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Ce présent document rassemble les résultats obtenus d'avril 1995 à novembre 1995 par' 
l'équipe de I'URDOC qui étaient disponible au 30 décembre 1995.

ll ne présente pas les résultats de la convention N" 18IER/URDOC, en cours d'analyse

au moment de la finalisation de ce rapport.
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t. pÉRenxtsRtton oes Reruoeueruts

1.1 Évolution du Planaqe

La stabilisation des rendements rizicoles à des hauts niveaux passe par le contrôle du niveau de

la lame d,eau dans les parcelles, c'est à dire par le maintien du planage. Une lame d'eau régulière

favorise en effet le contrôle des adventices et I'homogénéité du peuplement. Les réhabilitations

imposaient des nonnes de planage très strictes, le coût du planage étant évalué à environ 30 %

du coût total de I'aménagement f,arcellaire (Molle, 1992). Avant réaménagement, les différences

maximales de hauteur étaient do40 cm en parcelle non compartimentée et de 18 cm en moyenne

en parcelle compartimentée de 30 à 50 ares, avec des maximum de 30 cm (Geau, 1985)' Les

contrôles lors des travaux de réhabilitation ont montré qu'avec des norrnes de planage de 5 cm'

des différences de 10 cm étaient tolérées dans la réalité. (Molle, 1992)

Or, au fil des labours, on constate une dégradation progressive du planage des rizières qui se

manifeste par l'apparition de dérayures centrales. Cette dégradation_ est liée aux techniques de

labour utilisée qeiÈt fellenberg). De plus, les pratiques de mise en boue sont relativement peu

répandues et ceci favorise lè' maintien de brêtei de labours (ondulations plus ou moins

pônon"ées). Cette étude visait à quantifier ces phénomènes de dégradation.

L,enquête a porté sur 56 bassins tirés au hasard, dans des soles d'âge de réhabilitation et de

modalités de réhabilitation différentes. Les bassins se répartissaient de la manière suivante :

Tableau I :

neh.abrffiffi ARrcT'I
.': t,L:1t.::,..1::".

Sole Double culture Simple culture Double culture Simple culture

Campagne l8 ème El9 ème E/10 ème 416 ème

TOTAL t2 t2 t2 t2 t

Sur chaque bassin échantillonné, l'état du planage aété apprécié avant le repiquage et.la_mise en

eau de là parcelle. Les principaux points hauts et points bas ont été relevés et piquetés. Lorsque

la totalité du bassin a étécouvert d'-une lame d'ear1 la différence de hauteur entre le point le plus

haut et le point le plus bas de la parcelle a été évalué à partir d'une moyenne de 5 mesures

réalisées à proximité du immédiate du piquet-

a) Résultats

t Comparaison avec l'état du planage avant réaménagement.

La difference moyenne de hauteur d'eau dans les 56 bassins est de 14,1 cm (CV 30 o/o) pour des

bassins d'une duperrrcie moyenne de 12 ares. Les premiers et troisièmes quartiles sont

respectivement ae f 1,2 cm et l'l,l cm. Cependant, les diffettntes de lame d'eau varient d'un

casier à l,autre (Tableau 2). Les coeflicienis de variation des differences de planaç par casier

restent néanmoins assez élevées (35 % et 24 o/o pour les parcelles du Retail), ce qui traduit une

certaine dispersion du planage. Les bassins Arpon se distinguenl par des différences de hauteur

d'eau sensiblement plus élevées que les parcelles du casier Retail.
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Globalement dans les parcelles Retail, il y donc eu dégradation du planage par rapport au
planage initial. En revanche, dans les zones Arpon, la moyenne des differencei Oé la lamè d'eau
reste proche des mesures réalisées par Geau en 1984 sur les bassins compartimentés de taille
supérieure (30 à 50 ares) aux bassins étudiés.

I
l
lne selon I ilitation

RETAIL 1 RETAIL 2 ARPON
Norme planage 5 5

Norme bassin (ares) t0 l0
Différence maximale de

Hauteur d'eau mesurée (cm)

Moyenne 12,l 14,5 18,8

CY o/o 35 24 l5
Superficie des bassins
mesurée (en ares)

Moyenne l0,l 8,9 22,7

CV 13 13 26

+ Facteurs déterminants l'évolution du planage

Une Analyse Factorielle des Correspondances a été réalisée afin de déterminer les facteurs
intervenant dans l'état du planage. Onze variables ont été étudiées. Ces variables s'intéressaient
à la localisation des bassins et aux techniques culturales susceptibles de jouer sur le planage.

L'analyse souligne la relation entre l'état de planage des bassins et les modalités de
réaménagements dont ils ont bénéfîcié. Les nolrnes de planage retenues dans les trois types
d'aménagements suivies étaient les suivantes :

RETAIL 1 RETAIL 2 ARPON
Nome *ou-5cm *ou-5cm preplanage uniquement

Tolérance *ou- l0cm *ou-l0cm

Après quelques campagnes de culture, le niveau de planage reste globalement donc lié au niveau
de planage initial. On observe en revanche une relation inverse entre le nombre de campagnes de
culture (ancienneté de la réhabilitation x sole de simple ou de double culture) et l'état du
planage dans le casier Retail : Ces résultats tendent à montrer que le niveau â* planage se
stabiliserait au bout de quelques campagnes (cinq ou six) dans des conditions O. cultures
intensives (hersage systématique et entretien du planage), après une phase active de dégradation.

Dans l'échantillon étudié, il n'y a pas d'influence de la pratique du maraîchage sur la l'état de
planage des bassins (30 % de l'échantillon soit 17 bassins). Ces parcellei avec précédent
maraîchage font-elles l'objet d'un entretien du planage particulier ?

On note également l'aspect positif de plusieurs techniques culturales sur I'entretien du planage
comme le double labour, le déplacement systématique du point de démarage du labour entre
deux campagnes, I'utilisation de la barre planeuse voire du puddler à côni. Cependant, ces
techniques permettent simplement d'entretien du planage à un niveau acceptaùle mais ne
permettent pas de compenser un planage initialement défectueux. L'échantillon ne comportait
pas de paysan du casier ARPON utilisant la bane planeuse. Dans le cas du Reta ll, 20 oÂ des
bassins suivis ont été planés avec cet outil. Ces barres planeuses sont toujours empruntées au
niveau des A.V. Dans lés cas des plus graves dégradations, les paysans realisent dôs diguettes
internes (2 bassins de notre échantillon).

I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I
I
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b) Conclusion et PercPective

Nous n,avons pas mis en évidence de differences significatives sur le rendement ni sur le

peuplement liéâs à ces différences de planage. En supposant qu'i! y a une perte de rendement

totale sur la dérayure centrale et que celle-cii une dimènsion de l0 m sur un de large, et que le

rendement moyen du bassin est dË 5 tlha,ta p,.tte de rendement peut être évalué à | o/o ce qui est

négligeable.

En l,absence de planage imposée à l'entreprise et dans une perspective de repiquage manuel' si

les différences de planage restent élevéei, on peut donc èonsidérer qu'elles n'affectent que

l,homogénéité de la parcelle et du rendement. Il iemble que le niveau de planage se stabilise au

bout de 516 campagnes après une phase active de dégradation qui peut ê-tre limitée par

differentes pratiques telles que le déplacement du poinia. démarrage de labour, le double

labour, I'utilisation de la barre planeuse

cependant, l,évolution des systèmes. de.culture vers des techniques de mise en place moins

coûteuses en travail (comme le semis direct en prégermé sur boue' repiquage mécanique) ne

peut être envisagé dans l'état actuel du planag. û m-aîtri.se de ce niveau de planage nécessite la

généralisation des techniques d'entretien de Je planage ainsi que la mise au point et la diffusion

d'une chamre réversible adaptée aux conditions de traction locales

1.2 Tests d'une charrue réversible

Une mission de Monsieur G. Lethiec, expert en traction animale, a eu lieu début juillet 1995 '

L,objectif de cette mission était de tester une petite chamre réversible dans cette optique de

limitation de la dégradation du planage. Le matériel àtester avait été identifié en 1992lors d'une

précédente mission. Le constructeur pressenti n'a pas été intéressé par une si petite commande

(3 unités). Le consurtant a donc proposé une ôhurr,r" de type EBRA voisine du modèle

initialement proposé mais plus légèie, àt aisposant d'un_ système different de bascule des socs'

Ce modèle s,est révélé mal adapté aux conditions de sols de I'Offrce du Niger: trop-l$ère, la

chamre penètre et s'enfon". ,nâl dans les sols argileux d9 type Moursi, en dépit de différentes

modifications. Le système de bascule n'a pas non plus été jugé performant'

Un cahier des charges précis sur le matériel à tester a été établi à I'issu de la mission' Le

matériel devrait avoir un poids moyen inferieur à 50 kg, double corps séparés,. des socs de 9

pouces, des versoirs héli"oidul long âu à défaut semi hélicoidal avec queue versoir, un soc à bec

ou à pointe amovible, un angle d[ttaque n'excédant pas 40 o, un avant train simplifié à deux

roues, des dispositifs de réglage en profondeur et en largeur simple, lv:c basculement de droite à

gauche d,un simple geste. ir conïient donc d'identifier un modèle proche, de ffouver un

constructeur intéressé pour réaliser les modiircations, d'effbctuer les premiers tests dans des sols

de rizières en Europe avant de tester la chamre à Niono'

un suivi des consommations en eau a été réalisé sur 22 des 140 anoseurs réhabilités de la zone

de Niono durant l,hivernage lggs soit un échantillon de 16 % des arroseurs' Ce suivi a fait

l,objet d,un stage (Bengaly, 1995) dont les principaux résultats sont présentés ici' Deux

arïoseurs ont du être écartés dans I'analyse du rait de problème de fonctionnement des modules

à masques et d,engorgement. Le choii des arror"uir dépendait- des possibilités de mesures

(modules à masques), de la superficie desservie et de la longueur de I'arroseur, du type de soles
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considéré (simple ou double culture), de type de réaménagement (Retail I ou II), de la nature deI'arroseur (en terre ou en béton). ' e '

La consommation moyenne sur l'échantillon étudié a été de 22 130 m3/ha (avec un cv de38 %)' La consommation est moindre sur les arroseurs de double culture par rapport à ceux desimple culture mais depuis les derniers relevés effectués par ra zone, on note une augmentationde la consommation moyenne par arroseur. De lgili à lgg2, les suivis montraient unediminution progressive dei consommations g-n eau qui étaient passées en moyenne de 22 000 àl3 900 m3ha (sauf en 1990 du fait d'une faible ptuuiomJirie). De lggz à tgg4,il n,y a pas eude relevé' La consommation moyenne relevée ôette campagne équivaut à celle de l9gg. Lacomparaison alroseur par alroseurs en fonction des données Jirponi'ut., {Bo,ru.é, l9g9; Konate,1990) montre que cette évolution ne peut être imputée à une differàce d,échantiilonnage,I'augmentation de la consommation ,onô.*unt l9 arroseurs sur les 20 suivis.

Cette augmentation peut être attribuée à differents éléments :

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

' un suivi irrégulier des consommations en eau :

imputable au sérieux de l'égadier en charge du
ouverts pendant plusieurs jours.

on met ainsi en évidence un effet village,
partiteur. certains arroseurs peuvent rester

o Au mauvais entretien des réseaux tertiaires et quaternaires, notamment des drains, par lespaysans et au non-respect des tours d'eau au niveau des exploitants.

L'analyse met ainsi en évidence une liaison entre un indice d'état de l'arroseur (résultant état dedégradation, d'enherbement et d'entretien) et la ,onro*rnation moyenne sur l,échantillon suivi.En revanche et contrairement aux résulâts ÉA;;;;, aucune relation n,apparaît entre lasurconsommation, le pourcentage, ou le nombie d'exploitants sur l'arroseur. ceci est peut-êtredû au faible nombre d;arroseurs suivis.

outil privilégié d'évaluation de l'état du réseau et de la maîtrise de l,irrigation, il seraitintéressant de reprendre les suivis systématiques des consommations en eau voire de mettre enplace un dispositif de suivi des débii, uu nivéau des drains. Il convient sans doute également deprocéder à un recyclage et une formation de tous r.r ug.nts intervenant dans la gestion de l,eau.Le problème de I'entretien correct du réseau tertiaire et"quaternaire, à la charge des paysans, doitégalement être résolu, en priyifégiant la formatior/information des paysans et éventuellement enréfléchissant à la possibiliié d'inJtauration de s"nctron pou, te, (( mauvais élèves >.

3r"f,::;tr;;::tr;:î,'ëî,,/fr!!#,i,i!"" des poputations aduttes des Foreurs de tîses

Après la panachure jaune du riz, les foreurs de tiges sont les principaux nuisibles du riz dans lesrizières de I'office du Niger- Les pertes de rendements varient d, rb a rc%dans les secteurs deN'Débougou et de Niono (Hamadbun et al, l99l). Maliarpha separatela et chilo zacconius sontles deux principales espèces de la zone. ta première est surtout nuisible au stade chenille, sur lesjeunes plants sur lesquels elle provoque l'^apparition de coeurs morts ainsi qu,à la montaisonquand les chenilles de deuxièmè génération provoque la formation de panicules complètement

;,:ïi:i,ffi,,:i[iïj'[î,:'}:" 
ziconnius sont surtout nuisibres 

"n fÀiode de pr"l; huage
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Figure 1 : Évolution naturelle de M. Separatella dans les deu( sites
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kelixlt*'l?:t 
adultes ont été suivies à parrir des pièges lumineux insérés dans les deux sires de

chilo zaconnius n'a été capturé qu'en septembre dans les deux sites. Le faible taux de captures'explique partiellement par sa raùte réaciion à la lumière de la lampe tempête
L'évolution naturelle de M' separatella est présentée dans Figure l. on note deux pics de vol,I'un durant la deuxième quinzaine de -ui, tàutr9 f;r.pt"mbie. ces vors correspondent en maià la sortie massive des chenilles aiupuurantes de la saison sèche. ces données permettent depréciser les cycles de ces deux nuisiut.s et les perioJes de développement des chenilles etl{itff;ii ffîHXï:ir*duction 

suivant la périod. à" vor; Les 
"yôr., 

rarvaires ei nymphars

b) Suïvi sur la panachure jaune du Riz
Trois communiqués radio présentant l'état des connaissances sur la vection de Ia maladie et lesrecommandations pour en limiter la propagation ont été àirrusge, ,u, h Àadio Rurale la dernièrequinzaine d'août' ce communiqué sË ptitËntait sous forme d'une conversation entre un agent deL'office du Niger' un agent ae i'uRobc,;n chercheur de I,IER et deux paysans.

Les premiers résultats des suivis réalisés par I'IER sur cette maladie, non disponibles au momentde la rédaction de ce rapport provisoire, ùront présentés au cours du comité de suivi technique.

c) Traitements contre les sautériaux à Foabaougou
A la suite d'une demande d'un paysan, l'trRDoc a mis en contact le service de la protection desvégétaux' le service conseil Rural de Niono avec une dizaine de paysans de Foabougou touchéspar une proliferation de sauteriaux de types.< complexe des ,u*nl, o.-t,ob;*ctif était d,aiderce groupe de paysans à définir une tttutegl. de iutte collective contre ces ravage'rs; unevingtaine d'hectares étaient en effet 

"onc"rnés. 
A la demande de l,uRDoc, Ie service de laProtection des végétaux a réalisé * o*gnostic et établit ies modalités de lutte. L,encadrementayant été contacté trop tardivement, aucun traite.rli_n;u iu être réalisé àurant ceffe campagne.En revanche' le groupe de producteurs concerné a défini làs modalités de traitements préventifset de financement de I'opéràtion qui dewait être mené au.o*, de l,hivernage prochain.
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2.1.1 Conséquence de la dévaluation sur la consommation en intrants (camDaEne 1995)

Un suivi des coûts de production a été réalisé sur 76 exploitatro_ry de la zone de Niono;

l,échantillon, élaboré à partir de celui suivi lors de l'étudè IER/CIRAD sur l'impact de la

dévaluation, était réparti de la façon suivante : RETAIL 20 exploitations, ARPON 30

exploitations et Molodo et Retail r1r26 exploitations. L'objectif de ce suivi était de poursuivre

l,étude initiée en 1gg4, et de confirmer ou d'infirmer les tendances observées. Nous présentons

ici les premiers éléments de ce suivi, concernant la présentation des structures de production et

l'évolution de la consommation en intrants (Karabenta et Soumaoro, 1995).

a) Evotution du Faîre-valoir

La partdu faire valoir indirect a augmenté durant cette campagne et les stratégies foncières se

sont differenciées selon le groupe i'exploitations en dépit àe 
-l'interdiction 

de location ou de

métayage dans les rizières aé t'cimce du Niger (Figure zf. t es preneurs sont essentiellement des

producteurs en bonnes conditions de irésorerie et d'équipement. Ce phénomène est

particulièrement sensible en zone non réaménagée. Les prêtt.ris de tenes se recrutent parmi les

non-résidents ou les colons à capacité de trésorJrie et d'équipement insufÏîsante. Dans la zone de

Molodo, ces modes de faire vat-oir indirects permettent {é cômpenser les difficultés d'accès aux

crédits et aux intrants de cette campagne. Les bons résultats écônomiques permis Pfl le:. prix du

riz atteints 1994 ont certainement jôue sur ce phénomène en accentuant la pression foncière'

b) Les semences

Le prix des semences dépend de leur origine. Certifiées, elles sont passées de 150 F CFA à 185

F CFA entre lgg3 et l995,tandis que les semences autoproduites évoluaient de 50 F CFA à 125

FCFA en fonction du prix du paddy soit aune augmentation de 80 % '

L,augmentation des coûts moyens de semences par village traduit donc les t':l'-^T:t^:

d'apirovisionnement. En zone ARPON et RETAIL, la majorité des semences sont alnsl

autoproduites, ce qui donne des prix moyens respectifs de 133 Fcpa*g et de 137 FCFAtlkg'I-a

proximité des villages de Molodb suivii rurc le Centre Semencier National favorise I'achat de

semences certifié.J(un prix moyen de 140 FcFA/Kg en zone Non Réaménagée).

Les doses de semis n'ont que faiblement évolué d'une campagne à I'autre en dépit de

l,augmentation des prix, et ceia ne doit pas surpr"nqlg : il est en effet diffrcile de diminuer les

doses sans diminuer sensiblement les rendr-rntr. Elles sont voisines de 70 kglha (Cv 20 o/o)

dans les trois zones et restent donc en moyenne supérieures aux nonnes techniques

recommandées. Cette dose est particulière importante dans ies grattdes exploitations de- la zone

non réam énagée, qui continuent à pratiquer le semis à la volée. C'est au niveau des non-

résidents que l,on ôbr"*, la plus grande^hétérogénéité dans I'utilisation des semences (CV 33

o/o) cequi pounait traduire uné insuffsante maîtrise des techniques de mise en place' Entre 94 et
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95, la diminution des doses a eté plus sensible en zone ARPON (-16 o/o) contre 5 o/o en zone

RETAIL et ZNR (Zone Non Réaménagée).

Globalement, le coût de semences a pourtant augmenté et varie autour de 9 000 FCF Alha avec

une augmentation particulièrement importante en zone ARPON (+ 6l %) en dépit de la
diminution des densités de semis en pepinière.

c) La fertilisatîon azotée

L'effet Village est prépondérant dans la détermination du prix des engrais. Les prix payés par les

producteurr lépendent en effet du prix payé au fournisseur et de la marge réalisée par

i'association pour couvrir l'intérêt du crédit, i.r frais de fonctionnement et éventuellement les

aniérés de l'association. Mais ils dépendent aussi des stratégies d'approvisionnement du

producteur : à crédit par le biais des associations, les engrais peuvent être achetér au comptant

directement chez les fournisseurs, par choix ou par obligation faute de crédits disponibles.

Ainsi, les prix au Kg d'urée varient de 200 FCFAlkg à240 FCFA/ (Km 17). En ZNR, du fait du

mauvais fonctionnement des AV, nombreux sont les paysans qui ont du s'approvisionner

directement chez les fournisseurs faute de crédit: les prix moyens peuvent y être un peu moins

élevés (ZlS FCFAlkg). Ces prix ont subi des augmentations variant de 14 o/o (IJrée Km 39) à 60

o/o (lJrée Km 20) rntir gq ei gS soit des augm"ntations variant de 93 o/o (M2) à 132 % (Y'rî17)

par rapport à la situation avant dévaluation mais comme nous l'avons vu I'ensemble de ces

âugmentations n'est pas toujours imputable à la dévaluation'

parallèlement à I'augmentation du prix des engrais, on note une tendance à la diminution de

doses, diminutiol quireste cependant limitée. La consommation moyenne est ainsi de 170 kÙ}la

d'urée sur l'échantillon. C'esf en zone ARPON que les doses d'urée restent les plus élevés (189

kg/ha), suivi du RETAIL (l7S kg) puis de IaZNR (166 kg). Cependant, la variabilité des

piatiques de fertilisation azotée uâi-itu.ré dans I'ensemble des zones étudiées : les CV sont

voisins ou inférieurs à 20 % dans les 3 zones alors qu'ils avoisinaient 30 o/o avant dévaluation'

Sur trois ans, les diminutions d'apport d'urée ont atteint2S o/o sur la zone RETAIL, S o/o en zone

ARPON etLTo/o ëîZNR.

Les pratiques de fertilisation azotée sont assez homogènes 9$r9 les différents groupes

d'exploitations des zones réhabilitées (variation de 181 kg/ha à 196 kg/ha); la difference est plus

importante entre les groupes des zones non réhabilitées (entre 127 kgha et 194 kg/ha). Ce sont

les grandes exploitatùns àe la ZNR qui intensifient le moins en matière d'urée. Ceci est à mettre

en relation uuè, les fortes doses de semis traduisant la persistance du semis à la volée dans ces

systèmes d' exploitation.

d) La fertilisation en PhosPhore

Les prix moyens payés par les producteurs varient de la même façon d'un village à I'autre. Ils

varienr de 225 Èira,'i.g (Nl-0 et N5) à 251 FCFAlkg (Km l7). Les prix moyens sont

particulièrement élevés en zone ARPON (246 fCFAlkg).

C,est au niveau des apports en DAP que l'on note la plus grande variabilité des pratiques: Les

doses moyennes sont irès variables d'une zone à l'autre, d'un groupe d'exploitations à l'autre et

entre expioitation. ARPON reste la zone la plus intensifîée en matière de DAP avec des doses

moyennè a" 1p;2kglha, suivi de RETAIL (ioq tg/ha) eJ de la ZNR avec îgkglha seulement,

,,,oy"*. qui masq,i, un. très grande variabitite lCV 64 o/o), notamment au niveau des différents
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ffffiriiË:i'5i3îi#:îî$îË.réaménagées, tespratiques de rertlisationenDAp sont

cette variabirité traduit 
llligute,des.apporrs en DAp de.rype. dichotomiques : ra diminutionmoyenne observée est san^s. doute pru. ourï *. uulnentation du nombre di ùvo^ qui n,ontpas.apporté de DAp, prutôt qu'à;"; di"til,î; ËËii*r" des doses de DAp..cétæ absence dererurrsatron en phosphate est iouu"nt .orp.*e-"'Ëil-", 

"ppo* organiques.
Ces. moyennes correspondent à des diminutions de dossur le RETAIL, de 8 * en zone ARpON, 

"t 
a" :+ Z 

"n 
?rff 

rapport à 1993 de seulement 6 %

e) Conclusians / perspectîves

læs coûts des intrants atteignent désormais environ 63 000 FCFA/rra, c,est en zone ARpoN quece corr moven est re orus eÉ"e 
"r* iiiôiîëËAÆ,i, J* du Reat'(61 soo Ecilriral a ae razNR (53:oo rcraj. cel,1rrirn' ron".pon"à*'î',L"l1qn"1t tion grobare dcs coûts desmtranrs par rapport à r'année.pré_céde"t iiriii. Ë"-àe Re-ran (tt"i;;iRî 7 %o) mais:ffi;.'fffi ff":ilff .1I"?-P:':.i.i;iiù;ùî*irdié,cetgdiminutioriconespond

ao p'i*. Ëî,i;"trô$::',':#j!|:r:i:iË!:fiminéraul associée a une mai-t ise,eËtiue

llt*,:'o'ont pu"p"Àii"o*" on l,a w, de comoens.T:^-93iolti9o 
limitée des apports en

doureàmettre-enreration-avecr"ay.r*.à"*"rffi ::'#fli#ïËrg#ifrufrlt:chiffres traduisent sans douûe ph5"un9 ii;il;ï; possiblités d,iniensification Iiée aux;:ffiT:i 
d'approvisionnement a* av pi"roi'ô'i-L stratégies de maîrise des coiits de

fi"Ëi:ïËï:Xffi;:Tl9é.,*nes au ry!1des zones. El zone Éamenagée, c,est re
drntensification aue" de, 

",ulo"r 

o des non-résidenr, 
,lî_ r" a.u"g".iôï'iËil .*ragr"

1c11e"zr.ni, 
j:,;Àïif"i""ïifiiff 

?f 
.tr$:îË"j".J:**::1.*:,f*

tandis que les prus grandes se caractérisent par- aîr'rËêgr", ptutôt extensives (respectivementcours rorau( de 68 900 FCFA et 5Z OOO nCfÂi
Par rapport à 1993, l'auementation.d:coits ggs intrants a eté de 67 %en zone ARpoN, de 39 o/oen zone RETAIL et de-22 z.*zr.rn. Èi Ëi]iffi;; représenraient 30 % des coûts de
ËffiiÏ:J[:iîËïlni)tiù;;;;;;à'ôri:ipounar"ntoa,rei;;o"-4î"/"et55vo

) Conclusion :

ce travail doit être comolété par l'analyse des rendements, des-stratégies en matière d,utilisationde ra main d'oeuwe rf ao inntigio-a.;;;;ffi;io,n des exproirations afin de-preciserl'évolution des cotts de woductioî. o.n piiiiî"Ë-"Ëi de rraval pour maîrriscr le coût dcsrntants dans les exploitati-ons p"uu"ot eti"ïeg"jJ. Jfrt, c" 
""tt *ua",

' Déveropper une sûateeie de formation/information sur les techniques de mises en prace, quiiiffii'dï:Tffiii#yg*Jo*"ff.-oi* de diagnostic ug,.n;ii;. pou,

o Développer I'association fertilisation organique/fertilisation minérale à dose limitee. L.IER adéjà mené un certain de fiavaux a * ,":.i; 
- 
."i*il résultats demandent à être précisés
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comme l'effet des différents types de sol sur la réponse à la fertilisation organique. on peutégalement citer les travaux sur la réduction des upportr en phosphore.

Développer l'utilisation du Phosphore de Timlemsi dans des formules d,engrais complexesadaptés à la riziculture.

Favoriser la maîtrise des prix. L'assainissement de la situation du crédit est un préalable. onpeut également encourager I'autofînancement partiel des intrants ou l'achat direct il faut faireattention à la qualité des produits.
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2.1.2 situ"tion d" l'"oo.onirionn",n*nt d., 
"*ro"i"tion, "n "ng."i, 

du."ot l, ."ro"gn*

Une étude aété réalisée sur l'approvisionnement en engrais sur l'ensemble de l,office du Niger.Les résultats sur I'approvisionnement des associationr f,tv, T.v., et GIE) sont présentés dans cedocument, les résultats défînitifs étant en cours d'analyse. cette enquête a été réalisée avecl'appui du SÆ de chaque zone.

a) Résaltats

lo*e l{ l*nç Itilolada N'ûe boug0u Macina Koursunnari Tetat
Superficie (ha) 7 729 4 674 9 t29 6149 92s3 36 933
Agriculteurs 2 608 | 297 l 959 l 686 2 373 9 923
7o sup. totale g5 0Â 68 yo 94 o/o 52 o/o 88 o/o 84 o/o

I
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Yo agicult total r09 %

L'approvisionnement par le biais d'association touche près de 37 000 ha de rizières et l0 000exploitants' Ainsi, durant I'hivernage l996,près de l5 ozo Aes superficies de l,Office n,ont pas euaccès aux crédits-intrants. Ces exploitations ont néanmoins pu s'approvisionner par d,autresvoies que les associations. Ces chiffres correspondent en effet uu* ôôrnmandes exprimées desassociations et non pas à la réalité des applicatiôns.

Près de 44 % des associations recensées sont des GIE, soit 17 % des superficies totales et 14 vodes agriculteurs concernés. c9 chiffre représent e 57 
'o/o 

des associations de < crédits-intrants >rdans la zone de Molodo et 5l % dans la zone de Niono !

Les quantités obtenues par le biais de ces associations de crédits affeignent s 566 t d,urée et2 917 t de DAP, soit pour les surfaces corespondantes les doses moyennes respectives de 150kÙha d'urée et78kÙhade DAP. Ces doses moyennes sont néanmoins variables selon les zones' La zone de Ni9n9 apparaît la plus inténsifiée avec des doses proches des nonnesrecommandées par I'ofÏice du Niger (Urée 200 kglha) er DAp ( 100 kgha).La zonede Macinaen revanche se caractérise par des niveaux d'intenlsinéation faibles @r5s de la moitié seulementdes doses utilisees à Niono). Les trois autres zones different assez peu. (Dose d'urée voisines de150 kelha et de DAp variabre autour de 70 ke/ha)
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Les quantités obtenues par villages sont variables : Par exemple dans la zone de Niono 3 villages
n'ont pas eu accès au crédit-intrant durant cette çampagne (Moribougou KO3, Niegué fpfZ:
KL4, Niessoumana N6 bis) que ce soit par le biais d'AV ou de GIE. Trois villages n'ont pas
commandé de DAP (N'Golobala KO2Æ(O3, Sassa-Godji N4, Péguéna KOI /KO2). Un village se
distingue par des doses moyennes commandée sensiblement plus faible que la moyenne
(Tigabougou N5!). Enfin certains villages, avec des doses d'urée supérieures a fOO kdha ôt des
doses de DAP supérieures à 200 Kglha, ont manifestement commandé plus que leurs propres
besoins (Ténégué NlO, Sériwala !). Les surfaces non couvertes par ces crédits varient d'un
village à I'autre ainsi à Medina(G5/G6) seulement 50 oÂ de surfaces sont couvertes par le crédit
mais les doses des commandes sont en moyenne le double des besoins normatrx : 384 kg/ha pour
I'urée et203 k/ha pour le DAP ! Une deuxième partie de l'étude devrait porter sur les stratégies
d'approvisionnement dans les différents types de villages ainsi identifiés.

Les prix moyens d'achat au fournisseur sont de 206 FCFAlkg pour I'urée et de 217 FCFAlkg
pour le DAP mais ces prix varient en fonction des villages, de leur enclavement et de la situation
du crédit. Ces prix sont ainsi les plus élevés dans la zone de Macina et de Molodo. Ces quantités
d'engrais colrespondent à une valeur globale de 1,8 mitliard de FCFA.

Les fonds proviennent à 46 o/o du FDV, à 46 Yo de la BNDA et pour 4 % de crédits-fournisseurs
(dont 12 % pour le Kouroumari, 7 oÂ à Molodo et 6 %o dans le Macina). Notons que 70Â de ces
crédits résultent de combinaisons de financement d'origine variée (BNDAÆDV/Caisse de
crédiVfournisseurs) notamment dans la zone de Niono avec 2 % des financements BNDA/crédit
fournisseur et 3 % des fonds de fÏnancement commun BNDA/caisse de Crédit. Les crédits
fournisseurs augmentent sensiblement le prix des engrais : sur un financement à 100 o/o par le
fournisseur le prix moyen de I'urée est de 222 FCFAlkg et pour un financement conjoint
BNDAÆournisseur de 230 FCFAlkg !

Ces fournisseurs sont extrêmement diversifiés : on ne compte pas moins de 25 principaux
fournisseurs poû le DAP et I'Urée. Les principaux fourniiseurs sont la Comadis (contrat
d'exclusivité avec Semchim Sénégal, en relation avec Hydrochem de Côte d'Ivoire) et Diah Bah
(importation de l'Urée du Niger). Ils fournissent environ chacun 1/3 des quantités d'engrais aux
differentes associations de I'Ofiice.
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Ces engrais sont d'origine variée mais le Nigeria est prépondérant et fournit 48 oÂ de I'urée et(,46 7
o/o duDAP en volume. 3g
Les dates de liwaison sont assez hétérogènes entre zones. Les engrais sont majoritairement liwés
en mai et juin mais près de26 o/o de I'urée et 18 o/o du DAP sont liwés tardivement à partir du
mois de juillet. Les livraisons très tardives représentent 9 o/o de l'urée et 7 o/o du DAP. Mais ces

retards sont variables selon les zones : Dans les zones de Molodo et de Macina respectivement le

cinquième de I'Urée et le quart du DAP n'ont été livrés qu'à partir du mois d'août.

Figure 4 : date de livraison des commandes

Le contrôle de la qualité des engrais fournis n'est pas systématique : 13 % n'effectue aucun

contrôle(et jusqu'ù40 o/o dans la zone de Macina) Près de38% des associations recensées ofirent
la possibilité aux non-membres de s'approvisionner chez elles, notamment dans la zone de

N'Nebougou (51 %\ Dans 6% seulement des associations I'autofinancement partiel est

obligatoire.

En cas de non-remboursement quatre principaux types de sanction existent : interdiction d'accès
à de nouveaux crédits (38 o/o des cas recensés), exclusion de I'association (2 o/o). l8 % des

associations effectuent un prélèvement sur récolte et 8 % imposent une pénalité de retard.

Certains combinent ces differents modes de penalités. Cependant 5 o/o encore des associations ne

sanctionnent pas un non-remboursement et ce chiffre atteint 13 % dans la zone de Niono !

b) Conclusion

La situation en matière de crédits-intrants apparaît très hétérogène entre zone et entre villages.
Comme de nombreux éléments le laissaient penser, les zones de Molodo et de Macina sont les
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plus penalisés dans ce domaine tant au niveau des prix, du taux de couverture, des dates deliwaison ' La suite de cette étude dewait permeur. à. préciser ru part du dépit de la part dusecteur informel' les stratégies de contournement individïels retenur'pu, ies colons et la qualitédes engrais fournis dans ra ione office du Niger.

Dans la zone de Niono et depuis quelques campagnes, certains agriculteurs se sontéquipés en motoculteurs qui servent lu puaalage 
"t uu transport. Lapart respective de cesactivités' Ia part des prestaiions de service et la Ëntabiliie o. cL matériel restaient mal connuedans la zone' notamment dans le contexte post-dévaluation. Avant celle-ci, on estimait que cematériel ne pouvait être rentabilite qu'a p"titr g:f:*6" de 20 ha par an. Il pouvait donc êtrerecommandé aux plus grandes exploitatiôns de I'cjfiice dî Niger. une étude aétémenée afin decomprendre les conditions d'utilisation de ces engins, de comprendre l,évolution du marché etde préciser la rentabilité en terme de surfaces travalillées (Gandôn et Guibert, 1995)

Deux types principaux de motoculteurs sont utilisés dans la zgy.e: le type thaïlandais, dévelopæet commercialisé par I'AAMA,-et le type chinois ro*.rialisé pui tusociété Mangané, Elycoulibaly et la chambre d'agricurtu."- 
. 
Les . principates caiactéristiques, avantages erinconvénients de ces deux modèËs ,oni présenté, ,n unor*. l. Le Tableau 5 en résume lesprincipaux points:

o Prix élevé de I'entetien et Jes iép*"tion,o Stabilité insuffisante
. Absence de frein

I
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Avanta Inconvénients
Garde haute permeftant un
inondée jusqu'à ZS cm;
rare.

o Moteur simple et
consornmation.

o Disponibilité en pieces fabriquees sur
.::a.*--,:-., - -- -plgcei rg!q4qon_{s}LU.par_ f AAMAchinois .--to*l au rJ p* fraisage (dffi"s". ;-F"ibr.- ;il;;;hr,*=;*];_ :- ;

mise en boue directe)
(désherbage, . Faible Aispo11;-Uifit:"_ d* lË; J;

rechange. 
::i? "::I1',lr:îT,,11,_Turd, 

(position . Suivi et service après venre de mauvaiseassise et stabilité de l,engin) qualité. Moteur puissant et performant . Moteur sophilqqué, mécanique complexe
, et qu4ité insuflisante de I'acier

Le marché' initialement régulé par I'AAIvIA et petit nombre de commerçants privés, se structureet s'organise peu à peu-Les ventes de motoculteurs semblent se stabîiirr, à l,heure actuelleaprès une période d'engouement. cette diminution est due à la dévaluation et à Ia dissipation del'effet de mode qtri a suivi I'introduction de la petite motorisation.

Embourbement

fiable; Faible

I



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

t7

a) Types de travaux effectués

L'ensemble des travaux effectués en culture attelée peut être réalisés avec ces matériels; Ils sont
environ trois fois plus rapide mais très fatigant pour l'homme et le matériel (usures et casses très
fréquentes). Les sols très argileux forment une contrainte importante de penibilité du travail.

Avec les motoculteurs, plusieurs itinéraires techniques sont possibles pour la préparation du sol
mais de nombreux paysans préferant utiliser cet engin pour les préparations secondaire comme
le puddlage ou le fraisage. Le travail d'un hectare demande I heures de labour et 4 heures de
puddlage.

Les motoculteurs réalisent également du transport de paddy, nz, mil, banco, fumier, bois,
engrais... Par rapport à la charrette asine traditionnelle, la remorque permet de transporter 4 fois
plus de matériaux (charge utile d'une remorque de 2 tonnes contre 500 kg pour la charrette) et
ce dix fois plus rapidement. Le moteur peut également actionner une batteuse Twinfan (batteuse
vanneuse).

Les prix des difierentes prestations sont récapitulés dans le tableau suivant.

Tableau 6 : Prix des differentes prestations des motoculteurs

En FCFA
Labour 20 000/ 25 000
Puddlage l0 000 / 15 000
Planage I 000 / l0 000
Transport

paddy 50 à 125 /sac selon distance (25 sacs par voyage)
riz 200 à 300 /sac (20 sacs)
mil en nature I sac/120 transportés

b) Evaluation des conditiora de rentabilité économique

Les prix d'achat étant très variables d'un fournisseur à I'autre (l 200 000 F CFA à 5 600
000 FCFA), les annuités d'amortissement varient de 300 000 FCFA à plus de I 300 000 FCFA
600 000 FCFA a été retenu comme la valeur d'amortissement théorique: Elle correspond à un
achat à I'AAMA en 1994. Les charges de structures (amortissement, assurance, intérêt du
capital, réparations) sont estimées à environ I 100 000 FCFA en moyenne.

On remarque une certaine homogénéité dans les marges brutes horaires des differents travaux de
travail du sol autour de2 000 FcFAÆreures. En revanche, il faut près de 4jours de transport pour
arriver à dégager la marge d'une journée de travail de sol.

Tableau 7 : Marge dégagée par les différentes opérations

*iii;,ffirffi##Êffii:irrairt:nrlr; i,;tffi ;,t;;t*T ti;

Recette

Charge (Gas-oil, salaire)
Marge brute /ha
Marge horaire

20 000

6 7s0
l8 250

I 700

12 500

3 375

9 100

2 300

8 000 6 000 ljour
| 82s I 5s0

6 100 4 500

2 000 500



ll est donc nécessaire que le motoculteur fonctionne pendant un minimun de 500 heures entravail du sol pour rentabiliser ces matériels, ce qui rooespond au labour de 60 ha, au puddlagede 125 ha ou au travail complet (labour + puddlage) d,environ 40 ha.

c) Les différents types de propriétaire d'engins et les conditiow de rentabïtité
Près de 39 motoculteurs ont été acquis dans la région mais cinq ne sont fonctionnement pas pourdifferentes raisons qui traduisent leproblème duiuivi et d-u r*ài"" upie, vente. Differents t)?esde propriétaires ont été identifÏét. L.r differents bilans des cas étuàies sont présentés dans leTableau 8.

+ Les doubles actifs (4)

ce sont des non-résidents, cadres de l'office du Niger ou du FDV. Ils ont investi il y a 213 ansdans des motoculteurs thaïlandais à l'Ar{v[{. Les r,i.furm qu'ils exploitent sont très hétérogèneset varient de 5 à 25 ha' L'introduction du motoculteur n'u pu, modifié leur équipement entraction animale.

cet investissement est d'abord valorisé sur .leur exploitation. Les plus petites structures de cegroupe sont contraintes de faire des prestations de services pour rentabitiser ces Jquip.r.nt,mais les surfaces ainsi travaillées sontlimitées.

Les surfaces exploitées, comme le niveau des prestations., sont largement insufïisantes pourpermettre de rentabiliser leur équipement en terme économiqrle La piestation ne représente paspour eux une voie de développement, l'utilisation en est diabord p"rro*"1. En fait, dans cesexploitations, le motoculteur piend un rôle essentiel dans le fonctionnement : II leur permet deconjuguer leur double-activité en réalisant u-n travail rapide et de bonne qualité, notamment enlabour et de respecter ainsi les calendriers culturaux. '

+ Les grandes exptoitations

une seule exploitation se trouye dans ce groupe, située au Km 30. Elle exploite 27 ha.seule lamoitié de cette surface est labourée car 
-cetté 

opération sollicite énormément le matériel. Cetéquipement est particulièrement apprécié pour ia qualité du travail efrectué, Ia rapidité et ladiversité des opérations possiblet' LL travail sur I'exploitation est prioritaire sur les prestationsde services.

Les exploitations de grandes tailles susceptibles de rentabiliser le motoculteur sont peunombreuses en zone réhabilitée. Même dans ce cffi, il semble que des prestations soientnécessaires pour arriver à équilibrer I'activité. Si l'expiàitrnt ne tire aucun bénéfice de sonmotoculteur, la structure de I'exploitation peut facilemËnt supporter de légères pertes. commedans le cas des exploitations de double-actifs,- cet équrpement reste intéressant pour le respectdes calendriers culturaux et la qualité du travail réafisèe.
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+ Les petites et moyennes structures

on trouve dans ce groupe des exploitations dont la structure est insuflisante pour que l,on puisseespérer rentabiliser un motoCulteur. celles-ci doivent donc développer une démarchecommerciale' Il s'agit d'entrepreneurs qui ont investi pour travailler leur terres mais avec laferme intention de le rentabiliser pg des prestations de iervices. cet état d,esprit novateur les aamenés à se démarquer du circuit conventionnel d'approvisionnement de I'Ar{vL{ afin debénéficier de prix plus intéressants. ceffe stratégie sË 
'traduit 

par des charges de structures(amortissement) relativement moins élevées que dairs les autres cas.

Ne pouvant assumer seuls les charges du motoculteur, ils sont contraints d,effecfuer un grandnombre de prestations. Même ainsi, les résultats sont insufTisants et la rentabilisation de cetinvestissement passe par une augmentation du nombre des prestations voire même des tarifs.

+ Les AV/TV

Quatre AV/TV se sont équipés en motoculteurs dont 3 dans la zone ARpoN. Il s,agit des AV deFoabougou, Km30, N7 et Km 17 L'objectif était d'ofTrir aux paysans la possibilité deprestations de services à des prix raisonnables. Trois de ces AV ont ctroisi également d,investirdans des batteuses Twinfan qui peuvent être couplées au moteur. Les travaux effectuésreprésentent environ 30 à 100 ha de puddlage, asrocié à diffërents transports. seul le battagepermet de réaliser des bénéfices importantt q-ui-o" p"*"ttrnt cependant pas de remettre en étatla machine en cas de pannes importante comme pour le cas du N7. ces AV envisagentd'augmenter le prix des prestations po* faire.face a 
f 
'àugmentation du coût de l,entretien . ainsi,l'AV de seriwala envisage de pattét le puddlage à 20 0b0 FCFA/ha. Il s'agit de décourager lespaysans de faire appel aux prestations de servicËs pour Ie travail du sol afin de limiter les perteset de rentabiliser la machine par le battage.

I
I
I
I
I
I
I

Motoculteur I Motoculteur 2
Recette Battage
Charge battage
Recette travail du sol
Charge travail du sol

5 608 000
I 638 130

461 250
859 490

+'3 s6g 960

-,,-,' l,-sialzn

4 840 000

4 840 000
3s0 920
792 96s

+3 290 V04

-'442 045
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à Les sociétés privés (Société Mangané)

Les clients sont des paysans des trois zones de Niono, Kouroumari et N,Débougou. Depuis 2 ans,le nombre des prestations ne cesse d'augmenter et la société a l'intention de poursuiwe cesactivités dans cette voie. chaque année,-elle réalise environ 300 ha soit 100 ha par machine.L'activité < prestations de service > peuf donc se révéler rentable sous forme d,entreprise maiselle doit être mené en nombre (plusièurs motoculteurs) et la société doit disposer de ses propresstructures d'entretien (mécaniciens, pièces de rechand).

I
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+ Les GIE

Un seul GIE (secteur de Kokry) organisé autour de la petite motorisation a pu être identifié et sa
création était trop récente pour permettre de donner des résultats définitifs.

En conclusion, il apparaît clairement que le motoculteur ne permet de réaliser des bénéfices
importants qu'associé à une baffeuse Twinfan. Cependant sa rentabilité ne peut être estimée en
termes strictement monétaires mais doit également tenir compte de rapidité et de qualité de
travail. Néanmoins, pour un usage préferentiellement privé (labour + puddlage planage), il
apparaît plus intéressant de faire appel à une société de prestation de services plutôt que
d'investir dans ce matériel, du moins pour les exploitations de moins de 25 ha. Ceci eit d'autànt
plus vrai que le motoculteur n'est utilisé qu'en puddlage.

d) Evolution des stratégies d'utîlisation

Vingt-six utilisateurs de motoculteurs ont été enquêtés . La majorité (S8 %) de ces
riziculteurs résident dans la zone ARPON.

Les superficies travaillées par ces machines ont peu évolué d'une campagne à l'autre et tournent
de 43 hectares en I 994 et 1995 soit 1,6 ha en moyenne par colons. Mais cette stabilité apparente
masque une certaine évolution : seuls I I paysans ont effectués un puddlage les deux années de
suite et le cumul des surfaces travaillées dans ces onze cas a diminué de 10 oÂ. Le prix moyen
des prestations est passé de 12 500 FCFA à 14 027 FCFA soit une augmentation de 12Vo entre
les deux campagnes.

Ces paysans sont soit des non-résidents disposant de petites surfaces sans d'équipement qui font
appel à ces opérations par nécessité. L'autre groupe d'utilisateurs est très hétérogène. Certains
font appel aux prestations par nécessité, d'autres pour une fraction de leurs terres d'autres enfin
pour ou pour ( essayer >. Ainsi :

52 % des paysans concernés recherchaient un travail de qualité
36 % le faisait par manque de matériel
12 % recherchait un meilleur désherbage e de la parcelle
8 % le faisait pour pallier un retard dans la préparation des sols.

Il existe une difference entre les utilisateurs de motoculteur Thaiilandais et Chinois. En effet, le
fraisage est plus apprécié et plus demander que le puddler, car il permet un meilleur désherbage
et permet d'éviter le labour. Avec le motoculteur Tha'ilandais, I'itinéraire technique sur
I'exploitation ne change pas par rapport à la culture attelée, le puddler remplaçant la herse. 12 %
seulement des operations sont des labours et 18 % du transport. Les surfaces puddlées sont peu
élevées (en moyenne 1,5 ha).

Le chinois est uniquement utilisé pour le fraisage et pour le transport(24 % des opérations). Les
itinéraires techniques sont très variables en fonction de l'état de la parcelle (enherbement, état
hydrique...).: 50 oÂ des utilisateurs ont fait un labour attelé puis un ou deux fraisages, et 50 %o ont
réalisé un fraisage direct. I-e, travail est jugé satisfaisant même si certains soulignent un de
compactage rapide des sols sableux après la mise en boue. En conclusion, la qualité du travail
par motoculteur est ainsi appréciée :
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96% pensent que le travail est fait plus rapidement qu'avec les boeufs
12 % apprécient la diversité du travail réalisé
92 % trouvent que la mise en boue est excellente et de meilleure qualité qu,avec desboeufs

96 % pensent que le désherbage est meilleur
76 % trouvent que le planage est moins altéré et même amélioré
100% pensent que le repiquage est plus facile et moins pénible pour les femmes.
enfin 52 % espèrent ou pensent que le motoculteur améliore les rendements

Pourtant seul 64 % désire reconduire cette expérience en lggl. Cette prudence est sans douteliée à I'augmentation des prix des prestationi qui atteignent des seuils importants (20 000 à25 000 FCFA).

e) Conclusïons, perspectives

La petite motorisation est aujourd'hui amorcée à I'office du Niger. L'introduction de cesmatériels résulte plus de démarches individuelles et isolées que d'unJ politique concertée. onnote un manque d'information général des paysans : Peu sont au courunt d., irix des machineset des très fortes differences de prix qui eiiitent entre Niono et Bamako faute d,une véritableconculrence locale. Tous reconnaissent le motoculteur comme un outil formidable mais raressont ceux qui en apprécient les conditions de rentabilité et qui sont capables de gérer leurmatériel' La rentabilité de ce type de matériel n'est pas évidentè dans les conditions actuelles :Elle nécessite soit d'importantes surfaces (une quarantaine d'hectares) soit une politiquecommerciale agressive afin de développer les prestations de services. Cependant, l,augmentation
amorcée du tarif des prestations pour faire facè à I'augmentation des coôts d'entretiei risque delimiter la demande.

Il n'9n reste pas moins qu'il s'agit d'un outil intéressant pour la qualité du travail du sol et Iarapidité' Il permet- d9 compenser certain retard, de corrig., un forr enherbement, de faciliter lamise en boue et de limiter I'altération du planage; tl eit donc souhaitable que les prestations
restent à Ia portée des riziculteurs. Le dévèloppement de société de services spéciaiisee voired'associations de paysans organisées autour^ 

'de 
la petite motorisation sur une superficiesuffisamment élevée, (éventuellement groupee uu., ïn" batteuse Twinfan permeuant unerentabilisation rapide) nous paraissent lei seules voies rentables dans les conditions actuelles.

Quoiqu'il en soit une politique de formation, d'appui et d'accompagnement aux propriétaires
devrait être développée pour faire aux graves lacunèi ,ncontrées oania gestion du matériel.
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a) Protocole

Une sérié de test de prévulgarisation de l'azolla a été conduit dans
paysannes durant I'hivernage l995.Il s'agissait de tests de prévulgarisation danslimitation des coûts de fertilisation. L'objéctif de ces tests eàit de-montrer qu,en
un apport d'azollapermet de réduire les doses de fertilisation minérale azotée.

trois parcelles
le cadre de la
milieu paysan
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La riuérature parle d,une économie de g0 kg d'urée..avec l'enfouissement de 20 t(ha (Molle'

lgg|).Les tests visaient à tester cette hypothèse en milieu paysan'

Deux parcefies en zone de doubre-culture et une en zone de simple culture ont été choisies' Le

p'oto'oredestestsétaitlemêmechezlestroispaysans.

Le test mettait en comparaison re témoin paysal (l .bassin) 
avec deux traitements d'apport de

l,azolla su, deu* bassins chacun selon le protocole suivant :

les differentes dates des opérations étaient les suivantes :

,t 
.t"t',, ^ 

',, 
,'

1000 Kg d'azolla par bassin à enfouir avant

repiqu4ge

I
I
I
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Famille 26 N3

double culture simple culture

191 Nl
double culture

130 Nl

Date de rePiq
-__ l- -^juitttt t ttP'*tttbt'

Épanda ," ^roffis 
aoi,t - zg aott ]-o-2lo!r:-

"r----E - -- rramfrrê 7 décembrg
Récolte 3novembre gnovembre 7déce

L"ed,unnon.résident,aététrèsmalentretenu:iln'
y pas eu notamment de suivi .:l1'P*:":ilf:I1i:*,:::t,i':|;trlJ*ff1:iffi }i#::
Loii"::itrTiï'iH;i'ï;Ïi5i';ïq:'"1ï*:-::4.':::l13li"iîi:*'#î::',,T'"**'
sur cette parcelle (inferieu r à z trha). Les dirrerentes pratiqu", dt fertilisation dans les trois sites

sont répertoriés dans le tableau suivant:

Tableau l0 : Fertilisation minérale dans les différents sites

Azolla ava Azolla'aPrès rePiquage Témoin Paysan

' '. 1 I

Fam. 26 (N3) r 100 kglha urée o DAP au moment oe . 150 Kg/ba DAP
. 200 kg/ha uréel:épandage d'azolla

paniculaire o 1 oo 
' -ffii" 

dl,rrée à moitiJau ta[age/moitié à l'initiation

iculaire

à I'initiation l'épandage d'azolla . 150 kg/ha d'urée

paniculaire o 50 kg/ha d'urée à I'initiation roo t g au tallage, 50 kg à I'initiation

Fam. 191 lnn 26 o lkg de DAP au moment de RIEN
aniculaire
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b) Résultats

Les mesures ont été réalisées dans cinq carrés de I m2 par bassins. Les résultats sont présentés
dans le tableau I l.

Azolla avant
Repiquage

Azolla après
repiquage

Témoin Azolfa avant
Repiquage

Azolfa après
repiquage

Témoin

Famille 26 229 236 202 5t52 5054 st23
Famille 130 351 279 223 7710 6617 7093
Famille 191 t71 194 t99 1293 163 1 1466

Les rendements sont très variables d'un paysan à I'autre ce qui s'explique par la diversité des
pratiques de fertilisation et des dates de mises en place. Le troisième iit*'n. pouvant être retenu
pour l'analyse des résultats, le faible nombre de répétition ne perïnet pas de procéder à une
analyse statistique.

On note néanmoins que les differences entre traitements restent très limitées : Les rendements
varient de 100 kg entre les différents traitements dans le premier site (l %)et de 1096 kg (16 %)
dans la seconde pour des écart-types respectifs de I 19 kg et de 123 Lg. II semble donJ que les
traitements azolla ne different pas du témoin paysan et pulssent être même plus intéressants.

c) Conclusion

En conclusion de ces tests, on retiendra que I'apport moîtrisé de l'azolla, que ce soit avant ou
aplgs repiquage permetde supprimer la prèmière fraction d'urée. Le choix de I'une ou de l,autre
méthode d'apport (enfouissement avant repiquage, ou développement après) dépendra du
calendrier de travail du paysan et de la disponiuiiite en azolla.

On notera I'intérêt porté par les paysans à ces tests. Ils ont reçu cinq visites (direction de I'Office
: 9:_*q:?Til"l,d: h g* a du Conseil rural de ta zone oe Nibno, visiæ J.1s p"y.uo, a.,' i . z9ne1[[o]9d:: N1oLo, yflll gt_]<ourouman, visite du pNVA).

La gestion de I'eau dans la parcelle est essentielle au bon développeinent de l,azollacomme
l'ont souligné les essais antérieurs (1994) et le test dans la parceil; N" l9l. Le problème de la
disponibilité en azollaau niveau des paysans, de sa récolte et de son transport, exigeant en maind'oeuwe et en équipement reste posé et doit faire l'objet de réflexions. 

-

2.4 Conclusionloerspectives

Ces premiers éléments sur la gestion des intrants dans les exploitations agricoles permeffent depréciser quelqubs axes de travail et de recherche-action qùi être précisés à la lumière des, t, , rresulBts llnaux.

o Des actions de diagnostic et recherche doivent être dntrepris pow réduire les coûts de mise enplace : diagnostic sur les pratiques paysannes, test de pepinières améliorées. Le purrug. uu
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semis direct sur boue ou au repiquage mécanique nous paraissent cependant peu probables
avec les niveaux planage observés dans les parcelles.

En ce qui concerne les intrants, I'incidence de la mauvaise gestion des AV commence à se
faire sentir sur les pratiques de fertilisation. L'assainissement de la situation parait
indispensable. Une réflexion sur le crédit devrait également être engagé en tenant compte
notamment des possibilités d'autofinancement partiel. Enfin il devient urgent de fïnaliser les
résultats de la recherche sur la fertilisation organique sous formes de fiches techniques, et de
poursuivre les recherches sur la réduction des doses de phosphore en fonction des differents
types de sols

En ce qui concerne l'azolla, une fiche technique en bamanan est en cours d'élaboration avec
le Conseil Rural de la zone de Niono. Il faut néanmoins poursuiwe les essais pour évaluer le
coût réel de ces traitements (main d'oeuvre), les arrière effets de I'enfouissement de l'azolla
sur Ia culture suivante et notamment son intérêt en double culture.

3. DIVERSIFICATION AGRICOLE

L'importance des cultures maraichères dans le fonctionnement des exploitations, dans le revenu
des ménages et dans l'équilibre familial est désormais reconnus par tous à I'OfTice du Niger.

3.1.1 Résultats Suivilévaluation 1995

Sur financement URDOC, le suivilévaluation de la zone de Niono a effectué un recensement des
superficies maraîchères dans la zone de Niono et à évaluer les rendements des principales
spéculation durant la campagne de contre saison 1995.

Par rapport aux données disponibles de 1993, on note une diminution des superficies
maraichères par casier. Les superficies totales 1995 représentent 95 %o de surfaces mises en
culture en 1993. (Figure 5). En 1993,le casier G était en réhabilitation ; il n'y y a donc pas eu de
maraichage. En dehors du casier KO, la diminution de suface est aussi bien liée à la diminution
de superficies en sole maraichère/extension de village qu'en culture sur rizière. (Figure 6). [l n'a
y pas eu de suivi des superficies maraichère pour la campagne 94, données qui auraient permis
de mieux comprehdre ces évolutions : Compte tenu de la date démarrage du piojet et de ce suivi,
il est possible que certaines surfaces déja récoltées au momentde I'enquête aient été occultées.
L'évaluation des superficies cultivées durant la totalité de la contre saison 95/96 permetta de
mieux comprendre l'évolution du maraichage dans la zone de Niono.
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Fieure 5 : Comnaraison des superficies maraichères nar casier entre 1993 et 1995

350
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Fisure 6 : Répartition des sunerficies nar tvpe de soles

La culture du maraichage sur parcelles rizicole a été interdite durant cette campagne du fait de

I'extension des problèmes phytosanitaires sur le nz. L'analyse de la localisation des planches

montrent que cependant cette interdiction a été partiellment contournée en sole de double-

culture sur le casier RETAIL. Sur les KL, le regroupement des exploitants sur quelques iuroseurs
n'a pas été suivi et les parcelles étaient dispersées.

Près de dix-sept speculations differentes ont été recensées mais l'échalotte couvre 68 Yo des

surperf,rcies, la tomates l0 yo, la patate 9 yo, l'all 4 Vo, le gombo et le manioc 3 oÂ et les autres

spéculations moins de I o/o. Cependant on observe une certaine spécialisation des productions

selon les casiers : Ainsi, la tomate couvre 17 % des superficies du casier Retail ce qui peut

s'expliquer par I'intervention de la SOMACO sur les villages du Nl et N9. Le casier G se

spécialise plutôt dans la culture d'ail (16 % des superficies du cagier), le KO dans la patate (21

%) et les KL dans le Gombo (10 %). Plus specifiquement les villages du Klrn26 etN'Glolobala
profitent de leur proximité avec le marché de Niono pour diversifier fortement leur production.
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dans le

Les rendementsl observés en

tableau suivant :

1995 sur les principales spéculations sont récaPitulés

d.vt!f|ltbIiriOoËiË3P-ËEE
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PATATEECHALOTTE -$lt-
Nb carré sondage

MoYenne

cv(%)

118 15
- ir-

27

2t
18. I
15

7.9

1l

La Figure 7 donne quelques érements sur l'évolution des rendements ' It faut néamoins rester

prudent dans l,analyse de ces évolutionr, ,., ,t iin., resuttant, d'éthuntillons de taillle réduite

(donc non reprer.niutir statistùuernent) Lt différents selon les années' ces rendements moyens

masquent la variabilité qui localement peut être importante'

Alors que les superrrcies maraichères deviennent un élement d'évaluation des exploitations dans

le cahier des charges du nouveau décret de gérance, un.suivi régulier-devient nécessaire sur

l,ensemble de ra zone. pour ra campagne tegsli;uppui o.e ];unnoô au s/E de la zone de Niono

a étépoursuivi ilui, ce type d'appui * p.ut être que limitée dans le temps'

Il faut défini une base d,échantillonage par zone pour évaluer les rendements des principales

speculations (échalotre, putui" , ail).- c;;t; tànu o. iu faible maîtrise technique' il est

esssentiel de ne pas occulter la u.iuuitité de ces rendements qui devraient être restitués avec un

indicateur de vaiiavilité (CV ou Ecart-Type)'

t les resultats de la tomates, effectéué sur 3

d'achantillonage est trop faible'

carrésdesondagesnesontpasrestitéicicarletaux
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Depuis l992,le projet Retail a effectué une série de tests variétaux sur le maïs en collaborationavec I'IER : une variété adaptée aux conditions locales a été identifiée (uRDoc, lgg5). En1994, le test variétal de contre saison a connu de fortes attaques de rats qui n,ont pas permisI'analyse des résultats. Les tests variétaux prévoyaient de fortes fertilisations (100 kg/ha decomplexe céréales et 150 kg/ha d'urée). CeJ niveâux de fertilisation sont-ils compatibles avecles pratiques paysannes ? une enquête a été menée dans la zone de Niono durani l,hivernage.Vingt paysans cinq principaux villages producteurs de mais ont été contactés.

a) Résultats

+ une spéculation d'abord produite I'autoconsommation

Le maÏs est la principale culture maraîchère d'hivernage des exploitations enquétées. Lasuperficie moyenne de maraîchage en hivernage y est de 3{ ares soit pres de 42 oÂ dela surfacetotale de jardin par exploitation. Le mais couvre en moyenne les deux tiers (63 %)des surfaceshorticoles d'hivernage mais cette surface est extrê-.rnrnt variable (CV 105 %).

Les chefs d'exploitation ( 15 cas de notre échantillon) disposent des superficies les plusimportantes : en moyenne 26 ares de mais tandis femmes et dépendants ne culiivent en moyenneque 7 ares' Cette culture est relativement récente dans les explôitations de dépendant (3,4 ans enmoyenne) contre plus de 17 ans pour les chefs d'exploitaiion. Dans le cas d,une productionfamiliale' les superficies ont globâlement augmenté d'environ 107 % entre 1994 et 1995. Enrevanche, elle n'a pas évolué 
.chezles dépendùts et les femmes. Douze des cas étudiés gardaientune attitude prudente vis à vis de cette ôulture compte des fortes pluies de l,année deàière quiont fortement joué sur la productivité. Trois exploitations se sont fortement engagées dans laculture du mais, cultivant jusqu'à 100 ares, comme culture de substitution à celle du mil.

Un tiers des cas seulement destinent les épis à la vente et à I'autoconsommation, les deux tiersproduisant essentiellement pour la satisfabtion des besoins familiaux . Le premier objectif deschefs d'exploitation est d'éviter I'achat d'épis grillés pour les enfants (9 cas). Le maïs peut aussiêtre un aliment de soudure lpplécié qui ," ,onrrrve bien (3 cas). Enfin dans trois des casétudiés, l'intérêt de cette production réside dans la possiùilité de vente pouvanr permeffre l,achatde mil par exemple.

Dans la moitié des exploitations suivies, le mais est ainsi consommé à tous les repas evou entredeux repas, associé à un plat de céréales principales ou en grignotage. Trois exploitationsseulement en font la céréale principale notamment èn période deioiourr. En *oy"nne 67 % desépis sont autoconsommés, et seùlement 22 % u"nà* en vert ou gnllé. Dons et cadeauxreprésente 3 Yo de la production et les semences 7 %.

+ La variabitité des pratiques.

Les pratiques culturales sont très variables d'un agriculteur à I'autre. Le maïs n,est associé à uneautre spéculation (tomate, haricot, gombo courge) que chez 3 paysans. Les variétés sontessentiellement choisies sur leur précocité (70 % dàs r*itoitutions) pirir sur le caractère sucré ducultivar (1 paysan sur 2)- La productivite àu cultivar, *ïtirg p*, iu taille et la qualité des épis,n'intéressent que de 2 exploitations sur 10. Notons cependant que près d'une exploitation sur
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trois n'a pas le choix de la variété cultivée faute de production suffisante ou d'une bonne

conservation des semences. Pour I'essentiel, les semences sont achetées à des voisins.

Les précédents recoupent les principales spéculations horticoles de la zone (échalote 14 cas, puis

tomates et tabac). Trois grands types de pratiques de fertilisation émergent:

o Fertilisotion concentrée sur le précédent pour que Ie mais profite de l'arrière effet

fertilisation. Essentiellement organique (et de nature diverse), elle peut être complétée par un

apport minéral (15 % des cas étudiés ). Une parcelle sur deux dont le précédent a été fertilisé

ne bénéficie pas d'un apport sur la culture de maïs suivante.

. Fertilisation directe du mai's'. (près d'une exploitation sur deux). Ces apports peuvent être

organiques (3 cas) eVou minéraux (5 cas). Il peut s'agir d'un apport de DAP après levée (2

.ui;, dhn apport d'urée tardif (à la floraison) (2 cas) ou à la montaison (4 cas). L'objectif de

ces apports elt de favoriser le développement de plusieurs épis par plant. Mais la variabilité
des apports traduit une mauvaise maîtrise de la fertilisation minérale sur cette culture. Les

dosesd'azotevarient entre 12 et50 unitésAa et celle de DAP entre de l4 et 38 unités/ha.

Les pratiques de semis varient également fortement d'une exploitation à I'autre. La densité

-oyê*" âe semis est de I 1,2 poquet/m2 (CV de 30 %). Elle est donc relativement faible. Trois

grandes catégories de comportement apparaissent :

o Les semis à forte densité de grains/poquet (8/10 grains) et de poquets/m2 (plus de 12,5). Ce

comportement est lié à la nature du sol, caractérisé par sa ( dureté >. Dans ce cas, il y
démarriage à 4/5 plants.

. Les semis à quatreicinq plants de densité moyenne. Il s'agit de limiter les risques de poquets

vides. Le démarriage se fait à deux/trois plants par poquet.

o Les semis àfaible densité en grains et poquers (moins de l0 poquets/mz). L'objectif peut être

d'obtenir des pieds résistants (7 citations), une croissance rapide (7 citations), d'éviter le

démarriage (5 citations), tout en limitant les risques de mauvaises levées liées aux faibles

densités (l ù2 grainsipoquets).

Une mauvaise germination est d'abord attribué à un problème hydrique que ce soit I'insuffisance

au moment du iemis (8 citations) ou au contraire un excès d'humidité lié à la position basse de

la parcelle (3 cas). Les fontes de semis liés à des problèmes phytosanitaires ne sont pas

évoquées. Notons cependant que trois producteurs lient les problèmes de germination à une

mauvaise préparation du sol. Une exploitation sur cinq a ainsi jugé nécessaire d'effectuer un

deuxième semis.

Les dates de semis s'étalent sur plus de I semaines de début juillet à la fin août, un tiers des

paysans semant en entre le 25 juillet et le 8 août. Les paysans pratiquent entre un et trois

sarclages (moyenne de I ,90 CV 37 %) avec des espacements très variables entre opération. Pour

un sarôlage, celui intervient de façon tardive à la montaison (environ 3 semaines après semis)

Avec deux sarclages le premier à lieu 15 jours environ après semis, le second à la floraison

simplement. Avec trois sarclages, le premier intervient dès la levée, le deuxième à la montaison

et le troisième à la floraison.

Les rendements sont évalués essentiellement en épis et varient de 10.7 épis à 206 épis/ares, avec

une moyenne de 66 épis (CV 79 %).

I
I



Date de semis 30 décembre 1994 30 janvier 1995

Date de récolte I I mai 1995 24 mai 1995

Variétés B djaba
Ngalamadian

salif dlaba
madinq dtaba
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b) Perspectives

La culture du mais d'hivernage est essentiellement une culture d'autoconsommation, elle ne met

pas en jeu d'investissements importants. L'amélioration de cette culture passe donc par la
diffusion de variétés adaptées (de cycle court, douce et relativement rustique) et par la mise au

point d'un système de culture (précédent x fertilisation) afin que la céréale puisse bénéficier de

I'arrière effet fertilisation sans investissement important. La prévulgarisation des variétés

identifiées avec un suivi des pratiques doit être réalisé à grande échelle. Chez certains gros

producteurs, orientés vers la vente, il est possible de promouvoir une information plus ciblée

reposant sur les variétés améliorées de type Nieléni, la fertilisation minérale, le respect des

techniques de mise en places (date et mode de travail du sol) conformément aux références

techniques élaborées au cours de ces dernières années.

3.2 Conservation de l'oiqnon

3.2.1 Résultats des tests de conservations de l'échalote

La principale contrainte à la production de l'échalote reste la durée de conservation des bulbes.

Des tests portant sur I'effet de la date de semis et de fertilisation azotée sur I'aptitude à la
conservation des bulbes ont été conduits durant I'hivernage 1995 par I'IER (Convention

maraîchage de contre saison 1994). Les résultats des essais culturaux avaient été présentés lors

du premier comité de suivi technique de I'URDOC (Mars 1995). Nous présenterons ici les

résultats de stockage issu d'un suivi d'une durée de 6 mois dans une case de conservation avec

ventilation naturelle. Des pesées périodiques (tous les deux mois) ont été efTectuées et le taux de

pertes déterminé dans chaque cas de juillet à Novembre.

:+ Dans un premier test ("trut date de semis), deux dates de semis ont été évaluées avec quatre

< cultivars > differents : Les résultats sont présentés dans le Tableau 15.
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Tableau 13 : Effet de la fertilisation NPK sur I'aptitude à la conservation de deux ( variétés ))

d,érhulote. (En pourcentage de perte par rapport au poids initialement stocké)

Tableau 14 . Effet de la fertilisation NPK sur I'aptitude à la conservation de deux ( variétés ))

d'érhalote. (En pCIurcentage de perte pairapport au poids ititialement stocké)

Pesée I
14107

Pesée 2
,|4109

Pesée 3

2/,11

V1 18 N + 4,6 P + 5 t F.O 30.00 67 '14 84'28

vz 3 6.66 75'oo 83'33

v1 5 t F.O 34.28 65'71 80'00

V1 25 N + 50 P + 5 t F.O 42-22 7l'll 77 '77

v2 3o'oo 64'00 82'oo

v1 50N+50P+5tF.O 42.22 64.44 85-55

VZ 37:14 72'85

V1 75N+50P+5tF.O 37.50 73'75 88'75

73.33 68.33 81,66VZ LJ 'JJ uo'JJ
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Tableau 15 : Effet de semis on de variété
d'échalote. (En de perte ent k

Les taux de pertes sur 6 mois sont très élevés pouvant atteindre 90 o/o de pertes. Globalement, les
bulbes de deuxième date de semis semblent mieux se conserver que ceux de premières dates.
Ceci colrespond à une taille des bulbes supérieure en première date qu'en deuxième date
(Kamissoko b, 1995). Ainsi au bout de quatre mois, les pertes sont de I'ordre de 85 o/o en
première date et de moins de 60 % en deuxième date, ce qui reste élevé. La variété
N'Galamadian a présenté globalement la meilleure aptitude à la conservation lors de ce test.

=+ Dans un deuxième test (effet fumure azotée), deux variétés ont été évalués (83 Djaba ou Vl
et N'galamadian ou V2). Le semis a été réalisé le 29 décembre 1994 et récolte le j mai l gg5.
Deux essais distincts ont été conduits I'un sur la fertilisation NPK et I'autre sur Ia fertilisation
NP:

Les résultats de ce test sont présentés dans les tableaux 13 et 14. Les taux de pertes sont
globalement assez élevés et dépassent les 20 Yo au bout de deux mois. L'apport d''azote pour
tous les traitements joue défavorablement sur I'aptitude à la conservation uu-àèta de deux mois.
A moins de deux mois, le traitement l8 N semble plus intéressant.

I
I
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

Perte en o/o par rapport à
la quantité initiale

Pesée 1

$4nl-2mois-
Pesée 2

(141091 -4mois-
Pesée 3

(2111) - 6 mois -

Date 1 Datè,2 Date I Date 2 Date I Dâte 2

83 djaba

Nglamadian

Medina djaba

salif djaba

moyenne

1 8.06 14.s4

40 18.09

53,14 20

19,57 12.73

32.44 16.34

88.39 62.72

83.31 51.00

88.28 60.9

89.71 57 .A0

87.42 57.91

9s. t6 81.81

92.77 76.t9

94.85 78

9s.42 80

94.53 79.00
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Ces tests demandent à être reconduit pour obtenir de plus amples informations sur l'aptitudes à

la conservation par rapport aux différents écotypes, dâtes de semis et au modes de fertilisation

organiques.

3.2.2 Résultats des actions de prévulgarisation

Le projet Reatit avait mis au point une case de conservation d'oignon dont le modèle a été

présenté lors du dernier comitè de suivi technique. Ce modèle a fait I'objet d'une action de

prévulgarisation : 5 cases ont été construites, trois dans la zone de Niono et deux dans la zone de

Molodo respectivement dans les villages du N8, N6 et N7 à Niono et M2 (Quinzambou) et

Cocody à Molodo. Le coût de revient d'une case était estimé à250 000 FCFA dont 80 000 FCFA

de matériaux spécifiques (gouttière, porte grillagée, toile moustiquaire)- Deux maçons (un dans

chaque zone) ont ete iorméi à la conitruction deies abris. La capacité des cases est d'environ 20

sacs d'échalottes et la capacité réelle 3000 à 4000 kg

pour cette action de prévulgarisation, I'URDOC a pris entièrement à son compte la con-struction

de trois cases et à aider à la construction de deux ôuset pour un financement 80 000 FCFA' Les

cases étaient laissées en gestion directe des paysans. Un Juivi de cette gestion a été réalisé durant

l'hivernage 1995 dans quatre de ces abris.

Les méthodes de conservation traditionnellement utilisées chez ces paysans étaient (plusieurs

méthodes compatibles) :

o La conservation en vrac sur le sol ( 1 cas)

. oignons attachés en grappe et fixés sur un support (3 cas)

o Conservation sur les toits de tôles (2 cas)

. Conservation du produit dans un petit hangar (2 cas)

La conservation des semences dans de bonnes conditions et la valorisation de la vente par des

prix intéressants sont les deux principales raisons avancées pour la c911ervation des oignons' La

conservation a permis des gaini ro-pris entre 100 000 FCFA et 480 000 FCFA en fonction de la

durée de conservation et du taux de perte observé. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas dépassé les 30 %

sur 4 mois. On remarque même un taux de perte de 16 7o sur durée de 5 mois ! (Tableau 16)

Tableau l6 :taux de perte en poids d'échalote durant la conservation

I
I
I
t

I
I
I Durée de

conservation
Poids début

(kg)
poids fin Perte de

(kg) Poids (ks)
taux de

perte (%)

N6 2 mois l0 j N'Gala. + 83 535 65 ll

I M2 4 mois 10 j Djaba missin 2 s00 500 20

4 mois l0 j Karim djaba 2 000 I 400

N7 5 mois N'Gala. | 02r 840 t6681I
I
I
I
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Le stockage des oignons s'est échelonné du 30 awil au 25 mai. Ces mises en abri tardives par
rapport aux dates de récolte sont dues à la construction tardive des abris. Les ventes se sont
étalées du 13 août au 25 octobre. Les cases ont été utilisé par une seule personne (Chef
d'exploitation) dans un cas, et par plusieurs individus (homme èt femmes) mais une optique de
pour un stockage individuel dans trois cas.

I
I
I
I
I
I

case semence vente
(kg) (kg)

valeur stock récolte valeur de vente (au prix revenu de
(au prix du marché) et à la quantité conservation

réellement ven-du)

136 s00

840 000

385 000

514 500

N60
M2 100

N8 80

N7 193

20 100

377 500

67 000

34 200

535

I 900

r320

647

r 15 900

462 500

3 l8 000

480 300
I
t
t
I
I
I

En considérant que la case peut être amortie sur 5 ans et par rapport à une vente en frais à la
récolte, les revenus nets de conservation hors valorisation des sê-"nc.s varient donc entre 65
000 et 480 000 FCFA.

Ces montants ont permis le financement du repiquage dans un cas, de bénéficier de prix
intéressant sur le marché ( I cas), ou pour la vente des sèmences (3 cas). La commercialisation a
principalement eu lieu au village (4 cas) et à Niono (4 cas) mais I'un des exploitants a vendu
directement une partie de sa production à Bamako

Ce système de conservation a particulièrement été apprécié pour
. La qualité de I'aération des produits (2 citations)
o La diminution du taux de perte par pourriture (3 citations)
o La diminution du taux de pertes due au insectes ( I citation)
. Bonne conseryation des oignons (2 citations)
. La diminution du risque de vol (2 citations)
o Diminution du temps de travail et faible manipulation ( I cas)

Ces cases ont particulièrement été valorisée pour la conservation des semences.

Quatre de ces cases ont été visité le 23 août 1995 par un groupe de 14 personnes comprenant des
agents de l'OfÏice et des paysans de quatre zones de I'OfTice du Niger ( dont 6 femmes). Le
groupe a également visité les actions de Promo-delta sur Ia conservatiôn de I'Oignon. Une fiche
de présentation de la case en bamanan a été proposée aux paysans.
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3.3 Apoui à Ia filière

3.3.1 Mercuriales

Des suivis des prix ont été réalisés à Niono, Ségou et Bamako sur differents produits maraîchers.

Les premiers élements de I'analyse sont présentés ici et devront être complétés.

Les comparaisons entre ces différents marchés montrent pour l'échalote des variations voisines

sur les marchés de Segou et Bamako pendant les mois de mars à septembre. Au-delà, les prix

sont très superieurs à Niono, et ce produit peut être absent du marché. L'amplitude des variations

est beaucoup plus importante à;Niono que dans les deux marçhés urbains avec des prix

atteignant 900 pCpAltg uu moment des besoins en semences. Ceci souligne I'intérêt des cases

de conservation d'oignon, ne serait que pour la conservation des semences jusqu'en

septembre/octobre. Notons que sur les rnarchés de Bamako et Ségou, les prix de l'échalote

diminuent par la suite. Pendant les periodes d'awil à août, ces prix diftrent relativement peu

entre Nionb, Bamako et Ségou (de 10 FCFAlkg entre Niono / Ségou et de 20 FCFAlkg

Niono/Bamako). Au-dessous âe 250 kg pour Ségou et 300 kg pour Bamako, il n'est donc pas

intéressant d'acheminer sa production dans les centres urbains. Les prix sur le marché de Niono

ont augmenté en valeur absàlue entre lgg3 et 1995 que ce soit pour l'échalote fraîche ou séchée,

mais aussi en valeur relative : les prix passent désormais d'un facteur I à I I entre awil et

octobre pour l'échalote fraîche et de | à2,5 pour l'échalote séchée (au lieu de respectivement 5

et 1,6 en 1993).

Ces différences de prix sont beaucoup plus importantes pour I'ail (de I'ordre de 250 FCFA entre

Niono et Bamako ei 300 FCFA entre Mono et Ségou) mais les prix évoluent de façon parallèle

entre les differents marchés, une majoration des prix majorée entre les mois de mai et juillet.

Niono marque un léger décalage par rapport à Bamako. La production et la conservation de I'ail
en vue de la 

"o*-e."ialisati,or 
sur les marché de Ségou parait donc intéressante pour les

producteurs de I'Office.

Les gros oignons sont présents de façon aléatoires sur les marchés de Ségou et Bamako en

fonction essentiellemenf des importations, ce qui se traduit par une grande variabilité des prix

parfois d'une semaine à I'autre. Il est intéressant de noter que le marchg des gros oignons dans

ôes deux villes semble être déconnecté. Un cultivar peut être présent dans une ville mais pas

dans l'autre. Il en est de même pour le Violet de Galmi. Le marché des gros oignons semble

donc être très segmenté que ce soit au niveau des cultivars que des villes. Il serait intéressant

cl'étudier les diffèrences de chaque variété du point de vue de la ménagère ménagères. Ces gros

oignons ne sont vendus qu'à I'unité à Niono, d'où les differences de prix sur le graphe considéré.

CJpendant, les variationi de prix sont naturellement liées à celles de Ségou. A Bamako, le Violet
de balmi a évolué de près de 100 FCFA ftg en awil à plus de 700 FCFA en août.

Les produits séchés à base d'oignon presents sur les marchés sont très variés d'un marché à

I'autie, et d'une semaine à I'autrès. A Niono, par exemple on trouve toute l'année de l'échalote

séché mais de façon periodique les feuilles d'oignons séchés et les boules d'oignons séchés. Ces

des produits ne sont àisponibles que de mars à novembre et les prix varient relativement peu. Les

prix Ae l'échalote suivent les variation de I'oignon séchés et doublent pratiquement entre awil et

juillet.
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A Bamako en revanche on note une évolution parallèle et pratiquement confondue des boules
d'oignons séchés et de l'échalote écrasé. Les prix sont ielativement stable autour de 600
FCFA/kg. Ces produits sont-ils substituables auprès des ménagères ? En revanche, les tranches
d'oignons écrasés en vrac connaissent d'importantes variàtion interannuelles qui suivent
l'évolution des échalotes écrasés de Niono.

Ces premiers éléments du marchés des légumes doivent être analysé de façon plus approfondie
dans le cadre d'une étude de marché sur la consommation des légrrmes.

3.3.2 Commercialisation des intrants maraîchers

Un appui a été réalisé envers les jeunes diplômés de Promo-Delta qui commercialisent des
intrants pour Ie maraîchage (semences et engrais), L'objectif de I'URDO-C est de transferer à une
organisation ou un commerce privé la fonction d'approvisionnement en semences que le projet
assurait jusqu'à présent, tout en permettant aux agriculteurs un approvisionnement dans les
mêmes conditions (prix raisonnable, semences et intrants disponibles dès le début de la
campagne, garanti de qualité des produits). Une avance de325 000 FCFA leur aétéfaites début
octobre pour leur permettre de pouvoir o$rer dès le début de la campagne selon le devis
présenté en annexe2.Lasituation des ventes réalisés dans lazone de Niono entre le 6 novembre
et le 28 décembre est présentée dans le tableau suivant

I
l
t
t
I
I
I
t

oé-"i-s_$ligt
Chou coeur de boeufs

Boites Poids P.U Sachet P.U Montant
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Chou Copenhague
Texas Grano
Tomates Roma VF

Tomates Rossol
Tomates mamande
Concombre poinsetf
Laitue blonde de Paris
Laitue Bon jardinier
Carofte Touchon
Gombo Clemson
Aubergine
Melon charentais
Melon J canaria
Violet de Galmi
Pomme 4e terre

2 100 g l0 000
2 100 g 10000

3 100 g 10 000
I 500 g 50 000
2 100 g l0 000
I 100 g 10 000

I 100 g 10 000
2 100 g 10000

6 caisses 25 000

50

20

25

l6
6

5

5

J

I

5

425

425

425

42s
425
425

425

425

425

10000

20 000

20 000

30 000

7t 250
20 000

10 000

8 500

10 000

30 62s
6 800

2 550
2lzs
2 t25
| 275

42s
50 000

150 000

"*..- L9rAL. *.-- -..-,,. -. .. -.-- ,..----: ". . ,.--."..-. . *-*-"**lnrzL

Tomates, choux, laitues, carottes et gombos sont les plus sollicitées. Texas Grano connaît une
notoriété croissante. Les sachets les plus petits (400 à 200 g ) sont beaucoup plus appréciés que
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les boites relativement chères. Quelques cas de non-germination ont été signalés sur laitue < Bon
jardinier D en boites et sur le << Violet de Galmi > vendu à un groupement de producteurs.

Pour perenniser cette action essentielle au bon déroulement de la campagne maraîchère, il est
essentiel que Promo- Delta effectue des tests de germination systématiques afin de garantir un
approvisionnement de qualité. A I'avenir, les possibilités d'approvisionnement en engrais
maraîchers et produits phytosanitaires adaptées doivent être étudiées. Cette action doit être
mené dans le cadre d'une série de tests de prévulgarisation mené par I'URDOC.

3.3.3 Action SOMACO

En 1994, des contrats de production de tomates avaient été passés entre la SOMACO et certaines
AV (villages de Tissana, Ténégué et Km 26) pour une superficie totale de 30 ha. La SOMACO
fournissait aux AV les semences (Orona, Lice). Un calendrier de semis strict devait être
respectés par les paysans. La pluviométrie de 1994 n'a pas permis le respect de ce calendrier et
deux tiers des superficies ont été semés dans le désordre. De plus, pour des problèmes
d'organisation interne à la SOMACO, les récoltes de Niono ont partiellement coincidé avec
celui d'une autre zone, et la SON{ACO n'a pu récuperer la production de I'OfTice à temps. Les
paysans ont également fait état d'un nombre insuffisant de bacs.

En dépit de ces problèmes, cette opération a été reconduite en 1995. Les superficies visées sont
de 70 ha. L'opération a été étendue à 8 villages sélectionnés en fonction de I'importance de la
culture des tomates et I'accessibilité. [æs agents de production de la SOMACO ont souligné le
nécessaire respect du calendrier de semis et I'insufÏisante maîtrise des techniques de production
de la tomate industrielle par les paysans de Niono. Ceci se traduit par des rendements plus
faibles qu'à Baguineda.

Dans le cadre de I'appui de I'URDOC au SÆ de la zone de Niono, un suivi des calendriers de
semis a été réalisé. L'objectif de ceffe action est de consolider la place des producteurs de
tomates de Niono dans le dispositif d'approvisionnement de la SON4ACO, et ce dans un contexte
d'augmentation prochaine de la capacité de I'usine (capacité actuelle de 3000 t/an).
Actuellement en réhabilitation, les maraîchers de Baguineda ne sont pas en mesure de satisfaire
complètement I'usine ; D'autre part cette zone est particulièrement touchée par le TYLT (virose)
qui provoque des dégâts importants sur les tomates semées après la fin octobre. En revanche, la
zone de Niono est relativement épargnée par cette virose. De plus les cycles culturaux du
maraîchage sont décalés entre les deux zones du fait des cycles du riz et de la position
géographique relative de ces deux régions. Baguinéda et I'Office du Niger ont donc été identifiés
comme complémentaires par la SOMACO même si Baguineda reste un pole
d'approvisionnement priviléglé compte tenu de sa proximité avec I'usine.

Une visite à Baguineda de 16 paysans de lazone de Niono et de 4 agents de I'encadrement a été
organisé par I'URDOC le 23 et 24 novembre, dans Ie cadre de l'appui apporté par le projet à
cette production. L'objectif était de permettre une rencontre avec les producteurs maraîchers de
Baguineda mieux organisés et techniquement plus avancés. Ce principe d'échange direct entre
paysans a particulièrement été apprécié. I a permis de souligner les differences techniques entre
Niono et Baguineda (écartement, typ€ d'irrigation, tJrpe d'engrais utilisé). L'usine de
conditionnement de la SOMACO et les parcelles de la recherche à Baguineda ont également été
visité.
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un bilan sur la production maraîchères (coût de production et rendement ) devrait être élaborépour la contre-saison 95 afin de mettre àjour les données disponibles.

Les essais en vue de l'élaboration de références techniques doivent être poursuivie et si possibleintensifiés' Depuis 1990' un certain nombre de réferenô", ont ainsi été produites par I,IER dansle cadre des conventions avec le Projet. ceci fait de I'office du Niger unf région périphérique deproduction maraîchère (par rapport aux zones périurbaine de Bamako) privilégiée. Un bilan dedes éléments techniques disponibles est présenié en annexe. Il doit être valorisé par le conseilrural' Pour la contre saison lgg5, une convention de rechelche a été signée avec È progrumme
Fruit et légume de Baguineda : elle porte sur des essais variétaux de toriates en saison et contresaison, des essais de protection phyosanitaire sur le chou, I'analyse des courbes de réponses duGombo à la fertilisation. Del actions de prévulgarisation sur la tomate, l,échalote etprochainement le gombo ont été initiés à partir des résùltats des differentes conventions dans unevingtaine d'exploitations. Dtl suivis ugrbno-ique seront réalisé sur la patate. une action devulgarisation du violet de Galmi dans l-u ron" di votodo à également été initié dans les deuxvillages où les cases de conservation ont été construites.

La tenue à Niono d'une rencontre début mars 1996, entre les differents opérateurs de la filièremaraîchère devrait permeffre aux producteurs de mieux connaître les differents intervenant, leurexigences et peut-être d'initier deJtransactions. L'étroitesse du marché des légumes hors ville deNiono (et notamment sur Molodo) lié aux habitudes alimentaires demande sans doute derenforcer les actions spécifiques menés auprès des femmes.

4.1.1 Les agro- nasteurs

Dans le cadre d'une convention IER, une étude portant sur les systèmes d'élevage a été réaliséeà partir d'enquête portant sur l3l exploitations des zones de Niono, Molodo àt w,oébougou.L'objectif de cette étude était de carattériser les differents éléments du système d,élevage. Lesprincipaux résultats sont présentés ici. Pour plus d'information, on se réferera aux résultats de laconvention.

L'échantillon se répartissait comme suit :

Nombre
d'éleveurs

Nombre
d'exploitations

uétés

Molodo
74

Y" du total
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Les modalités d'échantillonnage ont privilégié les grandes exploitations de type A (Jamin, 1986)

c'est à dire les grandes familles à capital bovin important, à grande superf,rcie et à bon degré

d'équipement. C'est donc le système d'élevage des agro-pasteurs qui est ici présenté - Ces

exploiiations se coractérisent par un mode d'élevage traditionnel à caractère semi-extensif,'

a) Résultats

Il a apparu parfois difficile d'obtenir des réponses fiables et précises sur les pratiques d'élevage,

cette-activiié occupant une place privilégiée dans la gestion de la trésorerie de I'exploitation.

C'est notamment le cas des données quantifiées (chiffres de production en matière de lait ou de

fumier) ou sur les transactions.

+ Un élevage semi extensif avec un principal objectif de capitalisation.

Le système est de type semis-extensif dans les trois zones. L'élevage a pour objectif déclaré à la

fois la production laitière, la production de fumier, la traction animale et la capitalisation.

Cependant, dans I'ensemble des exploitations, le lait revient entièrement au berger et les

performances restent très limitées (0,7 Ujours/vache); 2 % des exploitations seulement

ieoouuellent leur boeufs de labour à partir du troupeau. L'existence d'un nombre important de

boeufs de traits au sein du troupeau permet de réaliser des prestations de services rémunérés aux

environ de 15 000 FCFAÆra. L'objectif principal de cet élevage demeure donc la capitalisation.

Dans plus de 60 % des cas, le troupeau a été acquis sur fonds propres (vente de riz). Il provient

le reste du temps d'un héritage.

Les critères de reproduction sont caractéristiques d'un élevage de type semi-extensif et se situent

à un niveau intermédiaire entre les perforrnances réalisées à la Station du Sahel et les réferences

existantes sur les systèmes d'élevage de la zone sèche.

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

Tableau 19 : Quelques critères de reproduction

Ce caractère semi-extensif se

éleveurs stockent de la paille.
du troupeau durant la saison

traduit également dans les pratiques d'alimentation : 79 o/o des

La paille de nz occupe une place privilégrée dans I'alimentation
sèche en dépit de tâ AiUte valeùr alimentaire de ce fourrage

Productionljour/vache 0,7

GéniteurlFemelle 1116

Taux de vêlage 56.3 o/o 6l %

Taux d'avortement 12.5 % 2.7 %

âge au premier vêlage 4 à 5 ans 3.5 ans

Intervalle entre deux 18 mois l8 mois
vêlages

sevrage des veaux 11 mois. 9 mois
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grossier' Cependant, 100 % des éleveurs pratiquent une complémentation (son et tourteau) deleurs animaux en saison sèche mais à un irès faible niveau. Les animaux affaiblis et boeufs delabour sont priviléglés.

La vente d'animaux intervient durant des périodes de crise d'origine agricole ou sociale. Environ2 têtes (soit 3.4 %) seraient vendues èn moyenne par an (Jous ,ér.*. de fiabilité de cesréponses).

+ Boeufs de labour et troupeau

La conduite des boeufs de labours est partiellement déconnectée du reste du troupeau tant auniveau de leur renouvellement que de leur gestion.

Dans 85 % des cas étudiés, c'est le chef d'exploitation qui gèrent les animaux. Les boeufs delabour sont conduits par le berger avec le troupeau quând celui-ci séjourne au village puis
conduits par un jeune de la famitle durant la période de lubour, avant de rejoindre le troupeau en
semi-transhumance. La date de départ en transhumance du troupeau est OeciOee à g3 o/o par lechef d'exploitation- Il est particulièrement intéressant de noter que près de 9g o/o de ces agro-pasteurs renouvellent leurs animaux de trait par achat direct et non-piélèvement sur le troupeau.
Mais, c'est souvent la vente d'une ou deux tètes qui permet de *oùilir.r les fonds nécessaires.
Ces boeufs bénéfîcient également d'une complémentation (100 % des cas cités) notamment à
base de son ( 100 % des exploitations), de paillé (s0 %) er de iourteau (22 %)

t Production de la matière organique

En dépit du caractère privilégré des exploitations enquêtées (il s'agit de gros agro-pasteurs),
seuls 69 % des exploitations produisent de la fumure oiganique dont iA v, sous forme de litière
et 39 oÂ par Pludrytte de parc. Rares sont les exploitatiins qui privilégient le parcage nocturne
sur leur parcelle (24 % des exploitations). 31 %o-des ces agro- pasteurs se fournissent en fumier
hors de I'exploitation ! t.'approvisionnement en fumure orlanique reste donc insuf1isante même
dans ces exploitations à important capital bovin. 7l % des èxplôitations enquêtés disposent d,unparc dans le village

+ Des différences entre périmètres

Si le caractère extensif du système d'élevage diffère peu d'une zone à I'autre, l,analyse met en
évidence des differences de conduite entie Molodô et Ie groupe NionolN'Debougou. Cecipourrait colrespondre aux effets de I'intensification rizËole^ qui s'est traduit dans la
capitalisation bovine. Ainsi, les effectifs moyens par zone se répârtissent comme suit. Ceschiffres globaux masquent cependant grancle variabllité des effectiis entre exploitations (ecart-
type 53 )

I
I
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Mais ces différences ne concernent pas seulement les effectifs. Une certaine differenciation desconduites des animaux apparait- Queiques pourcentages permeffront d'apprécier cette tendance.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Les pratiques de complémentation sont plus intensives dans la zone de Niono. Ceci est à metfteen relation avec I'intervention ancienne de proje! d.upp1i.et-avec la proximité de la ville qui{rssure un débouché pour le lait. En matière de relation riziculfure-élevage et notamment en cequi concerne la production de matière organique, la zone de Molodo apparaît en revancherelativement en retard.

+ Des stratégies d'innovations individueiles

L'intensification rizicole ne s'est pas accompagnée d'une modification sensible des pratiquesd'élevage' La taille des troupeaux s'est accrue mais les objectifs ne se sont pas modifiés ;L'élevage bovin est conserve ion objectif principal même ri tæ agro-pasteurs apprécient l,intérêtde l'élevage pour la production de là matière organique.

cependant, certaines pratiques d'intensification apparaissent, notamment dans les zonesanciennement réhabilitées de Niono, ou encore à t t'oebougou, que ce soit en matière decomplémentation ou de production de fumure organique cèpendant chez ces agro-pasteursprivilégiés, les.actions d'appui des differents projeti u*' boruri ae labours semblent n,avoir euqu'un impact limité.

Les pratiques d'embouche, notamment de fin de carrière, et de production laitière sont encorepeu développees' Il s'agit d'innovations individuelles qu'ii conviênt d'accompagner et de suivreafin de comprendre le faible intérêt d9s agro-pasteurs pour ce type d'activité. un suivi danscertaines de ces exploitations.et chez des frtits propriéti*, d'animaux a ainsi été réalisé. Lesrésultats ne sont pas encore disponibles. Làs premiers éléments soulignaient l,extrême diversitédes pratiques d'élevage que ce soit en matière de complémentation ou de suivi sanitaire.

cette enquête a permis également- de souligner les problèmes sanitaires de ces élevages liés àune insuffisance de suivi ainsi que les problèïes d'abreuvement en periode de transhumance.

I
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en"o/o' ' ,, '

Complémentation

animaux faibles
vaches laitières

Complémentation avec paille
Complémentation avec mélasse
Complémentation avec tourteau
Complémentatio n avec son

75
7

33
100

100
0
19

100

66
0

14

100
Produit du fumier lui même T2
Produit du fumier par litière 25
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4.2 Supplémentation des hoeufs de traits : aporooriation des innovations

4.2.1 Mise en olace d'une narcelle fourragère expérimentale en dimension réelle

La campagne 95 a été consacrée à la mise en place de la parcelle avec un aménagement d'une
partie de la sole fourragère de Ténégué. L'objectif est de proposer aux paysans une parcelle de
cinq blocs et d'en suivre la gestion. La parcelle sera composée :

o de deux sous- parcelles aménagées, irriguées, implantées en panicum et fertilisées
o d'une sous-parcelle aménagée, irriguée, fertilisée avec biomasse spontanée
o d'une sous-parcelle iniguée avec biomasse spontanée
o et d'un témoin paysan (Biomasse spontanée)

Un préplanage au grader a été réalisé sur 2,6 ha ; 3 buses de 8 m ont été installées pour
permettre l'irrigation des parcelles. Des diguettes de ceintures ont été confectionnées et le sous-
arroseur curé.

L'URDOC a implanté deux pepinières au Nl6g et au Nl0 fin juillet 1995. Les deux pepinières
ont bien levé mais ont été détruites par la suite par excès d'humidité. Un deuxième semis a donc
été conduit les 24 et 26 octobre dans les deux sites. Les pépinières sont en cours de végétation et
dewaient être implantées d'ici quelques semaines.

4,2.2 Diffusion du Bloc melur

Dans le cadre d'un stage de vacances, la diffusion des bloc melur dans la zone de Niono a été
apprécié à partir d'une enquête rapide portant sur exploitations. Nous ne présenterons ici que les
principales conclusions, les résultats détaillés étant disponibles dans le rapport cité.

Ce bloc n'a pas connu la même diffusion dans les villages du casier Retail que dans les villages
ARPON. Ces differences semblent dues à des modes de vulgarisation et d'information distinctes
entre ces deux zones. On note ainsi un taux de diffusion plus important dans les villages ARPON
en dépit des modalités d'échantillonnage qui privilégiaient les exploitations ayant participe à
I'opération "boeufs de labour" dans le casier Retail.

Dans I'ensemble des villages, la moyenne des blocs distribués est de 1,13 ( CV 34 %). Les
modalités d'utilisation de ces blocs different également selon les deux zones identifiées,
notamment sur le type d'animaux supplémentés. Le bloc-melure est essentiellement destiné au
boeufs de labours dans la zone Arpon bien qu'une certaine diversifîcation dans sa destination
apparaisse. Cette diversification, notamment par I'embouche marque peut-être une meilleure
appropriation de cet aliment dans certains village Arpon.
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+ Conclusion/ Discussion

on ne peut pas parler de véritable diffusion du bloc Melure dans les exploitations de la zonede Niono' Il ressort en effet de cette enquête que l'utilisation de ce supplément a étéliée d,abordà de simples opérations de distribution, sans véritable mesure d'accompagnement. Il ne semblepas y avoir eu de coordination entre les differentes opérations de *tlariration dans la zone deNiono ni de continuité dans I'action. cependant l'étud^e souligne l'intéîêt porté par les paysans àce type d'aliment.

un jeune entrepreneur avait .été chargé d'en assurer la fabrication et la vente sans succès.L'échec de ce transfert est-il imputable-aux mauvaises conditions de formation/information despaysans ou à des coûts de vente prohibitifs pour les paysans ? Il serait souhaitable d,approfondircette étude par un entretien avec ce commerçant et une étude de < marché > plus détailléepermettant de déterminer les conditions de prix acceptables pour 
"" tvp" de supplément. cetteétude pourrait permettre de déterminer les conditiôns favorables à'ia diffusion : elle restesoumise à un approvisionnement régulier, à des niveaux de prix et rentabilité acceptables pourles paysans et commerçants, à la formation d'un entrepreneur et à un effort de vulgarisation surl'ensemble de la zone' si cette innovation se révélait intéressante pour tous les aËteurs en jeu(commerçants, paysan), une actign de vulgarisation plus systématique pourrait être engagée, àpartir de l'élaboration d'une fiche tecÈnique associant les chèrchlurs et les agents devulgarisation de l'Office du Niger.

4.2.3 PersDectives

A I'issu de ce premier diagnostic sur les relations riziculture-élevage, il nous parait intéressantde mener une action globale en matière d'élevage permettant de-retarder les retours sur lescasiers : une amélioration des possibilités d'embièvËment en période de semi-transhumances,en limitant les retours pour vaccination, en initiant un réflexion sur la gestion des troupeaux avectous les acteurs concernés (riziculteurs, pasteurs, service d'élevage, cËrcle, offrce du Nige r). Lacomplémentation des animaux' notamment des boeufs de labouÀ,'doit être relancé comme parexemple par la présentation d'un bloc-melur sous une forme améliorée. cependant, tout actiond'innovation doit être précédé d'une étude sur les conditions de sa diffusion en rrruiièr" de prixet de disponibilité, et doit faire I'objet d'un véritable suivi. une réflexion sur la valorisation desboeufs en fin de carrière dewait égaiement être amorcée.

Des tests de bottelage mécanique de paille avec les A.v devrait permettre de faciliter le stockagede la paille pour I'alimentatiôn, et la confection de litière. L'effort sur le compostage et laconstruction de parc améliorée doit être poursuivie.
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REFERENCES TECHNIQUES DISPONIBLES EN MARAîCHAGE

Depuis la fin des années 1990, où le projet Retail a la mesure de I'importance du maraîchage
dans le fonctionnement des exploitations de la zone, differents essais ont été conduits. Dans
un premier temps (1990/1991), le projet a mis en test differentes variétés dans une optique de
diversifi cation des productions.

Par la suite, des essais thématiques ont été initiés durant les campagne d'hivernage et de
contre saison. Ces essais sont assez divers et concernaient les principales spéculations de la
zone de I'Office (tomates, oignon, échalote essentiellement) sur des aspects de fertilisation (et
conservation pour I'oignon), densité, date de semis, variétés, lutte phytosanitaire.).

Des suivis phytosanitaires ont été également réalisé durant les contres saison 1992, 1993,
1994

Quelques références techniques issus de ces séries d'essais sont donc disponibles. :

Tomates Protection sanitaire contre clés insectes vecteurs de la virose de la tomates utilisation du
Décis et 40 g de neem ( nécessité d'utiliser un solvant)

Echalote Fumure

. effet du potassium sur la culture. Pas de differences significatif sur les traitement (5 tlha
de fumier + NPK

. pas d'effet de l'azote sur des semis tafiif (29/12):

Date de semis :

. semis tardif (20111 repiquage 20112) donne de meilleur rendement, des cycles plus
court, moins de floraison que semis précoces (Septembre)

. les semis très tardif (30/01)ont donné des rendements bas (mauvais tallage) mais une
maturité plus précoce. Ces résultats serait lié à une bulbification durant les fortes
chaleur

Densité de semis : (2 essais)

. pas d'effet sur le rendement pour des implantations tardive. (début féwier)Les
rendement de semis direct de bulbes sont plus interessant que le sernis direct de plants
(mais plus grande quantité de semences)

. implantation précoce : rendement croissant avec les densités meilletre rendement
obtenu pour des densités > 500 000 plants/ha. L'augmentation de la densité joue plus
sur la taille des bulbes que sur le tallage. Les densité croissante s'accompagne d'une
diminution de la taille des bulbilles, facteur favorable pour la conservation.

o Il est souhaitable de rnaintenir une fraction de sa planche avec des densités lâches pour
obtenir quelques bulbilles plus gros destinés à être conservé comrne sernences.

Variété : grande diversité de variétés locales mais nécessité d'études plus approfondies
pour caractérisation génétique et comportement. Intérêt d la 83 dans les test de densité qui
produits de nombreux petit bulbe.
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