faut que les apports de phospttate supplémentàires soient bien inférieurs à
cette quantité.

En théorie,- le phosphore assimilé par I'aeolla est restitué au sol lors de son
enfouissement- S'il n'est donc pas indispensable d'apporter des quantités de phosphate
supérieures à celles apportées gênéralement en fumure de fond, il est en revanche
nécessaire de fractionner cet apport pour assurer un épandage quinze jours après
I'ensemencement du bassin.

Dste et quantitês d'ensemencement

Les simples tests d'observation réalisés lors de cette campagne ne nous perrnettent
pas de conseiller une date optimale d'ensemencement.

il semble toutefois qu'une durée de deux semaines, après le repiquage du riz,
constitue un bon compromis entre une date trop précoce (l'azolla^p"", alors gêner le tallage
du riz) et une date trop tardive (l'azolla n'u pai ie t.rps de se développer et la croissance
des plants limite la lumière disponible). Notàns que la pratique (courante) consistant à ne

Reppqt R/D - Rctril 1992
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pas remettre le bassin tout de suite en eau après le repiquage' afin de favoriser le tallage,

n" p"t-et de toute façon pas un ensemencement précoce.

Les quantités d'ensemencement indiquées par I'IER (30 kg bassin de 10 ares)

semblent beaucoup trop importantes pour ." g"*" de culture mixte menée stu une durée

de l,ordre de trois mois*. tl sembl" posible dans ces conditions de se limiter à une quantité

de I'ordre de 10 kg. L'importance dè ce paramètre est tout à fait primordiale si I'on vise une

large diffusion de I'emploi de I'azolla, puisque c'est la disponibilité en "semence" qui

devient alors un facteur limitant.

2.2 Tests de I'hivernage

Il est ressorti des tests de contre-saison qu'une colonisation complète des bassins est

possible, moyennant un certain nombre de précautions; Pour Ia campagne d'hivernage, il

i'agissait d'o-bserver d'éventuelles différences de comportement et de vérifier que cette

colonisation pouvait être obtenue selon des modalités qui rendent I'opération

économiquement rentable.

Rentahilitê ëcornmiryc

L'objectif étant d'assurer une couverture totale du bassin en fin de cycle, il s'agit de

déterminer la combinaison (date de semis x quantité de semence x quantité de P2O5)

minimum qui permette d'atteindre ce résultât. Il faut donc tester une situation de

référence du type (apport d'azolla deux semaines après repiquage + apport de 10 kg de
,,semence,, + eb*Aàgô de I kg de phosphate par bassin de 10 ares un mois plus tard), en

faisant varier ces trois variables de base.

Dans 1es conditions de culture proposées par l'[ER, il faudrait, outre une main

d,oeuwe non négligeable et 300 kg de matiére fraîche pat hectare, apporter 40 kg 9e P2O5

pour économiser B0 kg d'urée. Dans le cas de figure moyen proposé ci-dessus, on n'apporte

que 100 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 a) contigtls ont été ensemencés avec I'espèce

Carolinianachezdifférents exploitanis des viilages N1, N3 et N4, entrele25 juillet et le 13

septembre.

pour chaque groupe de trois bassins, les quantités- d'ensemencement étaient

respectivement Oô 5, t-0 et iS r.g de matière fraîche essorée par bassin de 10 ares.

4 de tellcs q'antités sont sans doute nécessaires por.r assurer une colonisation rapidc du bassin en monocultwe (un mois) mais limiænt

les chances de diffusion de la techniquc en impæant dc gardcr dcs rescrves importantcs
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Cinq de ces groupes ont reEr

après éPandage des frondes, tandis

uàOitionnelle, iervant ainsi de témoin'

pour ne pas compliquer les tests et limiter le nombre de combinaisons' I'influence de

la durée repiquage-ensemencement n'a pas été considérée et ce paramètre a étê fixé à 15

jours.

Les fumures de fond apportées par les paysans ont été notées. Deux groupes de

bassin ont reçu g chargr-"nt, de matière org*iq.r". Les quantités d'engrais minéra*x

varient peu autour d,une moyenne de 2 sacs oe rzos et 3 d'urée par ha'

Deux mes'res de densité ont été réalisées à I'aide d'un cadre en bois d'un mètre

carrê,apposé successivement en trois points distincts par bassin'

Rêrultats obserYës

La synthèse des résultats pennet de dégager les points suivants:

r La maîtrise de la lame d,eau et de l'étanchéité des bassins apparaissent à nouveau

conrme des conditions de base'

r Des problèmes d'algues ont êtê combattus par piétinement et ont semblé

globatement moins importants qu'en contre-saiion, sauf pour les introductions

iardices du début sePtembre'

r Les différences d,apparence et de vigueur des plants sont très accentuées entre les

bassins ayant reçu 1 kg de phosphate"et les basiins témoins: dans le premier cas les

frondes sont vertes Ët bien àe""iopÉes, dans le second souvent rougesi et

rachitiques, ce qui n,était pas apparu en contre-saison en raison des importants

aPPorts de PhosPhate'

r une quantité de 10 kg de se_mence semble constituer un bon compromis est doit être

conseillée. un apport de 15 kg ne s'avère pas nécessaire, et cettc différence est mal

valorisée en .as àê non-apport d'engrais'

r pratiquement tous les bassins ont été victimes de dégâts importants à cause des

poissons (tilapias). Dans certains .rr, on a assisté à h Jisparition presque complète

(7s To) decouvertures représentant une masse verte de i'ordre de 2 t par bassin !

ces attaques ont eu lieu, ou tout au moins ont été notables' en fin de cycle' une

protection des bassins par un petit gnllag:, ** cerD( déià utilisés pour piéger les

poissons à la vidange dls bassi*, tàuèrJdonc indispensable'

un apport de PhosPhate
que les cinq autres ne

de 1 kg Par bassin 10 jours

recevaient auflrne fumure

5 L'azollap,rend parfois une colcation rouç cc qui.lc Plts souvenq dérctc un excès dc lumièrc ou dc chalcur' oÙ ulE carenoe minéralc'
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r Les mesures de densité ont montré des résurtatsproductions. Les productivités sont toujours
d'ensemencement initiale.

La figure 1 montre les productions obtenues lors de la première mesure dans seprgroupes de bassins (G l, G2,...G7), en indiquuni o"* Char,rn le nombre de joursécoulés depuis I'ensemencement (c I :43jburs, àtc..). Les mesures effectuées 15jours plus tard ont indiqué, dans tàu, les cas, une stagnation ou une baisse (jusqu,à50 %) de la production, à cause des dégâts occasionnés dans l,intervalle par lespoissons' A partir de cette seconde mesurè, les frondes ont continué à disparaître etles sondages ont été suspendus.

Les productions moyennes' avec apport d'engrais et au bout de 5 semaines, sont det9' 23 et 29 t/ha pour des dos", 
^di"nremencement 

de 5, r0 et 15 kg/bassin, cecimoyennant I'extrapolation des sondages de rendemenh effectués sur 3 carrés d,un
H i;'r!ïlï iiÏj.apporl 

de phospha"te, ces productivités se réduisent à des valeurs

I La croissance de I'azolla est surtout importante lors du premier mois. Les dégâts despoissons n'olt pas permis de suivre."ït" croissancspar sondages successifs, ce quiaurait fourni une information complémentaire importante.

très homogènes et d'excellentes
croissantes avec la quantité
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SONDAGES DE RENDEMENT DE L'AZOLLA
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La progression de la production et.sa stabilisation auraient peut être ainsi montré

que res bassins moins ;;;;;".és (5 et 
'0 

kg) pouvaient rattraper ceux ensemencés

à 15 kg. Ir est donc po.riut" que des doses d; Èg soient suffisantes pour ass'rer une

couverture du bassin pendant le cycle du riz' 
ar*ro.r et A été noté par plu

r L'effet herbicideu de razolla est apparu très nettement et a été noté par plusieurs

paysans.
r La densité de repiquage du riz infruence la luminosité et une observation indique

que d,un écartem"r,, ,r-op q*d ;;;*, prr"* 60 - 35 cm) peut résulter un excès

de lumière qui inhibe la soissance'

3.CONCî-USIONSETPERSPECTTVESDEDEVELOPPEMENT

3.1 Maîtrise de I'azolla

Les tests menés lors des deux campagnes ont permis de définir un mode de culture

d,azollacompatibleaveclesconditionslocales.

La culture mixte permet l'obtentt","- -1'ex;elle-nî,,,1ïi:i:i:?-ïip*i".kâ,#'Hi,"îi?r:i-iÏ.***i:*lf;*;:f,"JIi"â:iiï'""'-i"':
fi#l*}"ff i:,:ffi ;liffi:âiïffi e nt re dévéroppeùgot des adve n tices et re

, Éarttttrmie corïesDondant à 80 -

iiJ:ri:if"Xf le avec 'ne 
écônomie corïespondant à 80 -

6 L'azo$aa un effet nès important r*_l? diminution dcs advcnti*s- Par I'omb're qu'il cée' il empêchc la ptrotayntbàc et la cr'issance

des mawaises herbcs émergsntcs. ,,lon. 
T.ADRAO. q,r"-";Ë-"prè" *d*tr;;;'* uon oévctoppcmcnt dc I'azolla' on

i-i6.lÉ a||l

oUo"tt" une réduction de504o des adventiccs"

? l,équivarent de E0 kg d,rnec est donné ;;;î". prodrrtiyié dc 20 t/ha' lÆs valc'rs quc norÉ avons obænrs Pcwcnt atteindre ou

dépasser 30 t/ba-

100 kg d'urêe Par hæ'

Les expériences ont monné toutefois que I'azollierlture ne peut être entrepnse avec

succès que moyennant * .r*ain nombr" â" soins ei ptegl"tioor;, la maîtrise de I'eau

(entrées et vidang€s,. épaisseur de la rame d'eau), ta ,eoistriuution des frondes en cas de

regroupement, la piétinement des atgues conflurentes ioot nécessaires' Le contrôle des

poi**oos, enfin, est indispensable'

Les tests conduisent à recommander une dose d'ensemencement de 10 kg par bassin

de 10 ares. un apporr d,un kg de p2o;-pF hT: lû p"r*"J.*" vigueur accme du

dévetoppement aes toodes, est reco***de mais non indispensable'

3.2 Réserves de semences

un déveroppement générarisé -de 
ta culture d'azolla nécessite la constitution de

réserves importantes qui doi*ot être oisponiules aprèr ôîq""q"'.ryt zones d'emprunt de

Retail (plusieurs kilomètres rinéaires) p.,ru*, a pribri t;;oà";Épioière" pour I'azolla'
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A cet effet, quelques unes de ces zonesensemenées, *'ioiæ.,'r", rr;"d;r-;y;#;:l,J:: fl. jvl,.fe et Nr0) onr éré

1'a'ias... n apparait oonc.crai.emeni fri" ;ffi:iffffi:"fi,9ïi,.;lilfî* *aceux ne sont pas compatibres. ouat 
" "oo"s 

oot, en, conséqùence et i îtiËî,essai eteffi:ffi:f:jl;li:Hî;i:$*!:iffii:* r". uràî* i ;;;,ï.: perme, ,a

Les prises ont été principalement consrituéc-1 de tilagra et de silures (avec même
;ifiT::ff#;*.".'o11.*'0""' a 0.. p.Ë'",ions de l,ordre de lo0 - rio kglha de
avaient été 

".po;rro*Tlle-de-s 

poissons qui ne sont pas remonté a L r",it"Ëc", 
"oo",a'",npr*t *îiËî*'.'dees 

quelques années auparavanr. I r*, r*"r î,iJ'"". ,oo",
déveropper les d;* u"ti'rl::{oitées 

par les pêchèuo 
"t 

qu" t"* oo,n-L! ei.î"e p".."t a"ntes sans préjudicc particulier.

cette éradication des p9i*^ a permis .à l,azolla de commencer son#i::ffi Ë:""îr"riil"o.r,iJe-î"g1ràal*""*roratioorouse,sa,rsooui"au"a*variab,ea_.Ëî"*îr*i:i1.1':'#i"ÏiTJ,',,#r-,if ,tli,l:îl,ïïffi 
:,.nd'aurres' cumme au N3 rtt,l* r" ---i'"rifrL'"" r"p,. re@urre une partie du miroirdleau Il scmbre que deux facteurs au moins dn*"Lt Ia croissance: ra piésence d,autresalgues er bordure, qui gênent la croir*"; h;;;d", er re vetrr.

De nombreux drains, de zones maraichères et.des petites zones d,emprunt, où laH:,ii"":i"drfri#dffiT#i$;t:'*T f in enscmenés arin de ?i.po,., a"

Pour palrier un éventuer 
-manque de scmenccs, re paysan peut de toute façonmultiplier l'azolla s'r le oremier de ;.-b...fur;"t *;" en gau (avec un kilo de phosphate,

#*i:Jrî 
tm6 dizoine o" Ë"", ;,tî;," iiliuantite suffisante pour re resre des

3.3 Perspectives

læs tests réatisés dans différents v'lages ainsi que res visites réarisées avec lespaysa^-etr fin de campagne lors de l" .oot 
"-'Jtîîot rerconûé * 

"ir 
i"ieË.'crr"qu"uuage delrra prcchafuement disposer o'uu.oi*îIzone de semenccs pour unc diffusionlors de la contre'saison 1993. Les ù;;0"'Ëitiî"T-rrprocéder à une orientation despaysan$ on nore que certains oi1 oe]i. gompri. ijiiieË o" r,az- o'a et 

'ont 
impranté de reurf:ii:r*i1ïrrîurs champs. u".iiiri*i'I'ïi."."iàe, eu égard aux auantàges cités prus

Des t€sts prus approfondis seraient nécessaires pour-crrner l,infruencr de faceurscomme le type de sor. Ir sera nécessaire a" ,"iJJËr]i"i de la courbe de croissancc dans Ietempc afin d'optimiser nos paramètres. Dilil ffi; sont du domaine de la recherche

r

I
I
I
l.

E substancc piscicide; porn le traitcment de 1000 rn3, uriliscr de l'orrdre de 3 kg dc produit ù 5 %dc roténonc.
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thématigu€, en particulier I'influence du degré de développement et de la coloration des

frondes sur leur pouvoir fertilisant.

Outre leur rôle de pépinière, une mise en valeur réussie des zones d'emprunt

pourrait éventuellement -en"i à une exploitation ptus intensive; on pense en particulier à

i'utilisation de l'azollacomme aliment pour les petits ruminants.I
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Le rendement au décorticage est un important paramètre économique de la
production rizicole. Il influe de manière non négligeable, cornme on le verra plus loin, sur
le bénéfice dégagé par I'exploitant qui transforme lui même son paddy et .ô**"rcialise
son riz.

De nombreux paramètres influent sur les bilans de décorticage: la variété et son
degré de maturité, le taux d'humidité du paddy, le type de décortiqueuse et son réglage, la
propreté du produit, le taux de grains vides, etc.

Pour 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 êté réalisé en 1990 sur 9 variétés différentes, pour une
décortiqueuse de type Huller Cover. Pour chaque variété, quatre répetitions étaient
effectuées pour des quantités de 20 Kg.

Les figures 1 et 2 montrent les taux de décorticage et de brisure obtenus pour
chacune des variétés: On constate tout d'abord une grande variation de ces paramètres. Les
variétés "traditionnelles" à paille longue, BII2,H15æ, D52et Gambiaka - ainsi que China -
présentent les plus mauvais taux de décorticage. IR 15-61, BG n-Z et Jaya sont les plus
intéressantes, avec un taux supérieur à 63 7o. Notorui que BH2 et China sônt des variétés
arristées, ce qui peut expliquer en partie leurs mauvais résultats.

Les taux de brisure varient encore plus considérablement, depuis des valeurs très
faibles (Jaya et BG) jusqu'à d'autres très élevées (58 %o pour BH2 et Gambiaka). Les
échantillons des variétés à paille longue ont été obtenus auprès des pays?ns, tandis que les
autres provenaient des essais menés en régie: des différences existaient donc entre ces deux
échantillons (propreté du produit, degré de maturité, délai avant la mise en moyette ou en
gerbier), qui peuvent avoir influencé ces résultats.

Les taux de brisure et de décorticage varient de manière inverse, comme il est
logique, ainsi qu'il apparait dans la figure 3.
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TESTS DE DECORTICAGE
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TAUX DE BRISURE/TAUX
pour dlttérentes

Tqur de décortlccge

DE DECORTICAGE
varlétés

é9%

67%

ô5%

63%

6l%

59t

57%

55%

Décorttqaeusês Hallar Cowr

TAUX DE BRISURE/TAUX DE DECORTICAGE
pour dttlérentes décorttqueuses

Taur de décortlccge

a vdrlété : Bê 90-2

l.

a ^E

a

EI

a
Eg

E
E

a
a
a

Tqur de brlsure



ÏAUX DE DECORTICAGE
Pour dlttérenùcr vqrtétég

60,0

55.0

50.0
GMBIÀ BTr2 CHINÀ III52g

ÏAUX DE BRISURES
Posr dlllércotcr vqrlétér

70

éo

50

40

30

2A

l0

0

DECORTTSUEUSE HULLER COVER

TNI BC90-2 Inl5.6l

JÀEÀ Bc90-2 tnl5.ôl lNl D52 CHINÀ HISzS GIIBS.A BHz
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2. Test sur les décortiqueuses

Afin d'étudier la variabitité du bilan de décorticage en fonction du type de machine,

un test a étê, réalisé sur des échantillons de 40 Kg de BG 90-2 provenant d'une même

récolte et de sacs entreposés dans les mêmes conditions. Cette variété a êté choisie pour sa

prédominance actuelle en zone Office-

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

Votex Engelberg (du type de celles gérées par les Groupement d'Intérêt Economiques

Féminins) et cinq Huller Cover.

Tous les résultats des tests sont consignés dans le tableau ci-joint, la signification des

variables étant la suivante:

- Pl: échantillon de paddY (a0 kg)
- v2: riz obten., upiès d-écorticage ( + son, en fiN 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: =Y2ou P2-son, obtenu après vannage (Kg)
- P6: son obtenu au vannage (éventuel)
-W: 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 dfi être vannés à cause des sous-produits qu'ils

contenaient. Le rêglagedes maihines était assuré au préalable par le conducteur.

Le taux de décorticage s'est rêvêlê relativement stable autour d'une moyenne assez

haute de 70.6 %. Cerésultat confirme I'une des grandes qualitês de la variété BG m-
2.

Le taux de brisure, par conrre est plns élevé que dans les tests précédent et

beaucoup moins variable (56'7o en moyenne). Les sous-produits représentent près de27 7o

et les pertes totales 2.5 %o.

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

de différences significatives de performance-

3. Conséquences économiques

Un simple calcul permet de voir la répercussion économique de ce taux de

décorticage élevé. Le tableau fournit les prix du riz équivatents à rur prix du paddy variant

entre 55 el 75 F /KG, pour différentes valeus du taux et du coût de décorticage- Pour un

RrmorrR/D-ktdl1ç,l
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TAUX DE DECORTICAGE
Pour dltlérentes décortlqueuses

Valcq$ clqsséet%

90,0

pour
%

BRISURE
déc ortiqueuses

vdlaEtr cIcnad

ÎÀUI DE PERTE
Poû dtlttttsb dôcoÉtqucûti

Emtdd-

Vttata: E t2
:28 / -u

$

TÀUX DE
diltérontes

EO

Vailété : BG 9O-2

Moyenne : 56 %

't

'i Vdriété : BG 90-2 ii -il --- il €[nll Uoyenne : 70,6 % 
ll



Coût du décorticage (sac de g0 kg):

Taux de décorticage (%)
55.0 57.5 60,0 62.5 65.0 67.5 70.O 72.5

prix du ss.o l 1 10paddy s7.5I 11s 1t0 1os 101 s7 94 eo sT
lrcfafig) 60.0 | fis 114 los 10s 101 s7 e4 e1

62.5 | 124 118 114 109 105 101 97 94
65.0 I 128 123 1 18 1 13 109 105 1O1 e7
67.5 i 133 127 122 117 113 108 104 101
7O.O l tæ tsz tffi tzt n6 fiz tæ tæ72.s1 142 136 13O 125 12O 116 112 108
75.O | 147 14Cl 134 1æ ,124 119 11s 111

Coût du décorticage (sac de BO kg):

Tzux de décorticage (%)

55,0 s7.5 60.0 62,5 65.0 67.5 70.O 72.5
prix du 55.0 1 111 1OT
paddy 57.s | 116 il 1 106 1oz eB 94 91 ss(Fcfa/kg) 60.0 | 120 1 ls 1 10 106 1oz eB es el

62.5 | 12s ln 1 15 1 10 106 102 98 9s
65-0 I 13O 124 119 114 110 106 rcz 9S
67.5 | 134 128 123 118 lf 3 109 105 1O27O.O| tæ tæ 't27 t2 t17 ng tæ) tæ
72.5 | 143 137 131 126 121 117 113 109
75.O I 148 141 135 130 125 1æ 116 .a12

Cott du décorticage (sac de g0 kg):

Taux de décorticage (%)

55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.O 72.5
1 14 109 104 100 96
1 18 1 13 108 104 100 96 e3 901{3 117 1 13 108 104 1oO 96 93127 1?2 117 112 1æ 104 loo 97132 126 121 1 16 112 107 1@ 1oO136 130 125 120 1 ls 1 1 1 107 103t4t 135 tæ t24 t t9 fis lt I to714s 139 13É| 128 123 1 19 114 1 101so 1trf 138 132 127 122 1 18 1 14

prix du 55.O
paddy 57.s
(Fcfal(g) 60.0

62.s
65.O
67.5
70.o
72.5
75.O
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prix moyen de 500 F/sac de g0 Kg deJaddy, et un coût du paddy de 70 F le Kg on note que

le prix équivalent du riz vaut 1-09 r po*'un taux de décorticage de 70 To'tel qu'il vient

d'êîre mis en évidence pour la BG 90'

euand le taux de décorticage bai_s1e de 10 %o, ce pril éqrrivalent devie nt 127 ' ceci

signifie qu,un gain de 10 rlGri; qq etfO To) entraine * ueneiice de 18 F par kilo de 'o'
ou encore de 1î*O.ZO - 12.6F par kilo de paddy.

Si ron considère, de prus, un cout de product]on du paddy de 35 F /Kg, c'est à dire

une marge de 35 F/Kg po* un prix d; iaddy 9r J0 F, on constate que ces 12'6 F

représentent une augmentation du bénéfice net de 36 vo I

cette constatation nous amène à remarquer que I'intérêt que les paysan! voient à

produire de la Gambiakq à cause d'uns.o**"rciaiisation qui tàppotte parfois L0 F de

prus au Kg que ra BG, n':r, pÀ 1*rifié compte tenu de son bas taux de décorticage qui

Lngendre un préjudice supérieur à ce gain'

En prus du bénéfice monétaire qu apporte. générarement la transformation du

paddy, il faut tenir compte èlr"*"nt des sôus-produits qui reviennent au paysan'

4. Remarques suf les GIEF de décorticage

vu fimportance numérique des petites décoliqueus": y9t:x à I'office du Niger

(près de 25 To'des400 décortiqueus"r-pftnees;, un effoh avait été fait pour constituer un

Ààus-échantillon important de ce type de machines.

Lors des enquêtes, on a localisé 17 deces unités hors d'état de fonctionnement' Les

raisons exposées ont *on,ré une diverriie àe problèmes rencontrés par tes GIEF: manque

de pièces disponibles à r,Aterier, exigrn." de paiement au comptant et manque d'argent

pour payer, d^ésintérêt ou absence de volonté d\rn ,nr*br" pour ïésoudre le problème' vol

de pièces...! Au Km 20, une décortiqueuse serait arreiee depuis plus d'un an par faute de

main d,oeuwe (,,tous les jeunes du viilage ont refusé d'être conducteur")'

n semble que les GIEF rencontrent de sérien:r problèmes de gestion et qu'ils

souffrent de la baisse des prix provoquée par faugmentation 
du nombre de décortique'ses

privées. L,introduction d"' *u.hines plus'performantes et I'activité déployée piu certains

commerçants et exploitants laisse p"*"i que cette activité se trouvera passablement

menacée.
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1 ESSAIS VARIETAUX

1..1 Essais de la contre_saison

Deux essais variétaux ont été implantés (l'un en saison sèchesaison sèche chaude) à la régie du Nl 61, 
"n 

convention avec I,IER dedeux cas, il s'agissait d'essais en blocs"de Fisher on". 6 répetitions,élémentaires de 15 mz repiquées avec des écartements de ZAcm x 20 cm.

froide, I'autre en
Kogonir. Dans les
sur des parcelles

t
t
I
I
I
I
I
t
I
I
li
rl

a'*e"/t?u::1'jtriîî"ïî:,tir3?J:i?rs:surfate de zinc (champ et pepinière), 200 kg

LI.I Essai de saison froide

contrairement aux autres années un seul essai composé des variétés à cycle court etmoyen a étê mis eu prace. ! !'ug* de : 44-.56; IR 4Lrg;gb gc2; rn+0, cN 2g7; Jay4 IR
1ii3f:ii-tlffi,titrtlnl]: Ëemis en pepinière a étêrêatisé re za/h/e2,telp,q,rug,

L'analyse de la variance révèle cles différences hautement significatives entre 4groupes homogènes' I-e témoin BG g}'zapparaît à nouveau comme le plus productif, avec4055 ks/ha, statistiquement équivalent à in +o (3g03 kg/ha)et Jaya (365S kglha). si l,onrajoute IR 1529 qui arrive en quatrième position, on constate que lLs variétés à cycle long,comme il est normal, sont plus productives et qu'elles doiveoï êt " préférées en contre-saison froide puisque le calage dËs cycles n'est p* u*ri problématique qu,en cpntre-saisonchaude.

Le rycle des variétés a été sensiblement rallongé par le froid. Les floraisons ontégalement coi'ncidé avec les mois les plus chauds de l'année (mars et awil) où lestempératures ont été très élevées. En .oniéquence, des taux de stériiité relativement élevésont été enregisrrés pour certaines variétés ielles i"" gc g0-z (twn), IR 4zrg (r6,rvo),china 988 ( 15 
'87o), et 4456 (15,6%), .. qr,i expliquËt purti" la faiblesse des rendemenrs.

e on reprend ici res ffi rap'Gt fo'rni pas'IER.

Rrp'poûr R/D - Rcr.il l9y2

ESSAIS AGRONOMIQUES SUR LE RIz:
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Variétés

Semis
fi%florais

fiours)

Stéri-
fitê qo

Poids
1000

grains (g)

Rdmt
KglhaNb. Nb-

panic. grains

lm2 lPanic-

I
I
I
I
I
I
I

r47
144
155

145
r34
r27
148
135

r32

19.3

9.8
10.5

11.6
12.l
16.1

15.6
12.8

15.8

26.8
24.2
23.2
19.3
28.L
n.t
22.7
19.6
23.5

4055
3803
3658
335 1

2797
2740
271r
zffi
1928

BG 90-2
IR 46
Jaya
IR 1529

IR 60
IR 4219
4456
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
27r
283
304
284
307
325

I
I
I
I
I
I

tÛesttcdi||èrentpasstatisti4IcnÙentselonletestdeNewmnnetKeuls.

A titre de comparaison' on peut se référ::^Ïfr11:-'tff'.1î:ffi""fl:ffi:
(semis ârî:i ff."".T*ix\',ï"ii".Ëi:thesvariétés res pits.p'dy.tives avaient êtêrava

(6tlha), rR 46, rR 1529_ "\i,i(s.sio 
rJr,a)' pour.gnl"#ete date, et BG W2 (6'403

kg/ha), Jaya, usoet IR rlegpour ru ,".Iod.;. il;ifféience de 10 jours sur les dates de

semis s,était traduit par un 
"llo,îùent 

du c)rci" o" 8 jours pour le deuxième essai'

on note donc 'ne 
contre performance de 4+56 et une confirmation de la

supériorité des 4 variétés de meilleure productivité de notre essai'

I
I
I
I
I
I

1.1.2 Essai de saison clraude

un test composé de tz vanêtés a été mis en place. Les sept meilleures variétés

retenues dans le teJt variétar de rannée dernière oo, JË àmplétées par cinq nouvelles

variétés de cycle précoce' Il s'agit de :

- IR 41996-118-2-1
- IR 32387-107-3-2-2
- IR 22r07-r4-2-r
- BG 731'2
- IET 10973

Lesdatesdemiseenplacesontlessuivantes:
- semis PePinière :17 /2/92
- rePiquage :27 /03/92

Dupointdevuerendementgrainslg:t",lesvariétésSesontmontrées
statistiquement équivatgntes au témoin 

-ctrina 
988 avec un rendement moyen de 3556

kg/ha,excepté IEi fin3u*.,tne production de 1958 kglha'

Ragpqt R/D - Rsilit 1994
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Variétés
Semis

50To flor.
(jours)

Nb.
panic.
/mz

Nb.
grains
/panic.

Stéri-
titê,70

Poids
1000

grains (g)

Rdmt
Kg/ha

IR-22107_14-
Aiwu
IR-1561-228
B-733-C
BG-73r-2
IR-41996-118
ITA.123
TN-1
rR-32307-1t7-
China-988
cN-297
IET-10973

99
91

103

99
91

99
96
93
99
99
98
72

347
2U
388
363
310
322
284
336
324
384
359
265

79
94
99
106

r20
80
99
99
113

103

83
103

12.3

7.8
21.4
15.2

9.8
9.9

77.4

8.0
16.5

16.4

tr.4
19.7

23.1
24.1
26.4
22.1,

22.7
22.5
23.4
23.5

2t
21.2
24.5
26

u07
4385
4327
3898
3880
3880
3862
3695
362r
3556
3367
1958

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

HS
14,gvo

Les chiffres suivis por les mèmes lettres ne dilfèrent ws statistiqucrnent seron re test ,æ

I
I
I
T

t
I
I
t

i

F
CV

Bien çPc le test utilisê wur la comwraison d.e1 mownnes nc rêvère ws dediffêrences significatives entre les nouvelles ioruia, et Ie tênnin, rrotts notons re boncomportement de quelqæt-y?'Ytêl agronomiqæment iweressaiei"Eti sont ù reur premièreanmêe notamment : IR-22107'14-2-i"(iqoz *ett*i, ic rc1:;;;"inqrys6-rr8-2-r-3 (JBB.ks/ ha).

Les résultats obtenus p:t frER (pour une même dare de semi s (16/2)), onr mis enévidenc" ottg superiorité de in szrot 'q.uzlgziai 
qui n-,esr pas rrès bien placée dansnotre essai- cet essai de I'IER avait donné des reîd"â"ot, de a.6 ilhapour IR 41996 et IR22107.

En ce qui concerne les variétés déià expérimentées, bien que les différences nesoient p^ hlÏtement significatives, ào .oosrate que eiwu" rNr L, même rrA 123 seclassent avant le témoin énina'Le *e*" phénom$;se retrouve s'r res essais de.annéedernière, tant sur ce.ur du Reta' qu" ,*.r* de I,IER/Kogoni.

Au niveau des cycles, facteur essentiel poru la cult're du riz en contre saison, onconstate des valeurs similaires - ou légèrement inférie'res - à celles de l,essai de l,an passé,98 jours en moyenne' on remarque là variérq ry, f"i 1Pp*"i, ,r,,,,,,e une bonne optionpuisque son potentiel est proche de celui ae rNl-toei'a^ nr;-;;*sée), avec un grainrelativement plus long et un cycle ?l* pié.or"j" s tù què celui àe china. cet avantage,toutefois' n'était pas âppu* àan, les tests de 91 o,i t", .ytt", o" oiricraient que d,un jour
[i::ifbiïf: ï#:-t;râ'fl:HJ*i*eme china sss q'ri pres*" re cycreie prus courr

RryportR/D-RËtln t99t
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1.2 Essais d'hivernage

pour les essais variétaux d'hivern r1e,il avait été demandé à la Station de Kogoni de

se limiter à des variétés de potentiel supérieur ou égal à celui de BG 90-2 et, par rapport

aux tests de criblage habituels, de restreindre le nombre de variétés testées et d'augnenter

le nombre de répéîitions afin d'améliorer la puissance des essais.

Le protocole mis au point pour les campagnes précédentes a étê reconduit dans ses

grandes lignes: essai en régie ,ù 1", parcelltd,t Projet au G2; blocs de Fischer à 8

répétitions, écartement 20 cm x 20 cnu parce!_es élémentaires de 30 mz- Fertilisation

d,environ 150-50 pour N-p (200 Kg d'urée ei 100 Kg de phosp!1rc), pl* du Potassium (100

Kg de KCI) et du Znc(en pépinièie et au champs, énviron2}Kg de Sulfate deZinc/ha en

fond et en couverture) pour irévenir d'éventue,lles carences. Derur dates de semis:?5/06,

L5/07.Les variétés testées ont été les suivantes:

tère date (zlloil): BG g0-2,lgg70,MR 84, K 9L-1, K91'2, SEBERANG MR 77'

2ème date (l5lÏ7): Habiganj, China 988, IR 3æ07-L073-2-2,8G731-2'

Les résultats du premier essai montrent que toutes les variétés sont statistiquement

équivalentes, sauf fogoni gl-z,Iégèrement inférieure. Les excellents rendements obtenus

reflètent la très sensible augmentution de qualité des résultats due au changement de site

de la Régie.

La longueur des cycles est assez constante et varie entre 142 et 146 jours, sauf pour

MR g4 qui atteint 15L jours. BG W-Z se détache une nouvelle fois par son poids de 10fi)

grains rrrpé.i"*. Seberang confirme être une variété équivalente à BG w'2 et dewait faire

I'objet de tests en milieu Paysan-

RnsulraTs DU PREMIER EssAI (seUts 27 JUtr{, REPIQUA6g T} run6r)

Variétés
Semis Nb.

50% flor. panic.
(jours) / m2

Stéri- Poids Rdmt
litê % 1Uf0 Kg/ha

grains (g)

Nb.
grains
/panic.

Seberang MR.77
BG 90-2
Kogoni 91-1
19970
MR 84

Kogoni 91,-2

111

107
111

ro7
116

111

146
130
126
139

r23
118

7.3
11.3
rr.7
103
7.2
11.6

23.7
21.5
25.6
23.9
23.8
2r.9

7765
7689
7448
7224
7138
6879

A
AB
AB
AB
AB
B

296
297
370
265
338
380

Seulement quatre variétés (précoces) ont été testées pour la deuxième date, plus

tardive. On obs"*à des cycles simi-laires de I'ordre de 124 jours, sauf pour Habiganj q"i

apparaît plus précoce (114 j) mais fournit un rendement inférieur d'une tone à BG 731 et

IR 3æ07. Ces deux variétés constituent des bonnes options pour des semis tardifs.

RrmortR/D-R.tril 1992



Resutters DU DELTXIEME EssAI (snrurs 16 rurnrr, REpreuAGE 14 eour)

Variétés
Semis Nb.

5O7o flor. panic.
(jours)'o /mz

Stéri- Poids Rdmt
litê % 1000 Kg/ha

grains (g)

Nb.
grains
/panic.

BG 73r-2
IR æroz .r07.3.2.2

China 988
Habiganj

l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t

i

tl

A
A

AB
B

150
r12
99
77

306
409
408
416

89
89
86
79

7.0
7.5
10.2

12.2

23.8
20.2
25.2
25.8

666A

6553
60s5
5703

2 ESSAI COURBE DE REPONSE A L'AZO'TE

2.1 Essai de contre-saison sur deux variétés

Le but de cet essai était de comparer les courbes de réponse à I'azote de China 9gg
avec celle de IR 156l-228A.

Les deux variétés sont factoriellement combinées à 4 niveaux d,azote, constituant
ainsi 8 traitements faisant I'objet de quatre répétitions.

Les résultats de I'analyse de variance montre qu'il n'y a aucune interaction entre les
deux facteurs. La réponse à I'azote (facteur B) est hâutement significative pour toutes les
variables à I'exception du nombre de talles au m2. L'effet variétal-1fu.t"* A) est significatif
pour la hauteur, le poids de paille et la densité de panicules, variables pour lesquelËs China
apparaît supérieure.

La réponse moyenne à I'azote est-liné_aire, ce qui signifie que la dose optimale sesituerait au delà de la valeur 150 N. Les résuitats 
-fournis par I'IER ne font

malheureusement pas apparaître la réponse de chacune des degx variéiés séparément.

2-Z Synthèse des essais sur les courbes de réponse à I'azote
Pour l'frivern age 19V2, les essais de réponse à I'azote ont été abandonnés, puisque

ceur( ci en étaient à leur 5 répetition. Il semble opportun de réaliser une petite synthèse des
résultats obtenus par le projet à cct endroit.

La plupart de ces essais ont êté rêalisés à la Régie du Nl 69, avec les limitarions que
I'on sait sur la fertilité et la maîtrise de I'eau en hiiernage. Si I'on met les différentes
courbes de réponse obtenues en hivernage sur un mêm" grufnigu€, on obtient les figures 1(en valeur absolue) et 2 (en valeur rerative, pil rapport aù temoin).

l0 rairuter 35 jours pour avoir la drnée totatc du cyclc.

Rapport R/D - Rerril 1992



Talles
/mz

Panic. Hauteur
/* (cm)

Poids Poids
grain paille
kg/ha kglha

Facteur A
China 988
IR 1561-228A
Facteur B
ON
50N
100 N
150 N

286
207

222
228
?54
282

349 A
278B_

?33D
289 C
336 B
397 A

80.72 A
78.10 A

75.79 B
77.388

80.83 AB
83.66 A

4073
4091

2879D
3946 C
ut4B
5089 A

7423 A
6L2IB

4901 c
6246H-
73t2B
8629 A

Moyenne 246 314 79.4r 4082 6772

S

HS
NS
5.3

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

Signification
Facteur A
Facteur B
AxB

O{ 7o

NS
NS
NS
19.1

HS
HS
NS
t4.r

NS
HS
NS
10.4

HS
HS
NS
16.5

On observe une irrégularité importante de ces cnurbes. Stu la figure 2, oy met en

évidence gn ensemble de quatre co,rtbes très proches mais présentant des infléchissements

pour des doses très différentes. Il résulte dè ces figues qu il est totalement illusoire, à

moins de démontrer que dans de meilleures conditions on peut obtenir des résultats

reproductibles,r, de vouloir déterminer un optimum économique de la dose d'urée- Si I'on

considère, de surcroît, la variabilité pedologique des sols, I'exercice devient encore plus

complexe.

On doit se borner à constater qu'une dose de 250 Kg/hq souvent conseillée, permet

une augmentation de rendement de 75 To par rapport à une dose nulle. En pratique,

I'experience du paysan lui permet souvent, au fil des ans, de vérifier, à partir d'une dose

-oy"*e, la repet-c,rssion à',rrr" variation de la dose appliquée. Il est douteux que I'on

puisse proposer des nonnes plus précises que cela.

pogr la contre-saison (figures 3 et 4), les conclusions sont similaires-

1r Il nc scmblc pas quc les résultats ob,tcnus à la station dc Kogmi, unc fcts $tPcrPGé$ priescnt pcrmcttre unc tcllc démonsrration'

Rryporr R/D - Râril 19Y2
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3 ESSAIS PHOSPHORE EN MILIEU PAYSAN

3.1 Contre saison

Il s'agit d'un essai pérenne mené sur,deux types de sol (danga et moursi), en zone desimple culture et en zone de double .{l*". 3;agissant ici ae u contre-saison, deuxparcelles étaient concernées. La variété utilisée .rt Chin4 repiquée à ZS x ?S srravec unefumure azotée fixe de 120 unités et deux traitements principaux (pNT ou phosphate
d'ammoniaque) croisés avec 4 doses (0, 30, 60 et 90 p2o5).

MOYENNES DES VARIABLES SUR 4 REPEITTIONS EN SOL DAI{GA

Talles
/mz

Panic. Hauteur
lmz (cm)

Poids
grain
kg/ha

Poids
paille
kg/ha

Fac1eur
PNT
DAP

Facteur B
I
2
3
4

Moyenne

Signification
Facteur A
Facteur B
AxB
CY Vo

245 B
299 AB
350 A
329 A

306

NS
S

NS
20.5

77.4
80.6

74.8
77.r AB
82.1 AB
81.8 A

79

NS
S

NS
6.4

4769
6r20

3839 B
5861 A
ffi77 A
6001 A

5444

NS
HS
NS
?3.r

2936
4044

r28
224

134
r94
226
150

176

274
337

26/i9
3438
387r
4001

34m

I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
lt

SS

Le facteur A n'entraÎne pas de différences significatives sur les résultats. L,effet des
doses de phosphore (facteur B) est significatif. L'i;teraction entre les deux facteurs n,est
significative que poru la densité paniculaire et le rendement:

L'effet du PNT sur le rendement ne permet pas de différencier les doses, mais il fautnoter que les .T:l correspondant aux fortes dosei ont été attaqués par les rats. Les deuxfortes doses de DAP sont mieux valorisées et resteut équivalentes. 
)
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ru
289

135

252

3309
3568

Talles
lnz

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

nombre de pnicules/mz
PNT
DAP

poids de grain (k9/lw)
PNT
DAP

153

115

2422
3876

59
240

3028
4974

298l
4758

En ce qui concerne I'essai sur sol moursi,auflrne interaction n'est notée quelque soit

la variable considérée. Les trois doses (non nulles) de phosphate sont équivalentes'

MOYENNES DES VARIABLES SUR 4 REPETITIONS EN SOL MOURSI

Panic. Hauteur Poids

lmz (cm) grain
kglha

Poids
paille
kglha

Facteur A
PNT
DAP

Facteur B
1

2
3
4

Moyenne

Signification
Facteur A
Facteur B
AxB
C{ To

300 B
356 A

325 AB
341 AB

330

NS
S

NS
11.3

82.46H-

87.00 A

83.m
83.46
u.62
87.83

u.73

S

NS
NS
5.1

3217
3812

2974B
3514 A
373t A
3839 A

3514

NS
HS
NS
11.6

332
328

248
317

247
300
286
296

282

7218
7269

6866
6920
7353
7834

7243

NS
NS
NS
20.4

NS
NS
NS
10.0

I
I
I

3.2 Hivernage

Les résultats de I'hivernage ne sont Pas encore conngs.
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Cet essai mené sur six campagnes successives n'a pas été reconduit sur la contresaison 93' Le suivi quelque peu diflicite de quatre parcelàs dispersées en milieu paysan,
des retards ou des défaillances du gardiennage ont pu en altérer la qualité. Une analysesynthétique dewa être réalisée après réception Oe .6 d"*iers résultats.

4 EFFETS DE L'ALCALIMSATION/SALINISATION : ESSAIS EN POTS

Les essais en pot menés sur des échantillons de sol prélevés dans des sols danga etmoursi présentant des signes de carence ont été repris sur la contre-saison lgg1.

L'objectif de I'essai est de tester un certains nombres d,amendements.
Malheureusement, les analyses de sols faites a posteriori sur les échantillons n,ont pasrévélé de carence partinrlière. L'analyse des traitàments n'a pas permis de les départager
statistiquement.

Ces essais ne semblent pas juqu'à présent avoir apporté de résultats significatifs etne seront pas repris.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
lr

l

ll
rl

5 ESSAI DATE DE SEMIS X VARIETES

Cet essai de contre-saison est une répetition de I'essai conduit en 1991 etpar Jamin (Rapwn de Mission, Aout loOt'1. On a jugé intéressant de les
conjointement, en reprenant les résultats de tggl (en italiqie).

Dans cet essai implanté en rêgle,différentes variétés (six en 1gg1: Bc-g0-2, IR '1529,
Jayu TNL, China 988 et IR 1561, a*q.relles 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,la neuvième date a du être éliminée à catse de dégâts provoqués par
des animaux. Les essais étaient conduits avec 2 répetitions (blocs) pour chacune desvariétés à chaque date, et étaient répetés 9 fois (les dates ne sont donc pas un facteur
étrrdié, mais un facteur contrôlé au deslus des blocsj.

+ Longucttr des c1rcles semis-maruritê et date de manritê

On obserye une variation importante du cycle semis-marurité en fonction de la datede semis, mais il y a peu d'interaaiôn entre variètés et dates de semis : En 1991, quelque
soit la date de semis, IR 1561 a toujours le cycle nettement le plus court (ll0 à 140 jours),
suivie de Chinl et TNl (115-150 j), puis de Jaya (125-165 j); ^gC g}-Zet IR rSZg ont les
cycles les plus longs (145-180 j). Voii Fig.5. Flnlù.tous les cycles sont supérieurs d,rrne
dizaine de jours' ce que I'on peut mettre sur le .o*pi" de temperatures plus basses. IR 15
61 se détache à nouveau pour sa précocité, ainsi q,r" TNl.

C'est pour les semis de mi-novembre et de décembre que le cycle est le plus long(tout le début du rycle se déroule alors en periode froide); la Ouree de séjour en pepinière
étant la première à être allongée : pour atteindre un stade de repiquage satisfaisant (34

RrmfiR/D-RGrrfl lgn
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feuilles), il a fallu en 1991 , 3-4 semnines wur les semis de mi'fêvrier ou dêbut mars, 5'6

semsincs wur les semis de janvier ou de dàbut rnvembre et 7'8 sentnircs pour les semis de

mi-rnvembre à midëcernbre.Pour lgg?',les durées ne sont pas sensiblement différentes

entre novembre et décemb re (7 semaines) et restent toujours supérieures à 4 semaines'

En lggI: Avec toutes les variêttês, les semis de novembre perrnettent utu rêcolte très

prêcoce, en nurs-dêbut-avril pour les variâtês à cyle court, en fin'avril/dêbut'mai pur les

variêtês à cycle moyen; les sàmis de dê:cernbre iusEt'à mi'ianvier appraissent ewuite peu

intêressants, car ils ne prmettent ps une rêcolte beancoup plus prêcoce qrc les semis de

fin- janvierlaêOut fëvrier; wr contie à prtir de cette pÉriode, tout retard æt semis enrraîru

un retard important dans la maturtté:. Par rapport aux dates de marurttê, les dates dc semis

les plus favorables seraient dorrc en novembre, wis fin ianvier et dêbut ffurier'

@t4qrcs comwsantes du rendement ont êtê rnesuré:es êgalerrcn darc ces essais'

* Nomhre de talles/mz

En I99I: On rg)te uru diffêrence entre variâtês G7A taWes Wur BG 90-2, IR fin
et TNI; 400 Chiru et IR 156,i; 420 wur Jaya). On note êgalemeru une diffêretrce

importante entre les diffêrentes dates de semis, les plus forts tallages êtant atteint pur les

semis de mi-fêvrie3i'aêUut mars (450 talles), les plus faibles wur les semis de saison

froide, de dêbut-novembre à 466as-Sawier (350 à 450 talles)- Il n'y a ws d'interaction

significative enrre dates et variâtês.

En 1992: TNl présente le meilleur tallage moyen, soit 405 /m2, alors que toutes les

autres variétés ont des valeurs entre 359 et 375, sauf China (343) et BG 9O-2, avec une

valeur très basse de 308. Contrairement à I'an passé, ce sont les semis de saison froide qui

présentent des tallages légèrement sut'rieurs à ceux des dernières dates; la moyenne

globale (363) est assez faible.

* Nombre de pnintles/ mz

IggI: On retrouve une diffêreræe rætte entre variêtês,6vec China ayant de pnimles

(375), wis BG g0-2 et Jaya (SiO), TN I et IR 1561 (320) et enfin IR 1529 (305)- selon Ia

date de semis, le nombre de pit rtts est êgalernent très variable : on corutate Erc le

nombre de pnirules/m2 est le plus rêduit wtr la date de semis fu 15 ttovembre, et pour

celles de iawier (cf. FiS- )-

L,interaction entre dates et varii:tês est significativv. Nous svorts doru tracê les

courbes variêtê pr variÉtê (voir figure ci-après). La figure fait appraître un classement

diffêrent des variêtês selon les dates de ,r^ir, ntais daru l'eræetnble, elles suivent toutes les

nûnus variations, (n)ec les rnèrnes pÉriodes de tallage minirnum et les tnètnes pÉriodes de

tallage maxirrutrn- Le dispsitif adoptê ne prmet cependant ws de distinguer l'effet date

proprenùent dit de l'effet de I'emplacement d'unc date dc semis sur Ie tenain Un essai plus

approfondi devrait ètre conduit pr |'I.E'F-

Repport R/D - ktril l99t
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1992: comme il est logique, le nomble de p*ic{_"s est également en diminution parrapport à I'année précédente. Bouaké 189 (348), iaya (334) 
"t 

ri.It (330) se dérachent; ITA(254), China (252) et Bc 90-2(2s3) sont les plus raiulàs. Pour., q,ri esr de la variabilité enfonction de la date de semis, les deux premières dates sont respectivement la plus faible(230) et la plus forre (336).

* Izs purcentages de pnicules blanches et de pnicules vertes

r99I: ils varient selon les variêtês, mais aussi selon les dates de semis: c,est pour lessemis du 15 novembre, du ler dêcembre et du 15 fêvrier qu'ils sont les plus impnants (2 à3To de pnicules vertes,0,s à ITo de pnicules btanches).

* Le poids de mille grains

1991: C'est avant tout une caractêristiqtrc variêtale, et les diffêrences sont assezrættes : 25,4 g wur BG g0-2, 23,s g wur .Jaya,2I,g g wur chinn,2I,s g lnur TN1,20,4 gwur IR 1529 et 19,7 g wur IR 1561. Il n-'y a ws"de variation signifirative du wids demille grains moyen selon Ia date de semis, rnais l'inleractroi dates x variêtês estsignificative, et pur certaines variëtês une variation relativement imprtante wut ètre rntêe: c'est wr exemple le css wur IR 1561, avec 22,2 g wur le semis di ter fêvrier, 20,s g wurles semis du 15 novembre et du ler dôcernbr", ri I"8rS *r, Ies semis du ler novembre ou duIer janvier.

rrl

I

BG 90-2 (25 q), fafa (B S, er Bouake 189 (22.7 g,)
autres variétés dont le poids des 10fr) grains oscin-é

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

tl

1992: Les caractéristiques de
ressortent à nouveau par rapport aux
entre 2l et 22 g.

+ I-e nombre de grains/m2

I99I:.Il est en gênâral très faible,7.500 à l0.0aa grains/m2, €t il en est de nûrnewur les rendements- N'êtant ps prêsent lors de la rêaliiation de cet essai, nous seronspntdents wur l'analyse de ces rêsultats, car les rendenunts très faibles sont wut-ètre enliaison arrec les carences obsené:es au N I-69, mais aussi très proianbment evec des dêgàtsd'oiseaux qi n'ont ps êtê rwtês et E^ti sernblent mtoir êtê imprtants, pnisqrc malgrê unbon rnmbre de pnicules, le nonbre de grains pr pniatles-est très faible (20 à Js). Amoiru qu'il ne s'agisse d'e,eurs de comptàge et de wsêe

6 ESSAI DENSITE X AGE DES PLANTS

cet essai était conçu pour vérifier et quantifier I'influence de la durée en pepinière(âge des plants a} repiquage) sur le rendement et le tallage ainsi que de la densité derepiquage' Il a êtê implanté au Gz lors de I'hivern ape; il s'agissait de sa premièreréalisation.

Le dispositif était un split-plot croisant 4 âges des plants (24, 34, 44et 54 jours) avec4 densités de repiquage (D1: 1l x 20, D2: zo i zo, Dj: 20 x 25 et DEt: 25 x 25 cm) et

RæqtR/D-Èùit tgqt



comportant 4 répetitions. La pepinière commune a été mise en place le 3 juillet; la vanêtê

utilisée était la BG 9A-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 correspondànt au premier âge est due à quelques attaques de rats au

moment de I'initiation paniculaire.

RENDEMENT5 9BTENUS PSUR çHAQUE TRAITEMENT AGE X DENSITE (Xclna)

Age des plants 24 jours 34 jours 44 jours 54 jours Moy-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
l
t
I
I
I
I
I

I

il
I

It

DT
D2
D3
D4
moyenne

6214 6502
6341 40t2
6315 7139
5801 6757

6243 6853

6928 6633

6710 6628
6f,66 6585

6611 6619

6i129 6616

6ffis
6673
6676
6441

On constate donc un effet de compensation classique en ce qui concerne les densités

mais gne non-influence inattendue du facteur âge.

La densité joue sur le tallage (24t, 296, 3n et 356 talles /mz, à I'initiation

panicutaire pour les quatres densités)1t sur le nombre de paniarle.s fjnal (tableau suivant)'

par contre, contrairement à la logique, on ne retrouve pim pareille in_fluence du facteur âge,

les quatres traitements donnanttér nombres finaux de talles équivalents- On ne dispose

malheureusement p:ls du nombre moyen de grains par Panicules, qui aurait permis de

vérifier la cohérence des données.

Le poids de 10m grains, plus attaché à la variété, est remarquablement constant et

varie entre 30.2 et3l.2 g.

N9MBRE DE PANlcuus/uz P6UR çHAQUE TRAITEMENT AGE x DEN5ITE (xc/Hn)

Age des plants 24 jours 34 iours 44 iogrs 54 iours Moy-

D1
D2
D3
D+
moyenne

2Tl
286
299
350

203
304
280
299
27r

24
276
292
301
278

227
n3
319
381
300

2y
289
307
418
312

Cet essai, pourtant conduit de manière satisfaisante, mène à des résultats inattendus

quant à I'influence du temps en pepinière et sera repris lors de la contre-saison 93 ainsi que

pour I'hivernage.
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7 ESSAI MODE DE PREPARATION DU SOL

Cet essai confié à I'IER s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les résultats
n'étaient pas encore disponibles à la fin décembre.

On a remarqué, en particulier, que les parcelles cultivées en non travail du sol ne sedistinguaient pas - visuellement - des aùtres traitements.

8 SUTVI ENTOMOLOGIQUE

8.1 Contre-saison lggz

Un suivi phytosanitaire a été réalisé au cours de la contre-saison, dans 10 champsrépartis dans 6 des villages du Retail. Ce suivi consiste à prélev", - po* l,entomologie - unéchantillon de- 200 tiges/champs, âu tallage, à l'épiaison-floraison et à la maturité. Enphytopathologie, 5 parcelles élémentaires sur chacrn des dix champe sont suivies.

Les observations portaient sur trois des variétés cultivées en contre-saison: China
988, BG 90-2 et Habiganj' L'évolution naturelle des populations adultes des foreurs de tige
a étê suivie à I'aide du piège lumineux de la Régie.

La plupn des ravageurs recensês êtaient dcs foreurs de tige; gS Vo des dëgâts
observês sont impttables à l'espÈ:ce Maliarpha sepratella Le tablent suivant montre que
les tau.x d'infestation sont progressif s du tallage à-ta rnoturitê.

Au tallage, la variêtê BG 90'2 a êtê la plus infestêe. EIle est suivie de China 9gg etenfin la variêtê habigani. ht niveaux d'infestation ont peu, variê wr rapport à l,iruersaison
prëcêdente. Toutefois une baisse non nêgligeable du tanx retatif ù China s'observe o p'iO.
Il semble qrc la date de mise en place- aà n culture conespndant sux periodes de froidinterue y soit pur uru large Wrt.

A la floraison, Ies taux d'infestation ont aqrnenrê darc I'eruemble pur les trois
variêtês' On tnte qæ l'infestation est serciblemerrt piut êlaÉe sur les prcelles Eti ont reçu
deux cultures de BG daru l'année que sur celles Eti ont reçu uru s.uccession BG g0-2
China. J - --

I-es tm'tx d'infestation obsentês à la msnritê ont êtê encore supÉrieurs. I-es prtes derendement consêcutives ù ces infestatioru sonr de l,ordre de 6 vo,

I* piège à lumière a permis de mettre en êvidence deux pÉriodes de vol çès nettes
wur Maliarpha sepratella et Aleiodes sp/..' la deuxième E^tinmine de fâ,rier et le dêbut
iuin On remarçW l'absence de vol, pr rapprt à Ia ,à^pgræ prëcêderue, de Chilo
zacconius et S.rubumbrosa.
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Tableatt I I
c

Infestation dtt tiz
de t rge atl RETAIL I

par Ies insectes foreu:''s
en Intersa ison t 992

Tableau II]
x

: Donttées relatives au
Récolte avant Ouservatron
calendrier cuItural

REPI QUAGE

si03/e2

PREt- EDE\T
i- L LTL R.\L

Ll{l:i.{ l}88 i

t

25 /02/e',2 (-'H I \.q 988

7 / 03,i 92 I r,Htr.q 988

BG 90-

L2 / 03 /',J',z CHINA 988

10/0t/e'2 CHI !iA 988

Bc 90-2

SITES VARI ETES

T.\IJX D' I}iFESTATION 7"

COETJ RS

ll0RTS
%

P.{\ I CL,LES

BLAIiCHES
%

TaI Iage Epi-flo
rai son

Matu r i té

\i ( Koloni )

Bc 90-2 2.5 19.5 '24 0 I

CHI\A 988 I 6.5 n 0

:i3 ( \ango )

BG 90-2 0.5 10 * n {.5

CHI}iA 988 I 1i i.5 0 1.5

\{ (Sassagod,j i )

CHI\A 988

HABi G.\)iJ

0 t
I 6 0 r1

I l2 I 0 I

N5(Tigai>ougou) cHI )i.\ 988 1.5 .) l0 0

N6 ( Sagnona) H.\BI G.{IiJ 0.5 3.r 8. 05 û J

28 6{ 0

\:
-ï i0 ( Ténégué )

BC 9û-'l
()

CH I )i.\ :l lJ B Lrr.J
'1

I Ll
,) :

SE}lI S
( Pépinière )

sITES I I'AI?IITES

20/it'z/e2Lt/12/er
\1 ( KoIonr )

L/0'!/9'./

i o. eo-2 i to /or/'r2
N3 (llango )

tlH i \A 'J88 e/o3/9'. i r;Htx,t 988Jl v.Jl r- i -'1olo t / -q2

25/01/9'/.L ll I :, ,\ ';)lJ I
\4 (Sassagodii)

I HABiGA\J '25/or/92 I tzo3ie2

..r5 (Tisabougou) I cHI\A e88 I 21/0t/92

25/0t/92N6 (Sagnona) I liAlllG.\Ni

22/02/9',2

li l0 (Ténégué ) 6/03/92fi /0r/e2CHI l\A 988
(lH I )iA 988
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8.2 Hivernage

ce suivi-a été repris en hivernage mais les résultats ne nous ont pas été encoretransmis par I'IER. on attend, en parti"oli"r, une anaryse su*n an des résuitats du piège àlumière.

Une maladie s'est déclarée au G5 sur plusieurs hectares, ainsi qu,au N6 (4 ha). Onobserve un jaunissement généralisé des chùp6 et des récoltes quasi nulles (paniculesvides)' Des échantillons gnt étê prélevés pàt I'IER; d'autres ont êtê rransmis auxspécialistes du CIRAD à Montpelliir: les anaiyses effectué", p* ces derniers ont mis enévidence une forte attaque du virus de la mosaiique jaune, lequel est considéré comme l,unedes maladies les plus graves et virulentes 
"n 

errique de liouest. La limite des champsattaqués suivant exactement le tracé des diguettes, te virus - à ce stade - a clonc été véhiculépar la semence.

Cet incident encore limité constitue un premier cas qui doit être pris très au sérieuxpar I'office du Niger. Il devient urgent de faireie point sur lè matériel génétique disponibleau niveau des stations de recherché nationales et iegionales. Notons que toutes les variétésdu type irtdica seraient sensibles au virus de la *oi"iq.re jaune, ce qui rend le problèmeencore plus grave puisque la totalité des variétés testéesiorri de ce type.

Les paysans victimes de ces attaques ont obtenu trn dégrèvement de leur redevanceauprès de I'oftice du Niger. cette malaàie ne se traduit pas par une baisse généralisée desrendements, que tout le monde aurait à supporter, mais - pô* I'instant - par des récoltesnulles chez certains paysans. Il est évideni q,r',-" augmentation - prévisible - des casd'attaque se traduirait par la faillite immédiate àes exploitations c-oncernées.

Une mission d'expertise des specialistes du CIRAD dewa être programmée pour laprochaine campagne d'hivernage.

9 TESTS VARIETAUX EN MILIEU PAYSAN

* Hivernage g2

Les variétés Bouaké 189, ITA r?3 et 4a-rc44 ont été camparées à BG 90-2, sur unensemble de 40 paysans. On ne présente ici que les résultats relatifs aur( rendements.

Bouake 189 et BG 90-2 ont été comparées cote à cote dans 19 champs. La moyennedes rendementsrz de chaque variétê aété iespectivement de 72g2 et7354kg/ha. Notonsqt'"- l* rapport, pour chaque champ, des 2 teod"ments varie entre 0.75 et l.2l.ces deuxvariétés peuvent donc êtrè considéiées comme équivalentes avec, ici, une fourchette de +25 To.

La comparaison entre 40 1644 et BG gu} a porté strr 15 champs. on a obtenu desmoyennes de 5952et6493 kg/ha et un rapport moyén BG/40 16440rj.13. Ce rupport, rn
u tl s'agit dc sondages réalisés en 5 endroits diffÉrents dc chaqæ cha'p.

R4porr R/D- Rctlit 1992
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Açlvcts de l'actîvitë riirole - Z99

dehors de detrx valeurs extrêmes de 0.48 et l.7},varie entre 0.91 et l37.Ces tests indiquent
une supériorité de BG n-2.

Pour la variété ITA l?s,en général nettement inférieure à BG n-zdans les essais,
on a trouvé - sur seulement 6 répetitions - des moyennes identiques (636.5 et 6867 kglha) ei
un rapport moyen dê 1.05 en faveur de BG g0A.
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