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IIVTRODTJCT'ION 
.

I-'URDOC cst un proiet d'appui â la rnise en valeur des périrnètres réhabilités clans le
cadre dcs Projets "RE-|AIL" réalisés dans laZone de Niono de I'Oftjce. Ses activités ont
été progrcssivetttent étendues à la totalité de la zone d'intervention de l'Ofice. Cornme
I'Olfice du Niger, clle n'a pas de rnandat dans les dornaines cJes cultures pluviales et de
l'élevage trattsltutuant. J'outcfbis elle doit s'intéresser aux relations de ces svstèlnes avec
les sy'stènres des zoltes irrigués (agriculture et élevage).

L'URDOC est une structure dc recherche-développcrnent autonome dans I'entreprise
"Office du Nigtrr". Sa rnission pcut se résurner en cluatre points :

Suivre lcs ér crlutions dc.s perlbrrnances des s1,stèrnes de production et identifier avec la
recherche agronottrique. les sen'ices d'appui aux producfeurs ei à leurs organisations les
factcurs lirnitants lcs çrerlbnnances des e.rploitations. :\

,{,nalvser les ltratiqul:s pitvsanncs er reclrercher Avcc les producteurs les rdporrses adapteies au,r
problèrnes arr\ qrrc'ls ils sont confrontés.

i\4ettro- au poirri dcs rrrc:thodologies et les instrurneriter afin d'assurcr lc transfert dals ic lrrilietr
rural cles innovarions produites qui concourent à l'arnélioratiorr des pcrfirnrrances dcs
erploitations.

Particiller ii Il lbnrratiort cle,s lesponsables pa,\'sàns c't des agerrts du ('clrrseil Rural clc I'O{-ticc..
ciu Nigc-r darts lcs dotuaines qui la ctrncerle au travers de ses activités

I"0flicc tlu i{igcr cktrt.t' .\'it:ot't( d'intervcntirn recensc uu 30.iurtt i998 191 vilitiges,
16.159 /ttntille\, L'l e,tIitnt utict ltttprrlulirnt totalc de 2J2.tt3 hrthitunts'.

[,c,r stt\ter'/ic:ies t:trllivée.ç cn ri: irrigué utteignenl, en saison cl'hivarna'ga Ig9lr,22.67t hu
cti cctsiars'réttrttenctgës,27.008 htt c:rt c:usicrs non réamérutgës't:t 3.595 hu /rctr.ç ctt.ririr.y,
s'rtil ttrt lolul c/c. ij. 271 fut drtnt cnvirort 5.000 ha (c.rtinftl an dtnrble cul(uye clc cçnire-
'rui.tott. In Ttrotitrt'lion lolale dc pucldt,e.çl estirnée ti 30/1.000 tonrte.ç.

I'a..s ,ttrptct'f tc'ir:,r tit' c:ulitt'(s ntut'eîc'hères' occt(pùnl cn suison t{'hir,(!t'pu{,( atntirrtn 8()0 tru
l'rlrtnl 35() ctc fiutï.t. el ia prittcipul du reste (?tt g(nttbo, pitucnl et pulille-(l(tttt,(), cl ert crtrtlrc
.vrtisttrt 3.752 lw (Jont anvirtnt 8S'/ti en éc:lrulolc ct 7,% en tonrute ).

Ce rapport conc:et'ne lcrs activ'ités de I'LJRDOC en 1998, contre-saisotrs fioicles et chaudes
1997 -l 99E. saison cl'hivernage l99B

[,'[JltDOL-'. sOn cttvirontlettlent et les llartenaircs du pru4et. les lnoclaf ités cJ'interverrtigns
seront préscntés dan.s la première partie; les principaux résultats. scientifiquc's- techniclucs
et nté'thodolclgitlucs- obtt:nus duranf. I'année 1998 seront donnés clans la secondc pertie.

[-'c texle de ce rall;xrrl. l-ait état d'événements et d'activités qui sc sonl <Jéroulés au clébut cJe
I'année 1999
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PREMIERE PARTIE

1- PRESENTATION DE L'URDOC

L'URDOC Unité dc ltecherche Dciveioppcrnent Obsen,atoire du Changernent est un
projet sotls tutelle de la Zone de Niono de I'Offlce du Niger, financé par I'Agence
Françaisc de Dévcloppenrcnt (projet I{E1'AIL 3 Convention n" 58 255 00 521 MiCML
103701). Il a pris la suitc des activités du volet fu'D des projets Retail antérieurs (1986-
1992). Sa rnise en æuvre s'effectue selon Ie protocole d'accord de collaboration (mars
I994) c;ui engage f 'Office du Nigr:r, I'lnstitut <i'éconornie Rurale et les pa-ysans de I'Otfice
du Niger représetttés par leur Délégué général. I-e nrandat du projet s'est progressivernenl
étendu à I'ensernblc des 5 zones de I'Offîce du Niger.

[-a drrrée initiale du proiet était de 3 ans à partir du l5 jarrvier 1995 I-e firnctionnernent dr-r

projet avait été prolongé ett-iuin 97 pour une quatriènre annéc qui perrlc-ttait d'ailer_juscpre
fin décerntrre 1998, grâce à la rnobilisation cles fbncls cl'appui à Ia nrise en valeur ctJ projet
N{olodo (Convention no 58.255.331 OW/CI\41. ll62 01). L.a prestation de I'assistance
t'Jchniquc a été, elle aussi, étendue à I0 nrois jusclu'à la fln igq8 (r\rcnant au contrat
d'assistattce technique du 25 juillet 1,997 entre I'Office du Nigcr et le CIRAD-SAp()

Le projet doit se poursttir,'re iusqu'au 30 juin 99 ; il est en eftèt estimé que la seconcle
phase de I'URDOC pourrait être mise en rtuvre dés le l"'juillet lggL)

1.1 - ORGANES DE GESTTON DU PROJET
La programmation et le pilotage du Projet, ainsi que le contrôle de sa gçsrion technique et
financière est assurée pa.r deux organes.

- de dottner un qrtitus de gestion pour I'e-xercice budgétaire écoulé.

- de discuter' de validcr la progrurunation technique aunuelle ct les bucl.s,ets cg1'espontlants clu
Projet. et de donner rnandat au chef de projet de les erécuter :

- cl'ertgager des ligncs de réfle.xiott sur I'évolution des progranrrnes et cles lctivités selon la
demande des différents partenaires pa)/sans et institutionnels.

lJne prenrière session du cornité de pilotage avait eu lieu en Octobre I 996, iB mois après
le délrut du projet. [-a 1id'i'^c session a eu tiù te lg.02.lgg9 :

- les cotnptes 1998 crtrt ité acceptés, tlrl progrÉunrne tcchrriquc et solr tludgct c()rrcsporrclalf l)o.r.le l'' sernestre 99 ont été rJiscitté et acceptÈ.

- I'assislancc leclurique est llrulongée de 4 rncris ; elle esf firranc:ée par Lln srlcond avenant iiu
contrat d'assistance technique et possible grâce à une prise en clrarge partiellc des corlts par le
Cirad-Sar de son asent.
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11 . . 2 - Le comité de suivi technique

Il regroupe des représentants de I'OfTcc du Niger (t)ADIt, zone de Niono, zope de
Molodo et zone de Macina)- des chercheurs du CRRA dc Niono (PRI, lrsI, ESPGRN,
cultures maraîchère,...), des représentants producteurs ,Ces clilferents Programrnes de
recfrerche du CRRA de Niono et des représerttants des producteurs des cliflërents casiers.
[.es programmes et résultats des travaux engagés par I'IJRDOC sont habituellement
présentés et discutés lors deZ réunions sernestrielles chaque année.

- Le 5ièn'" cor'ité s'était réuni e* séance plc^ière hn 1997.

- Un cornité restreinl s'est réutti le lt).02.1998. [,e prograrnrne d'ac.fivités 1998 présenté par
I'LIitDOC est approut'é sans rrtodification avet toutefois plusieurs suggestiols et
recolntnandations.

- Le 6iè"'" colnité cloit se réunir cn rnars lggg.

[-es comités de suivi technique ne sont pas les seules rencontres clui pcrnctuerrt les
programlnes et trAvetux de I'URDOC. Des réunions régulières pour la préparation,
I'cxéctttion et lir rcstitutiolt des résultats olrtenus, crnt lieu tout au long clcs actions
entreprises , elles regroupent les productcurs- ies agents des serv'ices "Clonseil Itural" (Je
I'Office et d'autres personncs inten'enant dans les 'Jornaincs concernés tels les chercheurs
de I'lER et des représentants d'organisations paysannes, d'ONG et d'autres prcrjets.

1.2 - LES PARTENAIRES Dt..' PROJET

12. . 1 - Des prodrctrurs et lerrs oraanisations 
,

Le partenar-iat pa\'san de I'URDOC évolue ; il s'agit de créer rjarrs le nroncle cles
productc'urs deux mour"ements dvnamiques cornplétnentaires de comlïlulication et de
relation qui pennettent Ia diftusiorr des corrnaissances et cles acquis inclividuels à cles
groupes de paysans et d'acteurs.

- trne irnplication de représentartts responsatrles des clifferentcs orgmisatiops dals les phascs tie
progralnlnation des activités et de restitution de.s résultats ; un effbrt est engagé afin clue c"=s
représentartts instituriorrnels relayent rrers les atlhérents cle leur organisation ics ilfcrrrrrafions
données et les. décisions prises lors des iustarrces qui fbnt forrctionrl*i ,. pillenarilt (Cornité cle
pilotagu-, c'ornités de suivi technique et cliverses réuriions,)

- ulle relatiOtr contittue et cle durée liinitée, avec uu petit norntrre, cl'c.xllloit:urts rcgr-oupés
(plusieurs groupes de réference) et des organisations de proclucteurs : ies travaux epgagés parl'URDoC avec ses trrarlettaires apportent aix problèrnes p'oses par les productcurs cJes réponses
(diagnostic rapide, tests a-gronomiques, recherclre action) et des référcnces techliques et
éc'onotniques ; ces produits sont accoinpagnées de rntjthodes poul leur utilisation 

'ar 
les

productcrurs et par lcs agcnts de conseil agricole. [.,es pavsans acquièrent lors rjes travaux
cffèctués avec l'LiRDOC de trouvelles corrrpZtence.s 

"t 
.opn"ités . ils peuvc-nt ctans le cercle dc

lettr proxirnité artimer des processus de difiusion des réfeiences techniques acquises.

I'es organisations poJ'sflntt€.ï €t professiorutelles agricoles actuelles sont relativemenr
nombreuses et diversifiées. Elles fonctionnent aux differents niveaux de structuration du
milieu paysan :

- entre paysiuls et erploitants des GIE, des GIEIT, e[ des associations cli'erses ;

- niveatr village des associatioris villageoises (A.\'. nu T'V.) dont la vocatiorr est cle regrouper
toutes les exploitatiorrs ;
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- au nir.'eau d'un ou plusieurs villages des caisses cle crédit nrutuel ; des coopératives spécifiques
(éleveur.s, pêcheurs, rttataîchers), des cornités de coordination (ou de pilotage) qui regroupcnt
les villages irnpliqués dans des proiets cornrnuns (Bérvani, Retail 4) ;

- au niveau Detite région . Kourournari. Kaia inferieur (ou zones cle Niono. lr{olodo et
N'Déhougou de I'ON) et Macina, des délégués généraux des exploitarts de I'ON, des cornités
paritaires exploitants/ON (CGl'E er CPG'|). des uniorrs de caisscs d'éparene et de crédir: dcs
centres dc prestation de sen'ices Faranfasi So ;

- Au ttiveau de la régi':tt Offiûe du Niger des Fédération de caisse d'épargne et de crédit, des
svndicats agricoles, .et des orgurisations paysannes à coul'ertrre régionale colnnre Jeekat'eere .

En 1998 on contpte toujours 156 AV (Associations et Tons Villageois) sur I'ensemble de
la zttne. Ces associations oçÉratrices du battage de la production, de la vente du pacldl'
collecté au titre du paiernent en nature de prestations de service, et surtout de
l'approvisionnententen intrants de la gestion des crédits ne sont plus toutes fonctiolnelles
(95 AV sur 156 ont été éligibles au crédit de campagne).Le rnême constat est établi par
I'Office pour les GIE et GIEF: moins de la moitié de ces groupement sont éligibles au
crédit(108 GIE sur 234 et66 GIEF sur Il0). Ainsi en depit des actions engagées avec les
organismes cle crédit et de conseil en vue d'un rééchelonnernent dcs dettes et de
I'assainissement de la gcstion, de nombreux groupements et associatigns (AV et GIlr)
rtstent encore confrontées à des difficultés de fonctionnemenr.

Les coopératives spéctJîques (élevages, pêche, maraîchage) avaient été créées en 1967.
Actuellement elles sont peu fonctionnelles ; toutefbis leurs représentants continuent à
participer aux réunions qui cottcernent leurs dornaines d'actiyitéJ lcommissions d'élevage
et atelier de cottcertation maraîchage); plusieurs de leurs membrcs sont très actifs dans les
groupes de producteurs avec lesquels uRDoc tra,'r'aille.

Les autres structures de représentatiort pû],suilne et associations professionnelles
affirment des intentions de développement et de meilleures ef'ficacité.

- L.a chambre locale d'agriculture du Cercle cle Niono (quatre arronclissements, central
Niono, Narnpala, Sokolo et Pogo) anréliore les modalités de son fonctionnement (rôle,
rnodalités de tbnctionnement et ressources rnobilisables). Les l6 nrernbres "Délégues
consulaires ( quatre par arrondissernent) onl été rcnouvelés en n()\/ernbre lgg8 à la
suite d'élection dans les villages ('1 représentants par village au titre de chacun des 5
secteurs d'actiVités, agriculture, éleva-ee, pêche et expioitation forestière). Trois
délégués consulaires dont deux riziculteurs cle l'Office et un éleveur, représentent la
chambre locale de Niono à la chambre Régionale de ségou..

Les prenrières sessions de ces nouvelles charnbres d'agriculture n'ont pas encorL' eu
lieu.

- [-es syndicats d'exploitants agricoles (SEXAGON e[ SjYNADEC) poursuivent le,r
structuration et recherchent des mocles de fonctionnement intern"r-qui réprcndent aur
attentes des adhérents et à la défense de leurs intérêts.

- lraranfasi-so, initié en 1995, avec I'appui clu prolet PCS , s'occupe de conseil.iurictique
et en gestion auprès de ses groupements adhérents et s'engage en 1998 dans des
opérations de fonnation à la gestion de I'exploitation agric6tà. EIle étencl sa zone
d'influence et devrait en 1999 créer de nouveaux centre de prestations de service cians
le Kourournari, le Macina et le Kala inferieur.
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i.'Association Jeeka-lèere spécialisée dans i'organisation de la comrnercialisation du
riz cFri regroupe l8 AV poursuit ses activités a\/c:c l'appui clc l'ONC Afiique Verte.

i-a Coopérative cies Artisans Forgerons de i'Of,iice ciu Niger (CAF-ON) développe cies
activités dc service et de logistique pour ses lnembres ; ellc construit aussi cles
prototypes cie rnatérieis agricoies susceptibies ci'être fabriques par les artisans.

I L'URDOC travaille avec une cinquantaine cle paysans et une diz-aine <ibrganisations de
producteurs de Êaçon rapprochée.

12 Z - t'Orfice Au ruigff
Restructuré en 1994,I'OtTce du Nigerest une entreprise de l'État;elle assure la gestion c1e

I'eau' I'entretien dcs intiastructures prirnaires et secondaires et appuie le monde rural. Le5
relations de I'OfIlce avec l'Etat et les paysans sont définis clans le cadre d'un contrat plarr et
d'ttn décret de gdrance dcs terres. Le premier contrat plan sc tcrmine fin lqgS , un iecgncl
eritre en vigueur pour trois années à partir du l"' janvier 1999.

[.es rnissions de I'Olhce restent les mêmes.

- \{issions de [crstion des eaux et rnaintellance des zunénagelnents : I'entretieir du réseau secondaire.
la totaiité des coûts des stnrctures de la gestion cle I'eau et une partie Ces charges des sen,ices
lbnctionnelles des zones et des sfructureidu siège sont financés srrr la re,CevanJe pa1,ée par les
exploitants.

- Les missiotrs cie coltcession de sen'ice public (maîtrise d'ourtage déléguée. entretien des
infrastructures pnrnaires. gérance dcs terres et conseil et assistance au.x exploitants en
approvisionnellleni (intrants et matériels agricoles) sont financét-s grâce à des dotati.ns
bud_eétaires de I'Etat.

- La réhabilitatiott et i'exlension des arrténagernent sont financés avec i'apptri 6cs partenaires au
développentent pour le compte de I'Etat : les investisseurs prir,és peuvent ieaf iser des ertensions àparlir des réseaux prirnaircs publiques.

La structrrre OtTce dit Niger comprend une direction généraie et r1es sel,ices centraux à
Ségou. et 5 zones géographiques à gestion décentratiseJLKouroumari, N'DéLrouguu, Niono,
Molodo et lvlacina). L.a Direction de I'Aménagemcnt et àu Développernent Rural (DADR)
appuie ces 5 zones dont chacutte dispose de trois services fonctionn.ir : un -ceryice gestion deI'eau' un sen'ice conseil rural et un service administratifet financier.

l'es projets d'extension d'arnénagements de Ilérvani et de Ké-Macina sont autononres àI'intérieur respectivenrcrt rjcs zones de Ni.no et de Macina.

't\u niveau de chacune des zones d'encadrement de I'Office du Niger deu.r comités paritaires
assurent la coordination entre I'Office et les producteurs dans les dorlaines de l'entretien duréseau secondaire et de la gérance cles terres. Ces comités sont cornposés à égalité dc
tnembres élus dérrtocratiquement par les exploitants et de menrbres désignés par la direction
générale de I'Oflîce du Niger (Décret no96..188/P-RM portant organisation de la gérance des
terres afïectées à I'OfTce du Niger) :

- le cornité Pa-itaire de Gestion ttes Fon,Js d'Entretien du réseau hydrauliquc secondaire (cpGFE),
au niveau de chaque zone- est chargé principalernent d'élaborer lL progràr-,rn, anrruel et le budgetprévisionnel correspondarrt, d'en suivre I'exétution, et de réceptionner les travaux.
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- lc Coinité Paritaire dc Gcstiotr Tcrres (CPGT') intcrvienf pour exanriner les dernandes d'attri$ution
ott de réallocatictlt , les propositions d'éviction, recevoir les réclarnation et assure la rnédiation
entre les exploitants et I'Office du Niger.

En 1997-1998 I'IJRDOC développait ses activités presque exclusivement dans la zone de
Niono ; ses actions dans les autres zones étaient très ponctuelles ; elle entretenait cles relations
suivies seulernent avec les services de la zone de Niono (Conseil Rural, Suivi Evaluation et
Gestion Ce I'eau).

En 1998, I'URDOC a développé et coordonné des actions dans toutes les zones de I'Office du
Niger à travers plusieurs programlnes supervisées par le Service Conseil Rural de Ia DADR.
Les relations avec cette direction centrale se sont renforcées.

L'Institut cl'Economit: Rurale dispose d'un centre de recherche régional agronolnique (CRRA)
basé à Niono. qui regroupe une station principale (Niono) et deu.x s<lus-stations (Kogoni en
périmètre irrigué et Cinzana en zone sèche).

L'URDOC entretien des relaticrns suivies avec cinq des progralnmes cle ce ccntre :

. Le progromrne riz irrigue qui développe six principaux "projets" de recherche

- la sélection et la création de variétés perfonnantes adaptées à la r-iziculture intensirr.

- l'atnélioration des techniques culrurales pour I'intensificaiion de la riziculture.

- la rnise au point de méthodes de lutte irrtclgrée contre les insectes nuisibles du riz irigué.

- l'étude de la bioécologie des insectes nuisibles du riz, des vecteurs de transrnissiorr de Ia
panachure jaune du riz ainsi que de leurs plantes hôtes,

- la rnise au point de méthodes de lutte intégrée contre les adventices du riz irigué,

- l'él'olution de la f'ertilité en rnonoculture de riz et la diversifîcation des culturcs.

' I-'nntenne fruÏt et léguntes est rattachée au prograrnme Fruit et l-égumes de l'lpit hébergé
dans Ie centre de Baguineda à 400 krn de Niono. Elle réalise des travaux de diagnostic
agronomique. d'introductiorr de nouvelles variétés et d'arnélioration variétale

' Le progrunrnrc bor:in travaille à I'améliclration de la productivité des races boyines peule
et maure. Des géniteurs sont difïusés en mirieu paysan.

' L'équipe ,ïJ'stènrc de Productiorr/ Gestîon des Ressources Nntarelles (IiS pCRN)
développe principalcment deux programrnes clc recherclre qui coricernent le
fonctionnentent e't la gestion des exploitations agricoles, et aussi à la gestion de la fbrtilité
des parcelles.

o Le Pôle SJ'stènrc lrrigué (P.S.L) de la CORAF dont les travaux s'inscrivent dans la
problérnatique d'une dtrrabilité de I'anrélioration des perfonnances agricoles cle I'Office du
Niger. Ce Pôle conlprerrd 4 composantes :

- La lutte contre la dégradation des sols,

- La diversification des systèmes de cultures,

- L'intensification de la riziculture.
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La gcstion tcchnicluc et I'organisation sociaic ct foncièrc cie I'irri.qation.

12. . 4 - Le proiei cie centres de presiations de serviceÇ

Bien qrte son objectii soit d'apporter aux organisations paysannes (AV/TV, GiE et GiEF) un
apprui dans les dornaines de la gestion et comptabilité, et dans les dornaines juridiques et
crrganisatiotrnels, le PCPS, deptris 1997, réalise avec I'URDOC une recherche acticln
d'élaboration d'outils de gestion pour les exploitants agricoles. Les agents des deux projets
travaillent ensemble. chacun dans sa spécialité ; pour Ie PCPS la gestion monétaire et la
gestion des stocks de paddylriz , pour I'URDOC la gestion dcs itinéraires techniques et
I'approctre d'un compte d'exploitation rizicole.

Cette collaboration étroite s'avère profitable arrx deux pro.jets :

I - une approche recherche-développernent découlant de la demzurde réeile des producteurs et
I recevant I'appui de leurs organisations,

- rrne préparation dc ces orgarrisations à la diffusion des outils de gestion de I'exploitation rizicole
qui sont en cours d'élaboration.

En i99il I'IJRDOC valorise son expérience acquise avec Ie PCPS clans le dornaine de la
gestion cles exploitations Avec le service du conseil rural de I'Of fice et associée au CRRA de
Niono elle réalise une étude sur les coùrs de production. Cette étucle touche aussi le conseil de
gestion lors des rencontres entre paysans aLl cours desquelles sont discutés les résultats de
l'étude ainsi que les décisions de gestion prise par chacun des exploitants.

12. . 5 - Les lnstitutions Financières

l,es structures de financentent des activités agricoles scnt relativement développées dans la
zone Of'fice du Niger. La sout'erture des besoins des agriculteurs n'est cependant-pas atteintc.
La riziculture mobilise encore la grande malorité des fonAs affectés au créiiit

La diversité des structures et surtotrt le type cl'organisation en caisse mutuelle d'épargne et cle
crédit permet aux exploitants agricoles d'exprimer des besoins dc plus en ptui Airrersifiés
(élevage, rnaraîchage- stockage pour une meili.ur. commercialisation-d., produits).

- La BNDA (tiarrque Nationale Développerrrent Agricole), agence cle Niono, inter'ienr
essentiellement pour refinaucer les unions de caisses CVECA. En lggg seulelnent 35
organisations ont bénéficié directement de son concours pour un montanr de 173 rlillions deI'CFA Le taux de recouvrement est de gg%.

- Ljartcien Fond de Développement Viltageois (financernent néerlandais) tralsfonlé (e1 lgg1) en
réseau de Caisses Rtrrales lr,lutuelles du l)elta (CRMD) regroupe 14.02g adhérents en 54 caisses
structurées en 5 ultions et une féclératioti. Ce réseau a octrqvé environ en 1997-9g dcs crédits pour
l- I 5 milliards de frartcs CFA. Le retnbourscrnent était assu ré à 93o/o en décenrbre 199g.

- ['c réseau des Caisses Villageoises d'Epargne et de Crérlit Autogérées (C\,'ECA), appuyé par Ie
CIDR, est le deuxiètne grand réseau de financernerrt de la place , il s'appuie sur la Banque
Nationale de f)éveloppcnrent Agricole (BNDA) En 1998 lc réseau compte 48 caisses et totalise
17'575 adhérents dont 7'635 femmes; le montzurt des crédits accordés atteint I,109 milliard de
FCFA, dorrt 620/o destinés à la riziculture (intrants agricoles), et 3}o/opour Ie corlrnerce ; le taux de
couverture est de 99.28otô. (rapport d'activités annuel | 998 CVECA).

- Le réseau Nyésigiso (finzurcement Canada et USAID) compte actuellement I0 caisses dans la zone
C)ffice du Niger Niono' et environ 12.800 membres. Initiaiement ouvert aux activités r.illageoises
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de tous ordres ce réseau participe de rnarrièrc signi{icative au financenrent de la filière rizicole à
travers le projet PACICEM.

La diversité de ces organismes de crédit favorisait ces dernières années chez certains
agriculteurs des stratégies de non remboursement en s'adressant successivement à I'une et
l'autre des structures. Une instance dc concertation dite "Centrale des Risques" s'est constituée
en 1996 à laquelle le réseau Nyésigiso n'adhère pas; elle permet aujourd'hui aux organismes
bancaires dc s'informer tnutuellement de la situation de leurs clients et de ce fait, en respectant
certains principes éthiques, de réduire les risques d'impa_vés. La position de Nyésigiso est
positive car elle permet aux riziculteurs interdits d'accès à la BNDA et aux réseau CVECA et
CRMD, d'obtenir des crédits pour le financement de leur production.

[,'URDOC est en rapport avec ces organismes afin de rechercher les rnodalités de nouveaux
tttotttages financier clui répondent aux nouveaux besoins exprimés par les organisations de
producteurs avec lesquelles elle travaille ( sernences diverses et stockage et commercialisation
de produits).

12..6- Aprofa

I.'Agence pour la Promotion des Filières Agricoles est un projet national, financé par la
Banque Mondiale. Son antenne de Ségou a signé un protocole de collaboration avec I'Office
du Niger (auquel elle est liée par un protocole de collaboration). Dans les périrnètres irrigués
I'APROFA a tnis I'accent sur le développement du maraîchage. et collabore étroitement avec
I'URDOC.

1.3 . LES AXES DE TRAVAIL 1998
[-es axes de travail suivis en 1997 structurent toujours en 1998 les activités de I'URDOC.

Des voies d'amélioration des actes techniques en riziculture sont recherchées ; tests cle
barres planeuses pour la préparation des rizières ; tests de furtilisation des pepinières
afin d'obtenir des plants plus vigoureux et mieux poun.us en éléments minéraux cle
croissance dans la zone de Macina.

Le dér'eloppement d'un plan semencier et cl'une filière semences de nz efTtcaces [lourles riziculteurs en zone Offrce.

Une meilleure connaissance de facteurs jugés limitant ou indicateurs des perfomlances
des exploitations :

Ies conditiorrs d'approvisionnernent des producteurs e' errgrais.

Ies rendetrtents et des coûts de productiorr du Àz dans les differents types
d'exploitations.

les déterminants qui conduisent à I'ecraternent des exploitations.

Élaboration de réferentiels techniques (fertilisation, aspects phytosanitaires) pour les
nouvelles cultures,
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Appui à I'organisation dc la corlnlercialisation et à la conservation de l'échalote,

Élaboration cie réterences [x)ur Ie séchage de I'échalote.

Suivi du dér'eloppenrent des cultures horticoles dans la zone cle Niono-

I 3. . 3 - Les relations riziculture-élevaqe

[-.es réglelnentations et les pratiques villageoises de Ia circulation du bétail et de la
résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs ; I'approche hydraulique pastorale.

Le suivi sanitaire du bétail.

L.'intensification des systèmes de productions animales.

2. ASPECTS ADMINISTRATIFS ET BUDGETAIRES 1998

L'année 1998 devait théoriquetnent être la dernière année du prolet. Sa <Jurée se prolonge en
fait jusqu'att 30 juin 1999- le ternps de terrrriner le dossier de faisabilité pour une seconde
phase, et d'obtenir auprès de l'Agence Française de Développement le financement. Cette
seconde phase devrait pouvoir commencer le l* juillet lggg.
2.1 - EQUIPE URDOC
I-e nombre d'emplor'és perrnanents est passé de 20 en 1997 à l6 en 1998.

Postes t997 | 998

Chef de projet et adioint

lngénieurs d'éhrdes

'l-eclr 
n ici err s d'allpui

Secrétaire cornptable et secrétaire

Chauffeurs

Gardielrs et rnantnuvres

20 l(t

Au cours dc I'annde 1998 les changetnents de personnel sont causés par des départs et cles
rernplacetnents, et itttssi par des licenciernents rendus nécessaires à la suite de rnodification
des activités et des compétences dernanclées.

d'ancienneté ;

n des ex

en collaboration avec le I)CPS
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Cette équipe a été rentbrcée tout au long de I'année par des prestataires de services qui ont
exécuté des travaux d'enquêtes et de coordination d'études pour I'IIRDOC et I'Office du
Niger.

étalés sur 6 mois ;

chacun, et une stagiaire (ex ISTON{. Cergy Pontoise) pour une durée de 3 rnois.

2.2. PILOTAGE ET FINANCEMENT DE L'URDOC
L'année 1998 est particulièrernent marquée par Ia préparation d'une seconde phase du projet
actuel. Les expertises et évaluations successives ont orienté la réflexion sur les activités et la
rnanière de les organiser. Il n'y a pas eu de Comité de Pilotage. Un seul Cornité de Suivi
Technique restreint s'est réuni le 19 février;il a approur'é le programrne d'activité 1998
présenté par I'URDOC, avec toutefois des reconrmandations et des suggestions quant à son
exécution. Les réurrions effectuées lors des missions d'expertise et d'ér,aluation aur quelles
ont participés le.s différents partenaires de I'URDOC ont, de tait et utilement, pallié à

I'insuffisance dans le pilotage institutionnel.

I-e PETF correspondant présenté par le chef de projet à I'OfTice du Niger et à I'AFD a été
accepté sans modification des aspects techniques et budgétaires.

Les reliquats budgetaires 1997 de la convention Retail III et la convention Molodo sont
mobilisés afin de financer les dépenses de I'LIRDOC et de I'assistance technique (reliquats
1997 et PETIr 1998)

Mqb ilisa tion d es fina n cenr en fs URf)oC' e t 4 ssis tange Techn iq u e En 98 Affecté à

Convention AT TIRTTOC 1998Total Mobilisation
1997 AT

Reliquat
prél'isionnel

I
Rerail III URDOC

Retail III AT

lvlolodo

358 900 000

140 000 000

264 000 000

t9 00rl 000

240 000 000

29 400 00û

79 096 841

0

234 600 000

13 700 000

0

r0t 000 000

6s 396 841

0

I 33 600 000

I
T

I
I
I
I
I

TOTAL 3r3.696.841 I 14 700 000 198 996 84t

I-e budget 1998 qui s'élevait à 198.996.840 FCFA n'a pas éte exécuté dans sa roralité;
seulement 46 t/o du budget 98 a été utilisé. Plusieurs opérations ont été annulée ou reportée en
1999. Les reliquats de financement degaguis fin 1998 devraient pemrettre de financer la
période de transition entre les deux phases de I'URDOC dont la durée est prévue jusqu'au 30
juin 1999 (6 mois).

l0
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Exécution budsétaire
| 998

Budget

1lrér'isionnel

Dépcnses
r 998

Reliquat fin
r 998

I
I

I . lnvestissement

ll fonctionnernent

III appuis extérieurs

l\/ tlivers et irnprévus

38 0s0 000

62 900 000

83 027 000

l5 0 t9 841

t8.269.792

46 s09. t05

43.216.247

0

r 9.780.208

t6.:i90.895

39.8 r0.733

r 5.019.84 I
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TOTAI., 198 996 84r r 07.995. i 64 9 t .001.677

t-e détail du budget et de son exécution est donné en annexe (PETF 1998)

2.3. PROGR,AMME DES ACTIONS ET REALISATIONS 1998

23. . 1 - Actions réalisées en 1998

at L'amélior?tion des performances des s.vs_tèmes rizicoles

l. 'fest de ban'es planeuses

6 barres planeuses modèle CAFON ont été achetés et testées en rnilieu réel par Ie projet. Ce
matériel suscite un intérêt chez les agriculteurs.

Plan sernencier de I'Offrce du Niger

f)ans le cadre de la nouvelle politique sernencière de riz entarnée par I'Office du Niger, le projet a

contribué au financement et au pilota-ee d'un programme tcst d'organisation de la production de
semence R2 par des pal,sans sernenciers désignés par les organisations pa1'sannes.

Iltude coùts de production

Lc projet a financé et a participé à I'étude "coûts dc production collcensuels du paddy" rélisée sous

la clirection d'un agro-économiste du CRRA de Niono.

Séparation des exploitations agri coles

Un prernier diagnostrc sur les causes de la scission de plusieurs exploitations agricoles de la Zonc
de Niono a été réalisée par un stagiaire élèr'e ingénieur de I'IPR/IFRA de Katibougou.

Diagnostic agronornique dans le Macina

Synthèse tribliogr-aplrique sur la zone du Macina sur les détenninants de la lirnit;rtion des
rendenrents dans le lr4acina :

'fest de fertilisation de pépinières afin de corriger les ér,entuelles carences en soufie.

Sondage de rendement riz (comrnencée fin 1998)

A la dernande de I'Ofïice du Niger, le projet a engagé deux enquêtes, une prenrière pour apprécier
les écarts enffe les rendements obterrus par sondage statistique (sen'ice-suivi évaluation ON) et
ceux obtertus après le battage effectué par les agriculteurs (résultats en 1999), et .une seconde pour
estimer les rendemettts de la seconde tranche d'arnénagement du périmétre de Béwani.

llilan partiel de l'approvisionnetnent en engrais des paysans (carnpagne 1998/1999)

6.
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bt La diversification des cultures :

l. Échalote : travaux pour I'arnélioration de la filière

Trat'aux sur le post récolte, sur la conservation et le séchage des échalotes : appui à la
comnrercialisation des échalotes

Coller;te de données statistiques et rnercuriales cles prix des produits maraîchers Nioncr

Diffusion de la potrune de terre

État des lieux de I'arboriculture

cl Le développement d'un volet relations riziculture-élevaqe

l. Corrrmission Réglernentation villageoises

2. Cornrnission intensification de l'élevage

Les tests de cultures fourragères

Suivi sanitaire des bæufs de labour

3. Cornrnission hydraulique pastorale

Restituti<ln des résultats du recensernent du cheptel réalisé en 1997

Calactérisatiorr des zones de ti'anshurnance

23. . 2 - Actions non réalisées

Plusieurs activités inscrites dans le PETF 1998 n'ont pu être réalisées par I'URDOC pour
diverses raisons.

- 'f,,a consfruction d'un prototype de batteuse.

- Les tests de repiqueuses de riz,

- La tnise au point idiffusion Outil de conseil pour le battage du'iz,

- Les travaux sur l'étalement de la production de tourate,

- La syntlrèse bibliographiclue sur l'interrsification de l'élevage (engagée en 1999).

- L'évaluation des potentialités avicoles de la zone Oft"ice du Nigcr

23. .3 - Les missions préparatoires de la _seconde phase

a) EJude BDPA

L'étude d'évaluation du projet URDOC 1995-l997et de proposition d'une seconde phase a été
réalisée par une équipc BDPA (F'rance)/GID (Mali) dirigée par Gérard PALLIX du BDPA du
03 au 23 mars 1998 , l'évaluation rnet en évidence plusieurs résultats pofteurs pour envisager
une seconde phase.

La confiance acquise par l'equipe de I'URDOC auprès des agriculteurs qui reconnaissent au
projet un rôle essentiel d'intermédiaire technique et de conseil
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Des avancées techniques et éconorniques avec des innovations améliorant la productivité et la
cornpétitivité des exploitations agri coles.

Une tneilleure connaissance par les opéi'ateurs du corttexte éconornique qui devrait leur
permettre d'obtenir des bénéfices irrdirects.

Concernant la seconde phase la mission propose :

Un rattachement institutionnel à la DADR de l'Ofïice du Niger

Le passage de I'assistant technique en position de conseiller d'un chef de projet rnalien

Une revitalisation des outils de coordination (notarnment Ie cornité de pilotage)

Un élargissernent du champ géographiqtre aux zones périphériques des périrnètres de l'ON

Une durée de quatre (4) ans

bt Mission AFD

La mission de laisabilité du projet de seconde phase de I'URDOC par I'AFD conduite par M.
Alain BORDtrttON (Paris) s'est duZ?juin au 02 juillet avec la participation de Dominique de
LA CROIX (Ramako). Elle conclue de rnanière positive sur les propo.sitions de la précédente
étude, et demande que soit faite une évaluation plus approfondie des impacts économiques et
sociologiques des activités 1995-1998 de I'URDOC.

c) Mission BEAUVAL

Cette dernière étude confiée à M. Valentin BEAUVAL a été réalisée pendant la periode du
22 novembre au l2 décernbre 1998. L'analyse conclue à impacts économiques certains du
projet, qui ne peuvent pas être quantifiés de manière précise. Le manque d'outils d'évaluation
constaté pour la première phase de I'URDOC devra être comblé afin de pouvoir apprécier les
irnpacts des actions de la deuxième phase.

d) Mission CIRAP

Le rapport Beauval entre autres recommandations insistait sur la nécessité d'éviter pour la
se-conde phase de I'LIRDOC la dispersion d'activité qui caractérisait la première phase.
L'URDOC a demandé au Cirad une rnission d'appui pour la programme scientifique et
technique cette seconde phase; sa réalisation est prévue en mars lgg9.

r3
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SECOhIDE PARTIE

I 
3 - AMELTORATTON DES PERFORMANCES DE LA R|Z|CULTURE.

3.1 - MECANISATION DE LA RIZTCULTURE.

31. . 1 - Les barres olaneuses.

L'LJRDOC a acheté 6 exemplaires du modèle CAFON de barre planeuse (version 1997) ; ces
matériels ont été rnis à la disposition de groupernent villageois afin de réaliser des tests
d'utilisation. A la suite des obsenations faites par les utilisateurs le modèle a été rééquilibré
afin de dirninuer I'effort et la fatigue au travail. I-ors des ultinres tests une dernière
nrodification est proprosée afin d'éviter les débordements de boue à chaque extrérnité de la
barre. Les nouveaux modèles seront tcstés en 1999.

31 ..2- LabatteuseAsl

L'URDOC n'a pas participé à la réalisation du prototype de batteuse ASI. Ce prototype a
toutefois été réalisé par le CCRA de Niono (PSI) et un artisan spécialisé en mécanique
agricole, avec I'appui de I'ADRAO (Centre de recherche de Saint Louis Sénégal) détenteur du
prototype de base. Les tests de performances ont été effectués avec succès par I'IER. Un
nouveau prototype dont les structures métalliques seront renforcées sera construit en 1999.

Aucun rnatériel n'a pu être testé. D'une part la fbbrication du prototype de semoir à riz
prégenné de CAFON n'était pas tenniné et les essais sont reportés en 1999. D'autre part les
références documentaires disponibles (appui docrunentaires de A.A. Wanders) n'ont pas
pennis d'identifier de tnachines à repiquer adaptées aux conditions d'utilisation en zole Offîce
du Niger'.

3.2. PLAN SEMENCIER DE L'OFFICE DU NIGER
Dans le cadre de la nouvelle politique sernencière de riz engagée par I'Office du l.liger,
I'URDOC a contribué au financernent et au pilotage d'un programme test aré sur Ia
production de semence R2 par des paysans semenciers désignés par les organisations
paysannes pour leurs fournir les semences dont lcurs adhérents auront besoins.

32. . 1 - Contenu du ppqrammg

Ce programlne test est une action de recherche développernent pour la création d'inlovatiols
organisationnelles dans le domaine de la filière "semences riz" :

- Évaluation des besoins en semences, approvisionnernent en semences Rl ;

- Contrôle de la production de semences et certification des semences vendues.

- Contractualisation des paysans producteurs de seillence avec les organisations de producteurs
(AV, TV et GIE).
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- F-inancetnent des processus de production, de contrôle et de certification, ainsi que de la
colnlnercialisation, avec une prise en charge par les utilisateurs de la totalité des cofrts de
revient d'une sernence certifiée ;

- O|ganisation écorrornique et structuration durable de la filière semence.

Le plan semencier 1998 est lancé le 20.04 ( r"' comité de
réalisations est effectué lors cl'un atelier du l3 octobre 1998.
s'est réuni le l6 tëvrier 1999.

Principaux résultats de la première campagne semencière.

i - Résultats obtenus par zones

Zones BG 90-2 l(ogoni 9l- Seberang Adny I I
I

Pilotage). Un premier bilan des
Le deuxième comité de pilotage

Total Fri.r I',- CFA/kg

s l99B

I
I

Niono

Kourournari

lvlacina

N'Débougou

Molodo

3774

t7 400

t0235

26450

I 9285

34914

20840

3s258

I Iq25

5s070

l 930

30E9

9300

6375

40618

41329

45.{93

54050

74355

150

t65

175

t60

t65I Total
produit

77144 158007 14319 6375 255845

I Total
ventes

37440 118797 2615 r414

I N.B Les chiffres de l'ente sont du 30 juin 1999. Ces chiffres sont inferieurs à ceux de la production
I dont une partle est soit autoconsommée. soit echangee, ou encore invendue car les variétés proposees

ne correspondent pas à la domande..

Au total l3 I paysans semenciers (dans 25 r,illages) ont reçu 3367 kg de setnences Rl qui ont
été rnultipliées sur 65 ha. Les variétés concernées ont été: Kogoni 9l-1, BG-90-2, Seberang
i\4R 77, et ADNY-Il. Environ 256 tonnes de semences R2 produites ont été soumises à la
certification au nit'eau du Laboratoire National de Semences dans le cadre d'un protocole
d'accord signé entre I'Office du Niger et la Direction Nationale du Contrôle et la
Réglementation. Sur 129 échantillons vérifiés 4 ont été rejetés, dont deux pollr pureté
variétale insufTisante, et deux autres pour mauvaise faculté g.rtt'rinutiye.

I-,es organes paysans de gestion de c.e programme, les Cornités Villageois de Semences et les
Conscils de Semences de Zone, ont été rnis cn place. Il est préÀaturé de juger de leur
tbnctionnement et de leur efficacité en rapport avec leurs rnissions.

La campagne 1998-99 s'achève avec un début cl'organisation au niveau des zones
d'associations de zone pour la production de semences de riz. Le processus est avancé
dans la zone de Niono.

I
I
I
I
I
I
I
I
t
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32. . 3 - Problemes non résolus

at L'approvisionnement en Semences Rl
Des insuffisances de qualité ont été obseruées pour plusieurs lots de semences R I fournies par
les fbrmes spécialisées dont I'antenne du Service Semencier National de Molodo.
L'implication future des producteurs de semences Rl dans la supervision des parcelles
paysannes a été retenue comme solution pennettant de mieux situer les responsabilités en cas
de problèmes.

bt Le choix des variétés à multiplier.

I".a décision en est laissé au paysan sernencier faute d'avoir une meilleure proposition. Les
semences produites pour les variétés BG 9A-2, Sébérang et Adni I I n'ont pas toutes trouvé
acquéreurs. L'ajustement de la production de semences à la demande potentielle demeure
entièrement. Des propositions sont nécessaires pour la campagne 1999 : les paysans
senrenciers devront être appuyés dans leur prise de décision pour les organisations paysannes
avec lesquelles ils sont en relation. Toutefois compte tenu de la sensibilité de plusieurs
variétés à la virose une politique variétale pour les semences devra srappuyer sur une
meilleure connaissance des pratiques et stratégies des pavsans en matière de chois des variétés
cultir'ées.

c.t Les controles au chamrc d.e la production et la certificAtion des semences

Ces interventions sont absolument nécessaires pour s'assurer de Ia qualité des champs
semenciers et des produits vendus sous le label de semences certifïées. Le coût de ses
opérations a été en 1998 pris en charge par ['OtTce du Niger qui toutefois a demandé une
prise en charge ulténeur par les riziculteurs. Ce souhait paraît difficile à satisfaire, et pose de
toute façon I'articulation du programme semencier de I'Office du Niger avec les serv'ices de
I'Etat : Service Semencier National et Direction de la Réglementation et leurs antennes
régionales. Avant d'arriver en periode de croisière le programme de I'Office du Niger doit
encore pour plusieurs années être appuyé financièrement afin que ces fonctions de contrôle et
de certification soient assurée alors que les organisations cle producteurs ne peuvent encore
payer ces selvtces.

dt La commercialisation des semences R2 (canloaane 1998-1999t

Les différents Conseils de semences de zone ont joué leur rôle pour Ia négociations entre
producteurs de semences et organisations paysannes demandeuses de semences. Le prix de
cession aux utilisateurs est different selon les zones ; à ce prix s s'ajoute un supplément de
prix (10 F par kg de semence) destiné à provisionner un fond "revolving" en prévision des
dépenses de contrôle et de certification qui seront à la charge des producteurs (voir point
précédent). Les organisations paysannes qui achètent sur fonds propres et garantissent ainsi
l'écoulement de la production des producteurs de semences et I'approvisionnement en
selnences de leurs adhérents, se rémunèrent avec 5 F CFA par kg de semence vendue au titre
des frais de manutention et de stockage.

L'emballage (sacherie et étiquetage) des semences certifiées laisse à certains la possibilité des
de vendre du paddy comme semences certifiées. Le contrôle du marché des semences par les
organisations de producteurs de semences n'est pas envisagé.

l6
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L'infortttation sur les stocks disponibles (par variétés) est diffusée par les differents réseaux de
I'OfTce du Niger (conseil rural et organisations cles producteurs).i ru. les antennes des radios
rurales.

Outre ces problemes d'organisation et techniques la réussite rJu plan semencier dépendra de la
stratégie mise en æuvre pour l'établissement des prix (négociations entre les producteurs et les
riziculteurs). L'objectif global d'un prix faible qui couvre toutes les dépenses de la filière
.selnence R2 met en jeu des intérêts divergents difficiles à concilier.

32. . 4 - Porrsuite I ggg du ^roqramme semencier

Le principe d'un renouvellement triennal des semences retenu cotnme principe de base du
pro-{ramme setne:ncier est maintenant accepté par les riziculteurs. Le développement du
programme sera poursuivit en Wgq selon trois axes principaux de travail :

- L'organisation du plan setnettcier darts chaque Zone de I'Office afin de couwir progressivernent
toute le demande des paysans de tous les villa-rles.

- La progruunlnation dc la rnultiplication des semenccs (besoins par variérés. approyisionnement en
R I' organisation des prodttctettrs de semences paftenaires des groupements de rizicultcurs (AV et
GIE),

- L'organisatiort du financement de la filière semences de riz : achats de Rl, prorJuction de R2.
contrôles au charnps et certification des semences, conmercialisation.

- Mise ett place dans chaque Zone de I'Offrce d'une association pour la production de semences de
riz qui n'exclue pas la création de groupements de producteurs de sernences ; recherche d'un cadre
statutaire adapté aux objectifs techniques et économiques de I'association : recherche sur les
principes de fonctiomement de ces associations.

3.3 - ETUDE COUTS DE PRODUCTION
Cette année 1998, I'URDOC participe activement au lancement d'un llouveau volet du
programme de recherche action dans le domaine de la gestion des exploitations rizicoles en
zone Office du Niger. L'entrée est la connaissance par lei producteurs des coûts de revient de
leur production de paddy de .sirnple culture. Ce programlne clevrait s'étaler sur plusieurs
années.

L'objectif prernier de cctte étude est d'arriver à une approche réaliste de la formation des coûts
de production du paddy reconnue par les producteuri et aussi par les différents o1Érateur.s cle
la filière. Il est aussi envisagé de vulgariser des concepts et des outils de gestion de l'activité
rizicole afin de penrtettre aux riziculteurs d'identifier les élérnents des coûts de production et
de mieux les maîtriser dans le but d'accroître les Jrerformances de leurs exploitations.
L'approche s'intéresse à la gestion de la rnain cl'æuvrô farniliale et extérieure, ainsi qu,aux
dépenses de producrion.

Le dispositif de l'étude devrait ultérieurement permettre de constituer une banque de clonnées
pour le suivi évaluation de I'Office ciu Niger.La structure de cette base de données n'est pas
encore finalisée. Les données recueillies en 1998 I'ont été selon des protocoles élaborés avec
le CRRA de Niono qui seront en 1999 modifiés en fonction de ,. nôuu"l ohjectif non prévu
lors du lancement du programme.

Cette étude "Coût consensuel 
, 
du paddy en zone Office du Niger" est le fruit de la

collaboration entre l'lnstitut d' Économie Rurale (tER), I'URDOC, les services du Conseil

t7



:l

I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rural de I'Ofiice du Niger, et les exploitants riziculteurs des differentes zones de I'Office. I-e
rapport final de cette étude aété réalisé par Y. Kone (CRRA Niono/lER avril 1999)

33..1- Méthodoloqie

La fiche d'enquête pour l'évaluation des coûts cle production a été mise au.r point avec les
paysans qui ont eu à relever et donner les infonnations qu'elle contient.

4 Échantiltonnage

Les exploitations échantillonnées couvrent toutes les zones de I'Offïce du Niger (Niono,
Molodo, Macina, Kouroumari, N'Débougou) avec en plus le nouveau casier du M'Bervani :.
échantillonnage raisonné effectué par les services du Conseil Rural de I'Offïce a été adopté.
Les exploitations retenues au nombre de 86 forment quatre groupes (26 grandes exploitations,
22 moyennes, 22 petites et l6 exploitations de non-résident).

b.l Colle_cte des données

La collecte des données est effectuées par les explcitants euK mêmes et les conseillers
agricoles de l'ON.

Les exploitants relèvent sur un journal d'exploitation I'ensemble des opération culturales et
des charges afferentes (travail, facteurs de production, produits etc...). Une nomenclature des
differents éléments permet à I'exploitant de noter les differentes oSrations.

Le conseiller agricole dispose d'un fiche d'exploitation détaillée sur laquelle il transcrit
régulièrement après discussion avec I'exploitant les données relevées par c.e dernier.

Le superviseur de I'URDOC assure la coordination de toutes les opérations. tl contrôle les
fiches tenues par les conseillers et assure le relais avec I'IER et I'Office du Niger. La saisie
des données est effectuée par I'IER.

ct Méthpdes et outils d'anal:rse des donnéeg

Les données sont agrégécs par zone et par bloc d'opérations agricoles puis par exploitation
avec le logiciel SPSS. Quelques analyses d'ANOVA ont été effectuées. Les sirnples calculs
arithmétiques sont effectues avec le logiciel EXCELS. Ce travail est effectué par l;fER.

L'évaluation des coûts de production s'effectue en valorisant le travail familial. Cette approche
permet d'estimer le coût du paddy en fianc CFA.

Estimatiort du coût de productîon à l,lrcctore

Le coût de production contient trois types de couts:

- les charges monétaires de tous ordres spécifiques à la production de paddy,

- le fravail familial,

- des charges en nafure sous fonne de riz paddy prélevé directement sur la production au titre du
paiement et valorisé au coût de revient .

- dcs charges d'amortissement pour les équipements (bétail de trait compris) et les matériels de
I'exploitation;

t8
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Pour estimer la valeur ntonétaire (FCFA) le travail familial a été valorisé à un prix consensuel
de 1000 FCFA i hJr (hornme jour de travail). Ce prix esi dégagé par les exploitants lors des
premières et deuxièntes restitutions. tls n'ont établi aucune ditference entre le niveau de
rémunération du travail des homrnes, des f'ernmes et des enfants.

Estimation du coûts de revîent du kîlogramme de pndcly

L.e calcul du coût de revient du paddy est ellectué

- en divisant le corit estirné de proCuction par la production de paddy, sans cornpter les charges
en nature,

- par la production de paddy de I'exploitation dirninuée des charges en nature sous forme de
paddy ou de nz nz étant soustraites.

Colcul des revenus.

La cotntnercialisation du paddy étant libre, trois scénarios de prix dcr vente pratiqués ont
été utilisés pour sitnuler les revenus. L.es pri.r utilises sont (90,100 et 125 FCFA&g paddl'
soit environ 1 35. l 50et l 90 Fcfla/kg de riz grain sur la base du ratio de conversion, I kg de
paddy décortiqué donne 2/3 kg de riz grain.

L'estimation des revenus bruts est faite en soustrayant cle la valeur de la production les
coùts de production. L'évaluation du revenu monétaire est obtenu en retranchant du
revenu brut les quantités de paddy autoconsommées.

33..2- Résultats

Deux catégories de résultats sont obtenus :

- des chif'kes, mo!'ennes statistiques (ptr zones, par classes d'exploitations et par O?es
d'aménagernent).des rendements par hectare. des coûts de production et des coûts de revient à
I'hectare et art kg de paddy produit, ainsi que des estimation de coût cle revient suivant les ob.iectifs
de rendernent des producteurs ;

- des processus de gestion et de conseils de gestion qui sont engagés avec les producteurs et les
conseillers ruraux.

[-es chif,ires devront être utilisés avec précaution car les données de base reler,ées par les
exploitants ne sont ni prelcises ni rigoureuses (temps de travail et production de paddy palni
d'autres données). Ces données sont partielles pour les exploitations et concernent seulement
les opérations culturales et agricoles des parcelles de simple culture. Les chifTies obtenus
résultent d'une approche simplifîée qui permet aux chefs d'exploitation d'utiliser eux mêmes
des outils appropriés pour le relevé des données. Il serait erroné de les considérés à partir cle
leurs seules valeurs.

[.e travail réalisé avec les exploitants et les conseillers bien que discret se révèle le plus
porteur de résultats pour Ie développement. L'Office s'engage dans des actions de forrnation
des producteurs et des conseillers agricoles à la gestion des exploitations rizicoles qui se
poursuivront les prochaines campagnes. Les méthodes de vulgarisation sont renouvelées ; leur
mise en æuvre s'effectue avec des rencontres cle groupes de paysans et de responsables
d'organisations paysannes. Le résultat le plus apparent concerne I'utilisation par tous les
acteurs de la filière paddy et riz d'un ensemble commun de méthodes et d'éléments pour
estimer les coût de revient de la production rizicole. II faut ajouter que I'animation réalisée
dans les zones autour de cette étude à permis de sensibiliser beaucoup de producteurs
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réceptiis à i'améiioratiott cie ia gestion tecirnique et financière cie ieur e.xpioiration; et aux
résultats du groupe de travail de I'URDOC sur Ie conseil de gestion.

l,es anaiyses cie ia recherche et ies ciiscussions avec ies expioitants se sont appul,ées sur ia
fiche d'exploitation. Les charges y sont ventilées en coûts monétaires, coûts en nature, et
travaii famiiiai pourchacun cies i2 biocs ci'opération suivant:pepinière, préparation cies sois,
repiquage, fertilisation, entretien, irrigation, récolte, battage, manæuvre permanent, matériel
et équipements agricoies, irais frnanciers, redevance.

a.) Queiques résultats bruts (CRRA Niono Y.Kone lgggl.

Les chiffies qui suiv'ent sont les moyennes des différents groupes considérés.

Coûts de production et de revient du paddy

Coût de production et de revient du paddl'en FCFA selon le type d'aménagernent.

Type d'arnénagement Coût de production par ha Coût de revient du paddy par kg

I
I
t

Nouveau casier M'Béw'ani

Casier réarnénagé

Casier semi réarnénagé

Casier non réaménaeé

350.000

296.000

293.000

260.000

69

75

74

82

I
I
I
I
I
I
I
I

coût de production et de revient du padcty en FCFA par zone.

Zones Coùt de production par ha Coût de revient du paddy par kg

N{'Béwani

Kourournari

Niono

N'Débougou

Macina

Molodo

3s0.000

3 t 0.000

309.00

308.000

267.000

260.000

69

73

69

66

87

78

Coûts de producfion et de revient du paclcly en FCF'A par typc d'exploitafions.

Type d'exploitation Coût de production par ha Coût de revient rJu paddy par kg

Grandes exploitations

Moyennes exploitations

Petites exploitations

Non résidents

297.000

30t.000

306.000

283.000

72

73

77

76

I
I
I
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Résultats pour les revenus.

Les niveaux de revenu par ha sont calculés en prenant trois prix differents de paddy :90,100,et
125 FCFA. Les revenus monétaires sont obtenus en enlevant de la production
I'autoconsommation familiale considérée comme finalité première de I'activité agricole.

Niveaux des revenus par zone (Fcfa/ha).

Zones 90 Fcft / kg

Bmt lvlonétaire

100 Fcfu / kt:

Brut Monétaire

125 Fcfa / kg

Brut Monétaire

t
I
t

Niono

lvlacina

Kouroumari

lvl'Béwani

N'Détrougou

fvlolodo

105.000

27.8A0

81.000

r r 2.000

123.000

55.000

-s r.000

-93.000

-22.000

7300

,68.000

150.000

60.000

r 25.000

r63.000

172 0a0

90.000

-22.000

-74.000

I 4000

4?.000

-46.000

265.000

142.000

234.000

292.000

292.000

179.000

s0.000

-26.000

95.000

130.000

8.000

I
I

Revenus par fype d'exploitation (Fcfa/ha).

Exploitations 90 Fcfa / hg

Brut Monétaire Brut

100 Fcfu / kg

Monétaire

125 Fcfu / kg

MonétaireBrut

I
I
I

Grandes

Movennes

Petites

n-on résidents

90.000

85.000

64.000

78.000

-6.000

-46.000

-75 000

-6_5.000

133.000

r28.000

106.000

I18.000

-30.000

- 19.000

-50.000

-41.0û0

240.000

235.000

210.000

220.00a

109.000

50.000

r 25.000

19.50c)

I
I
t
I
I
I
I
I

Le tiz est I'alirnent de base des exploitants de I'Offrce clu Niger mis à part le lvlbewani (systèrne rlil). Il
est considéré à la fois cotnme une culture de rente, et une Culture viwière destinée à I'alimentation de
la farnille' Pou' se reproduire l'exllloitant doit couwir ses charges de production, et satisfàire les
hesoins de consotntnatiott de sa farnille. Pour illustrer cette donne, les revenus bruts et monétaires(lont
présentés. [.e revenu tnonétaire représente la solnrne tl'argent que I'exploitant ernpoche après
prélèr'emettt dc I'autoconsotnntation. Il pennet d'illustrer la perception de la rentabilité financière de la
riziculrure par le paysan. L'analyse est faite à deux niveaux 

' 
roués et exploitations.

Niveau zone.

[-es résultats détaillés indiquettt que la zone du Ndebougou est la plus excédentaire en riz. Les revenus
tnonétaires sont les plus éler'és et cela pour tous les niveaux de prix. Sur un effectif de l3 exploitants
sttivis, I seul est déficitaire au prix de 90 Fcfa/tig de paddy ('iableau 5). Cela est certainemenr en
rapport avec la rnaîtrise du coûts de production du riz.

Niveau exploitation.

monétaires (extrai rt Y.Koné- CRRA de Ni
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I-e ret'enu des gratrdes exploitations reste rneilleure par rapport à celle des moyennes, petites et nott-
roisidents. Ces deux dernières catégories d'exploitations sont très sensibles à de bas niveaux de prix du
paddy. Les exploitations non résidents sont les plus déficitaires et perdent entre 19 000 et 75000
Fcfa/ha aux prix de 100 et 90 Fcfa le kilograrmre de paddy.

Sur un effectif de 78 exploitations,3ToÂ sont déficitaires à 90 Fcfa/kg,28o/o à 100 Fcfallig et enfin
l5o/o à 125 Fcfa/kg de paddy. Les exploitations déficitaires sont en rnajorité des petites exploitations
ou des non résidents. Toutes les grandes exploitations sont excédentaires à partir de 100 Fcfa/kg.

33..3- Perspectives

Ces chiffres sont tout à fait relatifs à I'étude en cours et ne peuvent être utilisés comme
données qui explicitent une realité de l'économic des différents types d'exploitation dans
chaque zone de I'Office. Toutefois ces chiffres ourzrent plusieurs charnps à de futures
investigations qui pourront être menées par la recherche afin de mieux connaître et
comprendre les cornportements et les stratégies des chefs d'exploitation selon :

I'ituportance des prélèvernents sur les récoltes destinés à I'alimentation des farnilles des
exploitants. et les stratégies alimentaires dér,eloppées pour courrir les besoins en céréales

les projets fzuniliaux des exploitants,

les conséquences sociales pour les farnilles des exploitants d'une baisse des prix du paddy en
zone Office du Niger.

3.4 - SEPARATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Il avait été constaté en 1997 que le nombre de séparations d'exploitations pour la zone de
Niono était beaucoup plus élevé que les nornbres des années précédentes. Il était nécessaire de
mieux connaître les raisons et des incidences de ce phénomène.

lndépendamment des hypothèses qui pouvaient être à I'origine de ces séparations
I'interrogation majeure était de savoir qu'elle pourrait être I'influence des modifications de
structure des exploitations sur leurs performances et leurs résultats économiques et en
corollaire sur ceux de I'Office du Niger.

On pouvait supposer que cette tendance constatée à Niono pourrait encore se développer les
années à venir et aussi s'étendre aux autres zones de production.

Ce thèrne a donc été retenu dans le programrne 1998 de I'URDOC par le Comité de suivi
technique (février 1998). Il pouvait se décomposer en trois actions :

- un suivi et une analyse statistique <Jes données disponibles auprès des services de I'ON
( 1998 et années à venir) ;

- un diagnostic des déterminants des séparations dans la zone tlu Kala inférieur et
particulièrement dans la zone de Niono (lg9S) ;

- rtne étude de I'incidence des changernents institutionnels et de politique agricole (libéralisation
et privatisation) intervenus depuis 1994 sur les comportements économiques et les stratégies
agricoles des paysans dépendants et des chefs d'exploitation.

fin 1998 le premier truvail approfondi est un diagnostic tJes déterminants des sépctrations des
exploitations agricoles à l'Office du Niger ; il est elfectué par un binôme d'élèves ingënie.urs
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((lnivcr,sité ttc Nunterre en F-runce et IPI\IFI\A) strtgiuire:; ci l'(iltDOC (rnémoire de/in de

c'yclc tt'tl tl;lIA pur Abdoulaye KeItu décctnhrc 1998, nruîlre cte stugçe Yacoubu M. Ooulibaly)-

Les principaux résultats des tmvaux réalisés en 1998 peuvent être résumés.

s4..1- Hi ue des fs de ille à I'Office du

Les ségrégations farniliales ont toujours été observées à I'Office du Niger. Elles peuvent de

produire à plusieurs étapes des trajectoires d'exploitation : peu après une installation, avant de

nouvelles tranches d'aménagement ou de réhabilitation de casiers, ou encore après un décès de

chef d'exploitation ou d'importantes ér,olutions dérnographiques dans I'exploitation. Elles ne

sont pas des faits nouveaux à I'Office du Niger. Ces éclatetnents auraient d'ailleurs été

favorisés par I'encadrement colonial qui voyait d'un bon æil l'émergence de petites

exploitations famil iales j ugées les pl us potenti el lement performantes.

Après I'indépendance du Mali et le rernplacement du coton par la riziculture, les éclatements

de farnille étaient moins fréquents. C'est seulement vers les année 1993 - 1994 que ce

phénomène reprend de l'importance dans le contexte de la nouvelle politique agricole

(libéralisation du comrnerce du riz, intensification de la nziculture, difticulté d'accès au crédit

agricole, pression fbncière croissante, modernisation de [a vie en milieux rural). Depuis cette

date le phénomène semble s'amplifier.

Les données relevées pour chacune des zones de Niono, Molodo et Kolongo ne corroborenl
pas cette dernière supposition, rrrais l'évolution constatée dans la zone de Niono de 1989 à

1997 donne une impression differente. Le rythme des séparation semble s'y accélérer alors
que toutes les dernandes n'aient pas eu satisfaction.

Erolution générale des segmentations de famille
dans les Zones de Niono, Molodo et Kolortgo

Erolution des segmentations de famille dans la
zone de Niono

40i
i
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34. . 3 - Étude des déterminants des séparations des familles

L'étude est réalisée dans 4 villages des zones de Niono et de Molodo sur deux échantillons ;

I'un de 30 exploitations éclatées, I'autre (exploitations filles) sur 55 des segments

d'exploitations éclatées.

I

i

I

I
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Le choix des villages s'est effectué selon la pression foncière, la proxirnité de la ville de
Niono et le niveau d'aménagement des terres. L'échantillon de 30 exploitations est
représentatif des types d'exploitations de la zone ON ; il comprend toutes les exploitations
ayant subit des éclatements et une représentations des difTerentes dates de la séparation pour
chaque type d'exploitation. Les exploitations filles ont été choisies afin de permeffre des

comparaisons d'évolution des exploitations selon les niveaux de superficies et d'équipement
attribués au moment cle la séparation.

at . Caractéristiques de !'échantillon utilisé

Zone WIIage Prassktn Nomhre Pourcentage Type Nbre de

foncière d'exploîtation Dans d'exploitation sépara/fa-mille
par village I'échantillott

Niono Wérëkéla

Tissanu

Km26 (bloni

Molodo Quizanbougo

molns
faible

faible

forte

devenant
forte

AB
27

Totaux 30

32t0
2 3 | 2

| 4 2 0

)

5

5

t0
30
ll

2

7

6

20

I
I
I
I
I
I

100 8 16 4 2 22

Pourccntage 100 100 27 53 13 7 | -rt
I

Résu/fqfs ef discussions

Une séparation d'exploitation dans le lexique de I'Office du Niger signifie une séparation
organisée et réglernentée d'une exploitation mère en plusieurs exploitations (le reste de
I'exploitation mère et une ou plusieurs exploitations lilles). Le processus de scission engagé
par les membres d'une exploitation est accolnpagné par les instances villageoises et le conseil
rural de I'Oft'ice du Niger. Son ternre est of'ficiellement une réatribution des parcelles
irrigables et I'enregistrement des nouvelles exploitations par le Comité Paritaire de Gestion
des Terres.

À I'arniable ou conflictuelle la séparation est liée au fonctionnement de I'exploitation en cours
cl'évolution- I-'analvse des processus de séparation et de leurs déterminants met en évidence
les difticultés de Ia gestion d'une exploitation rizicole en zone Otfice du Niger qui comprend
plusieurs cellules familiales. ll est en effet très difficile de concilier le nouvel environnement
de I'exploitation (politique et écononnique, libéralisation et privatisation) avec les structures de
production rizicole telles qu'elles furent mises en place lors de la restructuration de I'Ofïïce du
Niger.

Pour une exploitation agricole des années 1980 trois itinéraires sont possibles ; un
renforcement de I'emprise du chef d'exploitation sur I'ensemble du groupe familial qui lui
permet de gérer I'exploitation telle une entreprise agricole ; un éclatement de I'exploitation
première en plusieurs exploitations fîlles dont I'avenir n'est pas mieux assuré ; le cas extrême
qui peut être aussi I'aboutissement du second itinéraire consiste en la disparition de
I'exploitation.
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Les déterminants des ségrégations familiales à I'oN

Les déterminants strictement d'ordre social dans la fanrille se réfèrent à des situations (conflits
entre cellules familiales, personnalité du chef de famille , décès et succession) dont la
résolution entérine la rupture de l'unité familiale avec des incidences économiques dans la
répartitions des biens et droits familiaux.

Les déterminants éconorniques concernent surtout des revendications dans la répartition des
revenrrs et du foncier productif (parcelles collectives et individuelles pour la contre saison)
etttre les membres de I'exploitation. Les insuflisances de gestion technique sont rarement
cause de séparation. Le manque de transparence dans I'utilisation des revenus, les
investissements inrproductifs, I'injuste répartition des revenus entre les membres de
I'exploitation sont les plus souvent invoqués.

Les stratégies foncières des familles sont souvent â I'origine de séparation d'exploitation. Il est
toutefois difficile de faire la part de I'aspect strictement foncier par rapport aux déterrninants
économiques en relation avec le facteur de production "terre".

bt lmpacts des séoarations sur la production et sur la situation économique des
exploitations

Imoacts sur Ia productiott

La prernière année après la séparation les motivations des nouveaux exploitants sont telles que
les rendements et les superficies cultivées en contre saison augmentent. Par contre le reste de
I'exploitation mère obtient de rnoins bons résultats et dans certains cas les parcelles ne sont
pas toutes exploitées directement.

L'embellie des résultats ne dure cependant pas ; trois années après une séparation les
rendements rizicoles .baissent dans 70% des exploitations suivies.

IYive au d' éa u in emeltt des no uyel I es exp loitat i o ns

Bien que I'acquisition de boeufs de labour ne soit pas aisé aux nouveaux exploitants qui n'en
possède pas au moment de la séparation, le niveau d'équipement d'une partie des nouvelles
exploitations progresse au fil des années sans que les rnécanisrnes d'investissement soient bien
identifiés. Les exploitations les moins équipees restent toujours dépendantes de prestations
extérieures.

Perfo rryryce éco nomiq ues 4es er p I o îtatio n!

Les données de l'étude sont insuffisantes pour se prononcer sur la viabilité de toutes les
exploitations issues de séparation. Plusieurs trajectoires peuvent être imaginées.

En dépit de I'augrnentation des rendements en riziculture et en maraîchage, des efforts de
diversification de Ia production et cl'intensité culturale sur les parcelles rizicoles, les
exploitations issues d'éclaternents sont longue à se remettre de la séparation.

l,'augmentation du niveau de rendement et aussi des productions n'implique pas forcement
une amélioration de la situation économique des exploitations. Les exploitations issues de
séparation sont engagées dans une phase de transition qui les conduit soit vers le type
entreprise agricole, soit à la pluri-activité (agricole et non agricole), soit à sa disparition.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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si la production est tbible par rapport aux objectits de la fàmille. La phase de séparation reste
une phase de transition vers une exploitation du type entreprise agricole ou vers une
exploitation en survie jusque'à sa disparition.

34. . 4 - Canclusion et poursuite des travaux

Malgré leurs effbts immédiats positifs sur la production agric.ole les éclatements de famille à
I'Office du suscitent des problèmes dans fonctionnement et l'évolution des exploitations
créées. La tendance à la séparation de certaines exploitations ne semble pas devoir être
considéré comlne un phénomène mineur de I'histoire des structures et du fonctionnement des
exploitations rizicoles de I'Office du Niger.

Cette étude pourrait utilement être cornplétée par un suivi systématique des statistiques des
séparations dans chaque zone de I'Office, et par des analyses de trajectoires d'exploitation qui
pourraient être réalisées avec les exploitants en conseil de gestion.

3.5 - DARSALAM)
(Zone de Macina

35. . I - -Travaux de LURDOC

L'intervention de I'URDOC dans ce village a détruté en hivernage 1997 par un diagnostic
agronomique de l'élaboration du rendement du riz (R. Ducrot et al. 199S). Il s'agissait d'une
des pistes de recherche afin d'erpliquer l'insuffisance des rendernents dans la zone du Macina
cornparés aux rendernents des autres zones de l'Offîc.e du Niger.

Ces travaux effectués sur le terroir du village de Darsalam débouchent sur l'hypothèse d'une
carence en soufre plus prononcée selon la localisation des parcelles et d'insuffisanccs liées à
I'absorption du potassium en liaison avec celles du soufre et du potassium. Le nombre de
talles et de panicules sont le principal facteur limitant les rendements.

at Travaux du CRRA Niono

L'IER s'est de son côté engagé en 1997 sur deux autres pistes :

* Des essais factoriels N-P-K qui ont été réalisés dans le Macina et sur differents Lvpes de sols
comprenant les fypes rencontrés à Darsalanr dans le but de comoborer leurs travaux antérieurs qui
avaient mis en évidence la supériorité <Ies fcrtilisations comprenant de la potasse.

* Utt travail et une synthèsc bibliographique cornrnandée par I'URDOC sur les détenninants de la
limitation des rendetnents dans Ia zoue de I'Ofhce du Niger de Macina (Guiseppina D'Urso et
Boureïnra Traore 1998.

L'ensemble de ces travaux et de façon cohérente concluait à une déficience en potasse de
certains sols du Macina. La synthèse bibliographique la rappelle, les essais factoriels la met en
évidence et le diagnostic agronomique selon les analyses foliaires donne une corrélation
linéaire entre le rapp<lrt S^( (soufre sur potassium) et le rendement grains. Il faut pour ces
dernier travaux noter que toutes les composantes du rendement sont liées au taux de soufre (et
d'azote).

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ll ressort d'autre part de la synthèse bibliographique que les résultats expérimentaux antérieurs
de I'lER concluaient, pour cette zone de Macina, à la nécessité d'apptiquer 60 kg de K par ha,
en plus de I'azote et du phosphore. Elle met aussi en avant pour expliquer I'insuftïsance de
rendement la faiblesse de l'équipement des exploitations et la faiblesse des services d'appui à
la production (approvisionnement en intrants et matériels agricoles, crédit...) ainsi que des
organisations paysannes peu efÏîcientes perturbées dans leur fonctionnement par des crédits
non remboursés et par un nombre important de producteurs non résidants très mobiles.

Suite aux résultats des travaux de 1997 L'IER en 1998 teste avec un réseau de paysans
différentes formules d'engrais dont un bulk de la société Hydrochern (16-26-12-4,5S-0,22n,
appelé Sugubé-Sugubé à la dose de 200 kg par hectare).

Sans entrer dans le détail les résultats confirment la nécessité d'un apport de potasse .

* la dose vulgarisée (120 N + 46 P2O5) donne une difference négative hautement
significative du nombre de talles et de panicules, sans toutefois se traduire par une
différence significative au niveau des rendements avec les autres traitements ;

* tous les autres traitements (apporls de 26K pour I'engrais l{ydrochern, et minimum 60K
pour les autres traitement) ne montrent aucune difference significative entre eux (talles,
panicules et rendements ).

b) Travaux de l'hivemage 1998

L'URDOC en 1998 poursuit sa démarche d'appui aux exploitants de Darsalam afin
d'améliorer les performances des exploitations de l'échantillon 1997. La recherche est de
tester une fertilisations ntinérale contenant du soufre en parcelles paysannes (pépinières et
plein champs) et d'apporter un appui aux exploitants dans le but de débloquer I'accès au crédit
institutionnel pour I'approvisionnement en engrais.

Test de fertilisation pépinière.

Métlndologie

ll s'agissait de tester I'hypothèse qu'un engrais bulk avec du soufre, de la potasse et du Zinc
il6N-26P2O5-I2K2O-4,5S-0,32n Suguhé-Sugubd) apporté en pépinière et en plein champs
aurait une influence sur le nombre de talles et la vigueur des plants.

Protocole du test

Chez I I paysans volontaires pris dans l'échantillon des 22 paysans suivis en 1997-98 des
parcelles de çrepinière ont été fertilisées et semées , les plants produits sont repiqués ; les
peuplernents sont ensuite cornparés à dcs témoins paysans.

Pour chaque exploitant sont observés

Une parcelle (Ap) fertilisee sugubé et urée (respectivernent 300 et 150 kglha) de pépinière qui
est comparée à un témoin paysan (Bp); Ap et Bp ont la même surper{icie qui varie selon les
exploitants de 67,5 mZ à 270 m2. Les térnoins paysans ont reçus des funrures diverses
combinant DAP, Urée et fumure organique. Chaque paysan a semé sa variété, Kogoni, BG ou
Sébérærg.

Une parcelle plein champ (Ac) repiquee avec des plants de Ap qui est comparée à un témoin
paysan repiqué avec des plants Bp ; la fenilisation appliqué par le paysan est variable et
identique pour les deux parcelles.
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i ui^ite:; ies pépiiiiètes cirtt été ti'aitées aii décis pûur iurier coiiire uiie invasion cie ciienilles.

Mise en place et suivi

[-'inrpiantation de chaque parcelle est suivie par le technicien cle I'URDOC. [.es dates de semis
s'étalent entre le 2 et le 6 juillet;les date de rcpiquage entre le 4 et le l2 août.

[-es observations cn pépinière ont été la hauteur tnoycnnc cles plants, la vigueur et la coulcur.

I-es observations en chanrp repiqué ont porté sur la hauteur des plants et le nombre de talles.

Résultats

L'attalyse selort la rnéthode des couples rnontre que les traiternents concluisent pour les
variables mesurées à des résultats qui ne se différencient pas.

En premier lieu la tnesure des hauteurs de plans n'était pas un hon indicateur de I'efficience de
I'engrais car de nombreux facteurs d'hétérogénéité existaient sur chacune des parcelles d'un
même pa)'san (planage, enlterbernent) ; en particulier ce dernier facteur limitant entraîne un
accroissenrent de la hauteur des plants qui n'a rien à r'oir a\/ec I'hypothèse de départ de ce test.

Le nornbre de talles n'est pas signifîcativement diffërent entre les deux traiternents Ac et Bc
en plein champs selon I'origine des plans traitement Ap et Bp des pepinières (rnoyenne des
différences 1,89 talles, écart type des diffërences 2,79., degrés de liberté l0 et valeur de r
t,6783". Il y a 500.''c de chance pour que le nombre de talles soit égal dans chacun cies
traitement.

Conclusion du test.

II n'est pas possible de dire qu'une f'eriilisation de pépinière avec apport de souffre et de
potasse soit sans eftèt sur le nombre de talle des plants repiqués.

Ce test fut réalisé selon un prot<lcole peu rigoureux et de plus mal maîtrisé. tl y a lieu cle
confinuer ou infintter la problématique posée à l'origine de ce test. Les conditions de
réalisation devront être mieux maîtrisées (densité du repiquage, maîtrise de la lame {'eau.
désherbage, fertilisati on potassique). .

A pproche socio-éco no m iq ue

Nous ne FKruvorts dire si les trois réunions tenues à Darsalam avec les exploitants ont participé
au processus qui a permis à I'AV de bénéficier des services du CPS de Macina et d'obtenir du
IrDV le rééchelonttement des dettes du village. Il est probable que les exploitants (l'AV)
obtiendront de la caisse locale de crédit agricole rln crédit pour I'achat des engrais de la
carnpagn e 1999-2000.

3.6 . SONDAGE DE RENDEMENT RIZ
A Ia demande de I'OfTice du Niger, le projet a engagé deux enquêtes pour I'estimation de
rendement en riziculture de sirnple saison :

une première enquête dans le but d'apprécier les écarts entre les rendements obtenus
sondage statistique (suivi évaluation de I'ON) et ceux obtenus après le battage par
agriculteurs (enquêre LIRDOC), étude de y.M. Coulibaly {tRDoC |ggg,

par
Ies
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I une seoondc dans le périnrètre <Ie l]érvani alin d'estimer les renderrrents des rizières repiquées

I tardivetnent (fin août à début octobre) selon une nouvelle rnéthode de d'échantillonnage de
placeltes dans les champs, étude de M.Kei'ta URDOC 1999.

t
36. . 1 - Sondage en zone Office

L'analyse indique un écart moyen de 1,3'f/ha pour I'ensemble de I'Ofïce du Niger.

Dans tous les cas, la très forte variabilité des écarts entre exploitations internes à une zone et

entre les differentes zones pourrait relever des insuf.fisances suivantes :

I-a méthodologie de sondage pratiquée (gabarit de 50 rn2. r,étusté du matériel. reconduction
des rnêmes pavsans... )

Les erreurs de quantification chez ceftains paysans qui orrt du tnal à évaluer les fonds de
gerbier. soucis de discrétion sur leur production réelle. les pertes non signalées.

Rendements mo,vens (en ttha\ ohtenus après sondage (SÆ) et après baffage (paysans)

Cette étude conflnle la nécessité cle ne pas confondre une rnéthode d'estimation de la
produclion cle la zone Offic.e du Nigcr avec l'estimation des rendements des exploitations.
Cette distinction f'aite n'annule pas ie besoin de connaître avec précision les rendements
obtenus par les pr-oducteurs selon les types d'èxploitation et les modes de productiort.

La nécessité d'améliorer et de rendre crédible la méthodologie cle sondage à I'Office du Niger
n'en demeure pas moins. Une lbrte implication des producteurs dans la démarche de collecte
des données statistiques paraît au.jourd'hui incontournable pour assurer leur fiabilité.

36..2- EtudeBéwan!

a) Obje.çtifs des travaux

Estimer la production des parcelles de la seconde tranche d'aménagement de BEWANI.

Évaluer les rendements de parcelles repiquées(de septembre et Août).

Vérifier la justesse d'une nouvelle méthode d'estimation du rendement d'une parcelle.

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

Zones

EfÏ-ectifs

Enquêtés

Rendement sondage Rendement battage

Mini lvlovenne lvlaxi ir{ini l\4oyeture ,\'lalii

Niono 3l 4 6 8,2 2,6 4,7 7-5

N'Débougou 30 2,8 6,2 8,2 2,9 ) 8,2

Kouroumari 26 2,6 6 8.9 2,3 4.7 1\

Molodo 3l 1,5 4.9 7 I 3,5 5-4

Macina 28 1.9 4.6 7.4 1.9 3.5 7"3

Total t46 1,5 5,6 8,2 I 4,3 8.2
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b.t 2 Méthodoloaie:

La ntéthode utilisée a pris en compte des classes de parcelles repiquées selon les variétés et
les dates de repiquage donc de récolte. Le sondage a été effectué sur 77 parcelles reparties
entre 4 variétés cultivées et selon leur taille en surface.

Cinq placettes de 2m' ont été au hasard placées dans chacune des parcelles de l'échantillon
dont les surfaces varient de 0.05 à I ha.

Tableau I Répartition des placettes en fonction des variétés et des surfaces cultivées.

Varietes Surfaces cultivées Nbre de sondages Période de sondage

I
I
I
t
I
I
I

BG902

Kogoni 9l I

\#assa

RPKN 2

Autres

96

t0z

80

l5

7

2l

25

25

6

0

123
| 23 4

124

I

I
I

Note: Ici les périodes indiquées correspondent aux dates de recolte suivantes:

l : du 21 Décembre au 3l decembre 1998

2: du 4 janvier au 14 janvier 1999

3: du 15 janvier au 28 janvier 1999

4: àpartir du 19 fewier 1999

Si I'on tient compte du rycle senis maturité de ces differentes variétés, les dates de semis des

pépinières peuvent être estimées bien que ces cycles sont purement théoriques car ils ne prenuent pas

en cornpte ni le repiquage ni I'effet du froid.

Périodes

Variétés

I
I
I
I
I
I
I

BG902

KOGONI

Wassa

RPKN 2

3è décade Août

2è décade Août

3è décade Août

3è decade Aorit

lère deca sept

2è deca Août

2è deca sept

3è deca sept

2è deca sept

3è deca oct

lère deca oct

3è deca oct

cl 3 Résu/fa-fs:

Rendement par sondage.

Les poids mesurés ont été conigés à l0% d'humidité. Le rendement moyen obtenu sur

I'ensemble des 77 parcelles s'élève à 4,8TÆ{ que I'on peut considérer comme rendement
moyen de la 2ème de la tranche Béwani ; il est légèrement inferieur à la moyenne obtenue sur
I'ensemble de I'ON 5,8T/ha et reste voisin à celui de deux zones: Molodo (4,9) et Macina4,6.
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Les parceiies peuvent être ciassées seion des tranches de rendement: I i7ô infërieures à3,5
tlha,50% entre 3,5 et 5,5 t/ha et39o/o supérieures à 5,5 tlha.

Itenciement par rappon aux variétés

il ne sera pas réaiiste ici de comparer, ies rendements <ies difËrentes variétés cuitivées; car
chacune possède un potentiel déjà observé et indiqué par la recherche (c lfiches techniques
programme riz-irrigué, Avril 1996). Par contre, nous pouvons mettre les résultats obtenus face
aux productivités moyennes des variétés en station (IER).

Le rendement sondage de chaque parcelle n'a pas pu être comparé au rendement battage qui
devait être obtenu auprès de I'exploitant.

Rendernents obtenus après sondage et battage dans la zone ON(SE)-1998-1999 (moyenne en Tfta)

ZONE RD'I'SONDAGE RDT BATTAGE

Niono

f{'Debougou

Kouroumari

Molodo

Macina

6

612

6

419

416

417

f,

417

3'5

3'5

TOTAL 5,6 4,3

Comparaison entre rendement moyen obtenu et productivité moyenne des variétés (tfta)

Variétés Productivités Rdt sond age 2'n"
moyenne (station) tranche

BG. 90-2

Kogoni.9l-l

'W'assa.

RPKN.2.

6

6,5

5

4

5,8

4,4

4,6

4,6.

Movenne 4,8

A part la variété Kogoni, toutes les autres ont atteint ou légèrement dépassé sa productivité
moyenne en station. Cette faiblesse de rendement de Kogoni trouverait son explication dans le
retard accusé en periode d'installation (voir tableau ci-après).

Répartition des rendements en fonction des périodes d'installation

Périodes | 2
Variétés

I
I
I
I
t
t
I

8G.90-2

Kogoni 9l-l

Wassa

RP.KN-2

5,7

6,0

4,9

4,6

5,7

5,1

5?

5,9

4,8 1,6

2,3
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Les périodes de récoltes 3 et 4 (à partir du l5 Janvier) qui correspondent probatrlement aux
périodes de semis à partir de la 2è décade du rnois de septembre ne semblent pas favorable
aux variétés Kogoni et Wassa. La rnême remarque doit être faite pour la 8G.90-2 bien qu'elle
rr'ait pas été récoltée lors de cette période.

Par contre aux dates de récolte 1 et 2 qui corresponclent aux semis de la 2è'n" décacle clu mois
d'Août à la lè'" décacle du mois de Sepûembre. T'outes les 4 variétés ont donné des rendements
satisfaisants.

3.7 - BILAN DE L'APPROVISIONNEMENT DES PAYSANS EN
ENGRAIS

Campagne 1998/1999 (Y.M. Coutibaty URDOC 1999)

Ce travail a été tnené en collaboration avec le Service Suivi/Evaluation de I'Office du Niger.
La collecte des données a été effectuée auprès de 190 organisations palrsannes, 90 producteurs
non bénéficiaires du crédit institutionnel, cles fournisseurs et distributeurs d'engrais, des
établissements fi rnnciers.

L'analyse des données permet de noter :

-à L'utilisation d'environ 3000 tonnes de DAP et 5000 tonnes d'urée soient cles doses de
fertilisation moyennes (en casier) respectives de 60 et i 0C Kg/ha. Correspondant à un
déficit de 2000 tonnes de DAP et 5000 tonnes d'urée par rapport aux nonnes conseillées
qui sont de 100 Ky'ha pour le DAP et 200 Kgiha pour l'urée (cf tableau IV).

-à LJne maîtrise insuffisante de la nouvelle formule cl'engrais complexe (NPKS) r,ulgarisée
sous le nom de "sugubè-sugubè"

-+ tin manque à gagner important sur la production de riz à I'Offroe du Niger et des
possibilités d'intervention pour les opérateurs économiques et le crédit institutionnel pour
environ un montant de i milliard 200 millions <Je F cFA.

'+ Une forte implication du crédit institutionnel (1,5 miliiard dc F CF-A) et des organisations
paysannes (OP) qui ont assuré I'approvisionnement de 80% des exploitations agricoles.

E+ Des étlauches d'autofinancement des engrais au niveau de certaines OP et exploitations
agricoles.

Évaluation du déficit par zone, pour le DAP et I'urée (en tonnes).

Zones Surf. ha dz
Rizicoles casiers

DAP Urée

Quantité

enregistrée

517

46

881

438

291

Déficit

-409

-656

-t l0

-6s2

-896

Besoins

théorique

r 852

t404

r 98l

2 180

237s

Quantité Déficit

enregistrée

962 -890

323 -1658

Niorro

Molodo

N'Débougou

Kouroumari

Macina

I 565

887

480

-416

-t293

-r89s
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Total 4896 | 489(rI
I
I

2173 4217 -5575

-+ Une baisse sensible du prix (en rîoyenne 190 [r CFA/kg contre 210 F CFA"tkg les

carnpagnes passées).

Des contraintes se structurant autour du non-remboursement des crédits, des retards dans

l'évaluation des besoins ilivraison des commandes et le transport des engrais.

-+ Des pratiques périlleuses pour les exploitations agricoles prir,ées du crédit institutionnel
(vente de bceufs de labour clans 30% des cas). Avec cependant un recours à la

diversification des cultures en moyenne dans l5 à 30 % des cas selon les t1'pes d'engrais.

Cette analyse n'integre pas le nouveau périrnètre de N4'[Jérvani (environ 700 ha) et les

approvisionnements irrdividuels par le circuit infornrel.

4 . DIVERSIFICATION DES CULTURES

4.1 - FILIERE ECHALOTE

41. . I - La Conservation des échalotes

Les travaux axés sur la poursuite de la mise au point et la difTusion de la case de conservation
arnéliorée des échalotes (rrrodèle Retail) (cf. Bah S 1998) ont concerné:

L'analyse des penes à Ia conservation sur difïerentes tecrhniques de conservatitu (sur ture

durée de 5 rnois) indique une meilleure performance de la technique améliorée. Elles sont en

moyenne évaluées a 40?tr contre 70% dans les cas où les échalotes sont conservées dans des

maisons d'habitation. Cette technique arnéliorée présente égalernent I'avantage de pouvoir
stocker des quantites plus importantes (3 à 4 tonnes d'échalotes dans une case de 20 m2).

La poursuite des travaux de dif{'usion de la case de conservation, en collabclration at'ec les

conseillers agricoles de I'Ofiice du Niger. Dans chacune des zones de Macina et du

Kouroumari, deux cases ont été construites avec une contribution des bénéficiaires. Des

maçons villageois ont également été fonnés.

L'évaluation de la diffusion de cette technologie dans le Kala- inferieur (CICF, l99ti) a

permis de recenser 577 cases de consen'ation. Dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'une
reproduction systénratique du prototype proposé, les agriculteurs ont fait des améliorations de

leurs techniques traditionnelles en fonction de leurs capacités techniques et financières. Ces

cases f,ont I'objei d'une gestion individuelle dans 650,'o des cas. Les quantités d'échalotes
stockées ont été ér'aluées à 525 tonnes. Le profit généré par cette oFration dc stockage est

évalué à environ 8-t millions de F CI"A soit une valeur ajoutee supplémentaire ntoyenne de

165 F CFA/kg. Elle atteint 235 CFA. pour la conservation dans une case rnodèle Retail.

41 ., 2 - Séchage amélioré des échalg!_es

Le séchage de l'échalote est traditionnellement pratiqué au Mali. Environ 30% de la production

est ainsi conditionnée avant d'être vendu. Les médiocres qualités organoleptiques et sanitaires de

ce produit sont des handicaps à une juste valorisation de l'échalote (comparaison avec l'échalote

fraîche) et à la conquête de nouvelles part de marché.
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l,e secirage arnélioré se tléveloppc depuis quelques annees dans les deux principaux centres de

I consomlnation (Bamako et Ségou) et aussi dans les deux bassins de production qui en sont
I éloigrés, Ie Pays dogon et la zone Office du Niger.

I Les premiers essais de sechoirs solaires en zone Ofiice du Niger ont été realises en 1992. Ils
I furent réalise par la Recherche-Développement de I'ON. Les résultats techniques furent

prometteurs, mais les produits finis n'ont pas trouvé acquéreur. sur le marché. Les coûts de

I production étaient trop élevés, et la demande faible. L'amélioration de la productivité semblait
I possible en recherchant des sechoirs de plus grande capacité.

I En 1997 le développernent de Ia culture de l'échalote amène à considérer toutes les possibilités
I de meilleure valorisation de la production. Le sechage amélioré est I'une des voies. A la demanCe

de I'OfIice et des producteurs I'LJRDOC s'engage sur un progralnme de recherche dont la finalité

I est dbppuyer les producteurs et les opérateurs dans le domaine du sechage amélioré de l'échalote.

En 1998 des travaux sont engages sur I'utilisation de plusieurs types de séchoirs, les processus de
production et la commercialisation des produits finis. I-'étude est réalisé par lv{arthe Diallo, élèr,e
ingénieur de I'IPR,IFRA et stagiaire à I'LIRDOC ( lgg8).

a) Méthodologie d.e l'étude

- Une bibliographie et une visite au Pays dogon afin de comprendre la nature des problèmes
techniques et le processus de développement d'une fïlière séchage amélioré de l'échalote ;

- Des entretiens avec les producteurs/transfonnateurs et transfonnateurs de la zone Office du
Niger;

- Des tests de matériels et d'outils de séchage ;

- Une approche de la qualité des produits, de la rentabilité économique et de I'appréciation
des consommateurs ;

- Une approche de I'organisation de Ia commercialisation des échalotes fraîches et séchées.

b) Premiers résultats

Les étapes du séclruge amélioré cle l'échalote

La préparation du produit à sécher s'avère une opération complexe et délicate à gérer dans le
temps. La qualité du produit l.rni en dépend. L'épluchage, le nettoyage et le découpage doivent
être effectués le même jour que le séchage proprement dit. Ces opérations de préparation sont
identiques quelque soit l'appareil cJe séchage. Elles font appel à plusieurs outils substituables
dont les performances different.

La diversité des techniques de séchage est fonction du type de matériels utilisés et du rnode de
gestion de I'activité.

Comme matériels utilisés, on rencontre des outils de découpage et de séchage.
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Pour le découpage les couteaux sont les plus utilisés. La découpeuse manuelle (plusieurs

I modèles) en voie de diffusion gagne de ilus en plus le terain à cause de sa facitité de
I mantpulation et d'une fabrication artisanale locale possible.

I
synthè,se des prutique.s cle séchage umélioré dan,ç Ia :one oN

Norn de I'unité t)ate de Nombre rnatériel utilisé Procluction
création d'adhérents

I Destination du Autres activités
produit séché pratiquées

70

I
I
I
I
I
I

Unité de Mme
T'raoré(Niono)

Association
Nyongondèrnè

(Seribala)

Unité de N{nre
Tangara (Ségou)

lv4lle Antoinette
(Ségou)

r 996

t996

t994

t99i

une découpeuse
rnanuelle, et des
bâches

Une découpeuse
tnanuelle et 50
séchoirs allongés

t/ne découpeuse
rnanuelle en
plastique et un
séchoir à ga,

Une découpeuse
maruelle (prêtée
par I'APROFA)
et 2 séchoirs
allongés

Faible

805kgs

Faible 45Okg
de produit

séché

Très faible et
adaptée pour
I'exploitation

familiale

Tres faible
même type

que la
précédente

Bzunako

Barnako

UCODAL

Ségou et Banako

Ségou

Néant

Néant

Séchage viande,
mangue et

céréales etc...

Séchage de la
viande
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Pour le second type de matériels, malgré leurs insufiisances, les nattes et bâches demeurent
les plus utilisés, tnais peut-on vrailnent parler de séchage amélioré. [,es petits séchoirs solaires
ne sont pas en grand nombre, et ne semblent plus intéresser les transformateurs.

[,a gestion de I'activité séchage améliorée peut ôtre individuelle (cas le plus fréquent) ou
collective (groupement d'intérôt Econornique, ayant bénéficié d'un appui financier extérieur:
cas de I'associatiotts Nyongondèmè qui est appuyée par une ONG canadienne).

Ces élérnents expliquent partiellement la faible promotion de la technique du séchage
amélioré des échalotes en zone ON. : Toutefois l'étroitesse du marché à mettre en relation
a\/ec les prix élevés à la consommation de ce type de produit semble la contrainte majeure.

[,a mise au point de nouveaux nratériels pour la préparation et le séchage permettrait des
arnéliorations cle conditions de travail et de productivité indispensables pour l'ér'olution de la
fllière. Les équipements experimentaux fabriqués et construits par CAFON et I' Energie
Solaire répondent à cette préoccupation.

c.l Mise au point des découpeuses

CAFON a entrepris de fabriquer des prototypes de découpeuse inspirés de modèles existants
au Mali. La mise au point s'effectue sur I'appréciation des tranches d'echalotes découpées,
des ternps de travaux et des matériaux de constitutions chaque découpeuse.
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Découpeuse rnécanique manuelle (lvpe Cafbn):

Elle présentc encore des insuffisances tiées à sa conception qui ne permet pas au produit de
descendre de lui même dans la chambre de tranche. S"r p"iformances (63 kgs/heure) sont
inferieures à celles du protorype de Koutiala (g0 kg/heure).

Découpeuse motorisée

I-es bonnes perf,ormances de la découpeuse motorisee (50 kg d'échalotes découpees en l0
rninutes) ne sont pas accompagnée d'une bonne qualité du produit. L'observation visuelle des
tranches d'échalote montre une irrégularité de la taille et de l'épaisseur, et par intennittence un
broyage ntarqué. Les tranches obtenues avec la découpeuse manuelle soni plus homogènes et
mieux appréciées.

Les matériaux de structure en fer oxydable des deux découpeuses devront remplacés par de
I'inoxydable ; le disque de ooupe pourrait être en matiére plastique. Ceci dans le but
d'améliorer I'hygiène des clpérations (pas d'oxydation et facilité du nettoyage)

Ces perfornlances sont appréciées par rapporf au temps de séchage cle chaque matériel et la
qualité du produit séché (couleur, odeur, etaspect des franches séchées).

Les tests de séchage n'ont pas été effectués en nornbres
donner des normes pour les perforïnances en temps de
coupée.

Les résultats quant à I'appréciation de la quatité du produit fini découlent de tests visuels
rffectués auprès de 5l commerçants dans lr,illes au tv'tati et d'une analyse au Laboratoire de
Technologie Alimentaire de Sotuba.

I
I

4t. Résu/faf d-es fe.sfs de séchage

caractéristiques du séchage eualité du produit séché
lr4atériels utilisés

.suffisants et ne permettent pas de
séchage par kg d'échalote fraîche

Tenrps de séchage obsené
en jours

I
t
I
I
I
I

Séchoir serni -i nclustriel

Séchoir allongé

Claie

très bome présentation. couleur
bien claire. les tranches bien
séparées et bien séchées. sans
irnpuretés

Très bonne présentation mais cle
couleur moins claire que Ie
procédé semi-industriel

Couleur un peu rouge â cause de
I a poussière, aspect des tranches
bon

Couleur rouge due à une légère
fennentation du produit par
insuffisance d'aération au cours
du séchage, les tranches sont
souvent collées

2

2 à 3 en fonction de la
nébulosité du tentps

Bâche

5à 6
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La quaiité cies échaiotes cie Banciiagara qPay,s ciogon) sen cie référence en rerme ci'objectif à
atteindre dans la zone de I'Of,fice du Niger. [.,a qualité du produit fini cornmercialisé est
comparable selon les types rie séchoirs semi-industriei et inciiviciuei, sgiaire ou à gaz, si ies
differentes opérations de la transfonnation sont efTectuées rigoureusement. La qualité peut
être en rapçrort avec le lieu de transformation (qualité de l'échalote fraîche et climat).

Résultats d'analyses d'échantillons d'échalotcs séchées

Identification de l'échantillon Humidité à la
réception

Absorption gr Score d'évaluation sensorielle
eaull00gr couleur odeur acceptabilité

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ech.A : échalotes séchées 18.1

méthode traditionnelle Niono

Ech.B = échalotes séchée sur 12.4

claie de 83

Ech.C = échalotes séchées sur 9.2
claie à Bandiagara

Ech,D :échalotes séchées stu' 10. I

natte et bâche

Ech E : échalotes séchées par 13. t

I'association

Ech.F : échalotes séchées au l3
séchoir sémi-indushiel
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3.9 4.6

3.4

4.0

4.4

Sottrce. : laboratoire de techrutlogie alintentaire Ilill'sotuba à llarnako

e) Rentabilité économique des différentes techniques de séchage

Les données de base sont differentes pour chaque technologie (voir les caractéristiques
techniques) et aussi pour le producteur/transformateur ou le simple transfonnateur specialisé.
Les coûts calculés prennent en compte ceux de la matière première, les charges de productiorr
. la performance du rnatériel, la durée de travail, le mode de conditionnement et les prix de
r,'ente. Les calculs donnent les résultats qui suivent (détail des coûts et des calculs en annexe).

Caractéristiqucs des matériels de séchage testés.

3.4 l72.61.4

3.63.93.6

J.J3.93.6

3.93.9

434.44. 1

--,J.i 4.1

3.8

Séchoirs
Caractéristiques

Séchoir serni-
industriel

Claietype de

Bandiagara
Découpeuse

manuelle
Découpeuse
motorisée

Séchoir
allongé

200

90

I
I
I
I
I

Coùt (FCFA)

Durée de vie(ans)

Capacité (kg)

Temps (ours) de
fonctionnement/an

3 000 000

l0

150 000

l0

80/h

Tous les jours

> 1000 000

l0

300/h

Tous les jours

99 000

5

8

90

8000

4

l5

60
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Telnpsde

séchage(f ours)

Quantité de prdt
séché/an

2

t620

2

(r4.8

4

40.5

t+I
I

Accessibilité

Rentabilité ++

+++

+++

-1- f

++ -F +++

I
I
I

Conditions
cl'utilisation.

Ses conditions
sont les mêrnes
que celles du

séchoir allongé

Zone
ensoleillée

Supporte les
hygrornétrie
élevées que

les claies

Peu étre
utilisé en zone
poussiéreuse

I{ygrométrie
faible <6094

Zone non
poussiéreuse

Températures
élevées

Pas de
conditions
spécifiques

Un certain niveau
technique

et de la
clisponibilité du

carburart

I
I

1\'i.8. : + + +. : très bon, * * : bolr. + = assez bon

ce tableau nous indique que le séchoir semi-industriel et
utilisés dans les zones poussiéreuses à forte hygrométrie .

zones chaudes sèches et non poussiéreuses.

le séchoir allongé pourraient être
La claie serait préferable pour les

Renta ité écon selonI
I
I
I

Coût de production (vrac)

Coût de productiorr (sacs)

Revenu brut (vrac)

Revenu brut (sac)

Revenu net (vrac)

Revenu net (sac)

Séchoir

éléments calculés

Séchoir

serni-industriel

Séchoir

allongé

897 FCFA

t024
1 <rtal
LJVV

2000

603

976

Claie

t-lpe de Barrdiagara

547 FCFA

698

I çnôI JVV

2000

953

1302

709 FCFA

793
| <nn
' 

JL'V

2000

791

t?07

I
I

Rénéfice/vente au frais(vrac)

Bénéficeivente au fiais (sac)

29A

707

l0s

476

452

802

tabilité

I Séchoir
éléments calculés

Séchoir semi-industriel Séchoir allongé Claie type de
Bandiagara

I
I
I
I

Coûtde production(vrac)

Coût de producfion (sac)

Revenu brut (vrac)

Revenu brut (sac)

896 FCFA

980

1500

2000

I O84 FCFA

t2tl
I 500

2000

734 FCFA

885

1500

2000
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la

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

Revenu net (vrac)

Reyenu net (sac)

604

I 020

4t6
789

766

il t5

Ces élérnents rnêmes s'ils sont théoriques montrent parfaitement l'intére, 4., producteurs à

transformer eux mêmes leurs échalotes sans passer par un transfonnateur commerçant.

Au stade actuel de l'étude du séchage amélioré aucune conclusion ne peut être donnée sur le
choix des technologies. L'expérimentation des matériels disponibles sur le marché doit être
poursuivie en mettant I'accent sur I'aspect maîtrise de la technologie par I'organisation de la
structure de transformation et de la cellule de production. Les aspects du marché des produits
séchés devront être étudiés ailleurs, APROFA par exemple.

t Commercialisation

[,a commercialisation des échalotes de I'ON subit I'influence de celle des autres zones de
production.

E,talement de la production et régulation du marché

Au Mali ,Niono, Bandiagara. et Wassoulou- constituent les trois principales zones
production d'échalotes. Les calendriers de culture sont légèrement décalés ; ainsi
production arrive sur [e marche de manière éta[ée.

Périodes d'apparition des échalotes fraîches sur les marchés

Mois Jan fevrier Mars Avril lr4ai Juin Juillet Août Sept Octo Nov

wassoulou )ry)nfI
I
I
I
t
I
l
I
I
I

)ry)rT)fuîfr
tlandiagara )ry)nnnnnnnf
Nionc'r \TlY ).y)tu)îr)nr)ryunY).ylY

l)lttgcs hi.rtrée.s apparition sur les marchés de (,ottsonûnaliort,

I)lage.s claires .çur tes marchés des zones de production.

ll n'v a pas de véritable concurrence pour l'échalote lraîche entre les zones de production
parce que la periode de pointe de chaque zone coffespond à la fin de la production de I'autre.
l-'hypothèse d'un ordre régit par la disponibilité de I'eau d'arrosage et les activités des
producteurs pcut être émise. Seuls les marchés de la zone de Niono sont approvisionnés
pressue tclute l'année (Février à Novembre).

Pour I'ensemble du Mali les possibilités d'approvisionnement des marchés en échalotes des
grandes villes sont très mal réparties au cours de I'année. On observe une altemance de
surabondance suivie de penurie (Juin à Novembre).

La rnise en marché d'un produit comme l'échalote séchée de qualité est une possibilité de
régulation de I'offre à la demande par substitution d'un produit brut par un produit transformé
stockable.
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Organisation du marché

Les enquêtes dc l'étude ne distinguent pas de circuits spécifiques à l'échalote séchcle
traditionnellement, ni d'ailleurs pour l'échalote séchée améliorée. La commercialisation de
l'échalote fait I'objet d'une action speciale en collaboration avec APROFA.

g.l Poursuite des travaux

L'intérêt de la transformation de l'échalote fraîche en produits de qualité et du séchage serni
industriel n'es plus à démontrer. Il convient seulement d'élaborer avec les transformateurs des
réferences sur les rnatériels disponibles sur [e marché rnalien, sur leur utilisation et sur la
gestion des ateliers de transfonnation de l'échalote en tenant compte de la diversité des
produits pouvant être séchés.

En 1999 il est prér,u de construire avec des artisans et de tester avec avec des
producteurs/transformateurs deux nouveaux séchoirs semi-industrieis, I'un solaire et I'autre à

gaz. Pour la construction et la formation des artisants, I'URDOC fera appel aux formateurs du
CEAS de Ouagadougou. L'URDOC est en relation avec ce centre de formation spécoalisé
dans le séchage des produits agricoles ; deux stagiaires (ON et URDOCI) y ont fait un stage en
mars 1998.

4.2 - APPUI A LA COMMERCIALISATION DES EGHALOTES
Les travaux initiés depuis 1997 se sont poursuivent à travers le pilotage d'un cadre de concertation qui
regroupe tous les acteurs de la filière echalote (producteurs. opérateurs économiques. Office du
NigerÂJRDOC, APROFA. établissements financiers), Il s'agit de rencontres périodiques dont la
dernière s'est tenue ail cours du mois d'octobre 1998. Après une analyse fine des contraintes et atouts
de la filière échalote en zone OfTce clu Niger (en commissions de travail). des intentions de
collaboration entre des organisations de producteurs et des opérateurs économiques portant sur environ
1000 torures d'échalote, ont été enregistrées.

La contribution des partenaires techniques pour la réalisation de ces intentions et la levée des
contraintes a été sollicité aussi bien par les producteurs que par les opératerus éconorniques.

Contraintes de la production et propositions de solufions

Confraintes Solutions

Problèrnes de variété (pas de variété - Continuer les tl'avaux de recherche
fi.xée) utilisation écotlpes performants

Non-disponibilité des terres

Attacpre des nuisibles

Msilleure orgmisatiolr des
producteurs en rapport avec I'O.N

Concertation ON, IER et producteurs

Salinisation/Alcalinisation des sols Poursuite des travaux de recherche

Problèrne de fourniture d'eau par - Maîtrise et arnélioration de la
I'O.N programmation respect du délai

Qualité (pourriture élevée, assez - Poursuite des travaux de recherche, et
d'eau. irnpuretés, mauvais triage) la formation des producteurs par

I'O.N.
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Contrainfes de la comnrercialisation et propositions de solutions

Contraintes Solutions Actions Responsables Mesures
accompagnerncnt

I
I
I
I
I
I
I
I

Dispersion de
I'offre

Regroupernent au
niveau des

centrales d'achat

Non-fixation des
prix en fonction
de la qualité

Catégorisation
des produits

Détennination des
critères de qualité
négociation des
prix (coût de
production
qualité, période)

ldentification et
installation de
centrale d'achat
dars les grandes
zones de
production ou
rnarchés des gros
à gros

Sensibilisation/inf
ormation renforcer
les structures
existantes

établissernent
finarcier
(élaboration de
dossier bancable)

Cornrnission
spécialisée
producteur,
cotnmerçant, avec
I'assistance des

services techniques

ldern

'l'ravaux de recherche
pour I'arnélioration de
la qualité

Etude de faisabitité

Faible
organisation des
producteurs/com
merçants

Accès au crédit

Appui à

I'organisation

Assouplissernent
des conditions
d'octroi de crédit

Chambre agriculture
services techniques
chambre commerce

Établissemenr
financier

Producteurs
opérateurs
économiques

Assenrblée générale
dans les villages

Médiatisation

Sécurisation de la
transaction

Moralisation des
transactions

I
I
I
I
I
I
I
I
I

4.3 - COLLECTE DE DONNEES STATISTIQUES MERCURIALES

43..1- Statistiques

[Jn appui rnéthodologique t;t financier du projet a çrcrmit au Service SuiviiEvaluation de
I'Office du Niger de réaiiser la collecte de données statistiques sur le maraîchage au cours de
la campagne 199711998 sur I'ensemble des zones de production rizicoles y cornpris le
nouveau périrnètre de Bérvani. L'équipe du projet a également participe à I'analyse des
données et la rédaction du rapport de synthèse.

Ce travail a permis :

L'inventaire des superficies maraîchères totales évaluées à environ 3000 hectares. De fortes
disparités existent entre les zones. Celles de Niono et de N'Débougou viennent en tête avec
resp€ctivement 900 et 700 ha. Le même phénomène s'observe entre les villages au sein d'une
même zone. L'activité maraîchère aeté pratiquee à39%en rotation avec leriz(dans le
casier), 35o/o sur des terres réservées spécifïquement au maraîchage, 23 % sur des champs de
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hors casiers et à3% sur des lopins de terres destinées à I'extension des villages (cf tableau
vrr).

Comparés à ceux des canrpagnes précédentes, ces chit-fres indiquent une {brte augmentation
des superficies maraîchères au cours des quatre dernières années.

Évolution des superficies maraîchères (en ha) âu cours des quatre clernières campagnes.

Carnpagpes 199411995 199511996 199611997 1997/1998 Vo augmentation

Niono

Molodo

N'Débougou

Macina

Kouroumali

486

26s

99

260

r89

677

233

185

320

300

655

322

702

455

38s

908

s05

705

282

583

87%

90%

6l2o/o

8%

208%

I
I
I
I
I

Total ON r309 1748 2519 2983

Occupation des différentes soles par les cultures rnaraîchères (Superfîcies en

Zones Parcelles Casiers Hors Extension

UeratgbÈg!--_ Riz Casiers _ _ Village

128"/"

ha)

Total

Niono

I\{olodo

N'Débougou

Macina

Kourounari

302

ll7
295

216

t23

584

300

2t5

l5

46

22

68

t95

20

373

20

:jl

4l

908

505

705

282

583

T'otal ON l0s3 I160 678 2983

L'échalote domine avec une occupation de 887ô des superfîcies totales soit environ 2600
hectares. Une amorce de diversification est obsen'ée dans certaines zones notamlnent celle de
Niono.

Répartition par zone des différentes spéculations maraîchères

Superficies en h4 contre saison 199711998)

Zoncs Echalote Tornate Patate Ail Gonrbo Pirnent Autres Total

92

I
I
I
I
t

Niono

Molodo

N'Débougou

Macina

Kouroumari

735

494

64s

2t3

534

t6

0

r6

39

I

z4

2

4

2

)

3

I

l8

I

l5

82 26

4l
163
88
t0 4

22 908

3 505

3 705

lt 282

t4 583

Total 262r r20 42 72 37 38 53I
t
I

2983
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>L'évaluation de rendements moyens pour les principales cultures. Ils sont globalement
acceptables mais I'ampleur des plages de variation indique des marges de manæuvre
possibles à gagner à travers une amélioration de la technicité des agriculteurs. Pour
f'échalote qui est Ia culture dominante, dans 37% dcs cas, les rendement.s sont su1Érieurs à
30 T/ha

Plages dc variation des rendcments moyens d'échalote (en t/ha)

lvlini Maxi %o de villages avec rendernent
supérieur à 30 t/tra

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

Nion<l

IMolodo

l.,l'Débougou

lvlacina

Kourournari

20tàKaticoura

7tàNDl6
l4 t à Rimassa

l5 t à Dieddah

49 t à Touba

45 t à Nara

32 à Oulq Saboula

38tàSégoucoura

l9 t à N'Galanrandjan 35 t au Krn26 36%

7goÂ

500,6

l5o/o

38otb

-fotal 7àNDl6 4gtàl-ouba 37orc

Ces variations de rendements doivent être corrélées avec les t.rrpes de sols, les dates de semis,
la fertilisation et d'autres facteurs. L'étude de la variabilité des rendement sera entreprise en
1999

43. . 2 - Mercuriales des orix

Les prix des produits maraîchers, relevés sur les marchés de Niono (prix aux producteurs) et
Bamako (prix aux consornrnateurs) ont été hebdornadairernent difÏusés sur les antennes des
radios locales. Cette information est utilisée par les producteurs dans la prise de décision pour
la commercialisation de leurs produits (mise sur le marché et négociation des prix).

Les figures I et 2 illustrent respectivement l'évolution mensuelle des pri.x moyens des
échalotes fraîches et séchées.

Figure 1

Variation du prix moyen mensuelde l'échalote

---+-Niom 
,,Bkor

-r--EST I

2 3 4 5 6i,toir7 E I 10 .tl 12

EST = échalote séchée en tranche (séchage amélioré).
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Figure 2

Variation du prix moyen mensuelde t.échalote
fraîche en 1998

5æ

rm

300

'-200

100

O l--- - : i

1 2 3 4 5 6uoiJ I I 10 11 12

Les prix demeurent globalement bas pendant la periode de récolte (fevrier à mai). Les hausses
constatées sur le marché de Niono à partir du mois d'octobre s'expliquent par le besoin en
semences nécessaire.s à I'installation des nouvelles cultures. La baisse, des prix enregistrés à
Bamako, serait reiative à I'apparition des premières récoltes du plateau Dogon et du
Wassoulou. La figure I indique une meilleure valorisation des échalotes séchées à I'aide de
techniques améliorées et mieux conditionnées (en sachet plastique) sur le marche de Bamako.

À I'avenir les prix des semences devraient être relevé à part afin de ne pas perturber
I'interprétation de ces mercuriales qui doivent traduire l'évoiution des prix des échalotes de
consommation (en annexes évolution de 1995 à 1998).

4.4 - DIFFUSION DE LA POMME DE TERRE

La cufture de pomme de terre est pratiquée dans la zone de Niono. Elle est toutefois
rare faute d'une organisation efficiente de la filière en particulier en ce qui concerne
I'approvisionnement en semence, et aussi du fait que les techniques culturales ne
sont connues que par un petit nombre d'initiés

Dans Ie cadre de I'appui à la diversification des spéculations de contre saison dans les
rizières de I'Office du Niger, à la demande des paysans, un programme de diffusion de
la culture de pomme de terre a été engagé durant la contre saison 1997 1998.

Ce progralnme a été organisé en partenariat entre : l'Office du Niger, I'APROFA et
I'URDOC. Les deux premiers ont assuré la coordination des opérations d'approvisionnement
en semences tandis qu'un volet d'appui au développement de la dite culture a été
entamée par le projet URDOC (K.Bengaly 1998).

Les activités de ce volet ont concerné pfusieurs types d'appui :

L Visite d'échange d'expérience au bénéfice de 10 paysans et de I'encadrement de I'Office
du Niger (6 agents de I'Office et 2 agents de I'URDOC) du 13 au 15 novembre 1997 dans
la région de Sikasso.

2. Organisation de journées de formation pratiques au bénéfice de 35 paysans intéressés
par la culture avec I'appui d'un paysan formateur de la région de Sikasso.

m.

I
I
I
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Crganisation d'une visite inter-paysanne pour les paysans intéressés, accompagnés des
conseillers agricoles, des zones de Niono, Molodo et N'Débougou dans les parcelles déià
installées au cours de cette campagne 1997/98 dans les trois zones.

Mise en place d'un suivi léger de l4 parcelles paysannes couvrarrl une superficie totale de 26,21

ares afin d'évaluer les pratiques paysannes et les aspects agro-économiques de la culture.

44. . I - Méthodoloaie Du Suivi :

L'échantillon du suivi est constitué de 22 exploitations paysannes reparties dans 6
villages des zones de Niono et de Molodo. Cet échantillon a été choisi parmi les
exploitations qui ont pu s'approvisionner en semence. L'adhésion à ce programme de

suivi était libre et volontaire.

Deux parcelles de démonstration de certaines techniques culturales ont été cultivées à

Kolodougou et Molodo , les exploitants concernés ont suivi un itinéraire technique conseillé
par I'URDOC. Répartition par village et par zone des parcelles suivies.

Villages

Nbre de parcelles suivies

Km 30 Foabougou Km 36 Kolodougou 
i

Km 26

I l0

l\'lolodo I

I

44. .-2. RESULTATS

d CVae A renAemenl

Le rendement moyen sondé par parcelle cultivée (moyenne des poids de tubercules
récoltés par placette) est de 17.28 Uha (CVde 63 o/o).ll varie entre 0,35 et41 Uha.

Le rendement déclaré moyen par parcelle (12 cas) est légèrement inférieur (13,5
Uha) variant entre 2,5 Uha et 25,4 Uha. Les superficies moyennes cultivées chez les
14 paysans suivis étaient d'environ 2 ares, variant entre 0.5 are et 12 ares.

En zone soudano-sahélienne, les rendements varient généralement entre 20 - 40
Uha (lER, 1994). A Sikasso, la principale zone productrice de la pomme de terre au
Mali, le rendement moyen au niveau des producteurs est d'environ 30 tonnes par

hectare (Koné 1995). Le rendement moyen obtenu à Niono peut donc être amélioré.

Les rendernents enregistrés, très variables mais faible dans l'ensemble, seraient le
résultat des insuffisances techniques des produc{eurs dans la conduite des
opérations culturales ( principalement la qualité des semences et les dates de
plantation).

Les semis se sont étalées entre le 9/01/98 au 2lA2l9S; ils sont tardifs. Ces
implantations tardives s'expliquent par les difficultés rencontrées par les paysans
pour acquérir leurs semences.
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Le cycle moyen de culture s'est étalé sur une durée de 79 jours (CV g %).Ce cycle
moyen est plus court que celui donné dans les références (90 à 1 10 jours selon le
mémento de l'agronome).

Les deux cultivars principaux ont été plantés, Lola et Léon ATLAS, ne donnent pas
de différence de rendement (17 et 1B Uha) et de cycfe (79 et 76 jours).

bt Quelgueï éléments sur les itinéraires techniaugs.

Lcs types de parcelles

La majorité des parcelles sont des parcelles de double culture (riz et rnaraîchage) ; deux
parcelles ne sont cultivées qu'en maraîchage. Les cultures sont installées sur les differentes
catégories de sol rencontrées dans la zone Office du Niger. Seules deux parcelles
présentaient des problèmes de salinisation (salant blanc ou noir).

Les semencs:s et la fertilisation

En moyenne les paysans ont utilisé 12,8 kg/are de tubercules mères à la plantation
(12.800 kg à l'hectare);ce qui correspond environ à une demi caisse de semences
commercialisée (50 caisses pour un ha). La dose de semence appliquée à Sikasso
est de 40 caisses (1 tonne) par hectare. Selon Koné et al. 1996, le type de semence
constitue le premier facteur de variation de la quantité de semences qui varie de 900
à 1450 kg/ha pour les semences certifiées, et de 1600 à 5300 kg/ha pour les
semences locales.

La germination de certains tubercules étaient très avancés au moment de la
plantation. La longueur moyenne des germes à la plantation pour toutes les parcelles
était de 2.1 cm (CV de 92 %). Les semences ont été prégermées de deux manières.
La première méthode consistait à asperger de I'eau sur la semence dans la caisse
qu'on plaçait dans I'obscurité et au bout d'une semaine la semence était prête. La
seconde méthode consistait à couvrir de sable la semence qu'on étalait par terre et
qu'on arrosait régulièrement jusqu'à la germination.

Les paysans ont appliqué différentS types de fertilisation avec des apports de matière
organique, de DAP (200 kg/ha) et d'urée (100 kg/ha). Les rnodalités d'application
montrent une grande diversité.

Variabifité des techniques d'implantation

La densité de semis appliquée est en moyenne 650 poquets par are. Elle peu varier
du simple à plus du double.

Le semis a été fait dans des trous de 10 à 20 cm de profondeur sur 20 à 30 cm de
diamètre. A la différence du semis sur billon, ce mode de semis ne nécessite pas de
fréquents buttages pour protéger les tubercules contre les coups de soleil.
Généralement un seul sarclo-binage est suff,rsant avec cette technique selon les
conseils du paysan formateur.

Variabilité des modes d'inigation

Tous les paysans suivis arrosaient leurs parcelles à fa calebasse mais fes doses et
les fréquences d'irrigations étaient très, variables. Au moment où certains arrosaient
1 fois chaque 2-3 jours, d'autres irriguaient 2 fois par jour.

I
I
I
I
I
I
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Entretien

Comme la technique de plantation appliquée ne nécessitait pas de buttage d'après le
formateur, la plupart des producteurs ont fait deux sarclo-binages dans leurs
parcelles' Cependant des tubercules verdis par le soleil ont été observés dans une
parcelle à sol très argileux présentant des fentes larges. Nous avons également
observé dans la parcelle n" B des tubercules exposéJ verdis qui germaient avant
même d'être récolté. ces deux cas nécessitaient un buttage

i - Quelques factcurs influençant le rendement

l,e rendement final par parcelle est principalement déterrnin é trtar le nonrbre de tubercules
sains produits (en moyenne 2750 tubercules par are). I-e poidi *oy.n des tubercules joue
relativement peu.

ii - Les rendements selon la nature du sol.

Selon la nature du sol. les plus élevés des rendements ont été observés sur de.s sols légers
(sablonneu.x).

Il existe également une bonne réponse à la quantité de DAP appliquée. Panni I'ensemble des
parcelles une seule parcelle se distingue en raison d'un apport d'êngrais particulièrement élevé
(tJrée. DAP et fertilisation organique).

La culture de la pomme de terre est particulièrement exigeante, une faible fertilisation
pourrait avoir une incidence sur les rendements de la culture de riz suivante.

44. . 3 - Co?clusians aqricoles

Les niveaux de rendements moyens sondés (17 tlha) sont moyens à faibles et la
variabilité très forte traduit le caractère expérimental de ôette culture. Des
améliorations sensibfes des rendements peuvent être envisagés.

Le rendement est principalement limité par fe nombre de tubercules par plantes lié
lui même au niveau de DAP appliqué et à l'état physiologique de la semence. La
qualité des semences est donc un élément déterminant ciés'rendements.

Les tubercules obtenus sont relativement petits. Leur poids est faiblement lié au
développement des feuillages et dans une moindre mesure au niveau de DAp
appliqué notamment lorsque fes doses appliquées sont faibles (moins de ZO0
kg/ha).

- Quelques probfèmes phytosanitaires ou techniques ont été observés (nécroses
des collets brûlure, inondation) qui pénalisent les rendements.

I
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44. . 4- Quelqueséléments.économiques.

Compte tenu des petites superficies cultivées cette campagne, 4 des producteurs
suivis ont commercialisé une partie de leur production. Les prix varient entre 250 et
300 FCFA/kg en fonction de la date de vente. Le reste de la production a été
autoconsommée.

Une première simulation d'un compte d'exploitation ramené à I'hectare est réalisé
avec l'expfoitant n'1 de l'échantillon.

Cette première évaluation, bien qu'irnparfaite (une seule exploitation), permet de
dégager I'intérêt technico-économique de la culture de la pomme de terre dans la
zone ON. Elle devra être complété par un sulvi économique plus approfondi dans
une seconde campagne.

Gompte d'expfoitation rapporté à I'hectare de la parcelle N" 1.

Libelf és Quantités P.U. Fcfa Total (F cfa)

I
I

Semences

FO

Urée

DAP

Redevance

Total Intrants

Préparation sof
(labour)

Découpage
Plantation

Binage JïH / ha

lrrigation JTH/ha

Récotte

Total main d'oeuvre

Total charges

625 kg/ha

7 Uha

0 kg/ha

207 kglha

75

10

18

20

76A

5000

200

2AA

4 900

1 000

1 000

1 000

1 000

475 000

35 000

0

41 400

4 900

556 300

20 000

75 000

10 000

18 000

20 000

143 000

699 300

Recettes

Bénéfice

17 tlha 250 000 4 250 000

s 550 700

I
I 44. . 5: Conclusio! et perspectives

Les résultats de ce suivi sur fes premiers essais de la
dans la zone ON indiquent que I'exploitation de cette
plusieurs plans :

culture de pomme de tere
culture est intéressante sur
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Cette culture pourrait améliorer et diversifier la ration alimentaire des populations de
la zone

Elle peut augmenter les sources de revenu monétaire des exploitants,

Les principales contraintes évoquées par les producteurs sont :

Les difficultés d'approvisionnement en de semences de qualité à temps,

Les maladies constatées dans les parcelles (flétrissement et dessèchement des

plants, pourriture des tubercules)

L'insuffisance d'espaces disponibles à temps pour cette culture,

L'insuffisance de la maîtrise des techniques culturales (découpage, plantation,

irrigation, fertilisation....)

La résolution de ces contraintes nécessite des investigations et des appuis :

i - Pour I'encadrement:

-+ Appui à l'organisation des producteurs pour leur faciliter I'approvisionnement en

sernences de qualité et à temps (en début de saison)

-+ Organisation de séances de formations techniques à l'attention des producteurs

sui les techniques culturales de la pomme de terre (préparation de la semence, et

du sol, méthode de plantation, opération de buttage'.').

ii - Pour Ia recherche :

-+ Caractérisation des niveaux de fertilisation économiquement rentable (notamment

le DAp) en tenant compte de la sensibilité de la culture suivante (riz par exemple)

et de l'évolution du statut du sol en DAP.

-+ ldentification de variétés intéressantes, dans le contexte climatique parliculier de

I'ON (potentiel de rendement et de ses composantes, cycle), à différentes dates

d'irnpfantation. ll s'agira également de comparer les résultats technico-

économique potentiels par rapport à d'autres zones de production dans la sous

région.

--+ Evafuation de I'intérêt technico- économique du découpage des tubercules-mère

en tranches à I'implantation (le découpage des bulbes permet de fimiter la quantité

de semences à utiliser, mais quel est I'impact de cette technique sur les

rendements ?)

-+ ldentification des problèmes phytosanitaires réels qui se posent en vue de trouver

des solutions adéquates.

iii - Autres axcs de travail

pour une meilleure amélioration de la filière d'autres travaux pourront concerner :

I
I
I
t

I
t
I
I
I
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* La détermination des dates d'implantation optimales en fonction des cycles
respectifs des variétés pour une mise en marché, par rapport aux besoins
nationaux et internationaux (Cote d'lvoire).

* La détermination des qualités des tubercules requise pour le marché national et
international (variété, calibre, coloration etc.),

* Des pourritures de tubercules constatées ont suscité des questions à savoir si
elles sont due à des maladies ou à la méthode de plantation (en poquets). Cette
technique est appliqué dans une zone (Sikasso) où le niveau de la nappe
phréatique diffère de celui de I'ON. Donc il serait intéressant a titre comparatif
d'installer des tests de semis sur billon et en poquets pour déterminer la méthode
qui serait le plus adapté aux conditions de l'ON.

* Compte tenu de la fréquence élevée des sols argileux et que tous les paysans
intéressés par la pomme de terre ne pourront pas accéder à un sol léger, il serait
intéressant de voir quelles seraient les techniques (niveau de prégermination par
exempfe) les plus adaptées sur sol argileux (nous avons constaté que sur les sols
argileux les semences bien prégermées (germes atteignants au moins 5 cm) ont
un taux de levée plus élevé.

4.5. ARBORICULTURE

Dans le cadre des appuis à la diversification des sources de revenus pour les agriculteurs, un
premier diagnostic a été posé sur I'arboriculture en zone Office du Niger (cf. Koita M. 1999).

Cette étude a pour objectif de faire :

o Un état des lieux de I'arboriculture en zone Office du Niger.

. Une approche des potentialités et contraintes de la zone de l'Office du Niger en matière
d'arboriculture fruitière sur les aspects :système de production et leur productivité, la qualité
des produits, la commercialisation, la transformation des produits et la rentabilité de la filière.

. Une identifrcation des besoins d'étude et de recherche ainsi que des axes de travail en
Recherche/Dévelo ppement.

Pour sa réalisation, la méthodologie suivante a été adoptée :

o Le recensement des vergers et des exploitations qui pratiquent I'arboriculture à I'aide des
documents fournis par le service SuiviÆvaluation dans les zones de Niono et de Molodo et
ailleurs sur la base de communications personnelles des agents d'encadrement.

o Des entretiens individuels avec 14 arboriculteurs ( 14 à Niono, 9 à Molodo, 9 au
Kouroumari, 9 à Macina et 3 à N'Débougou), choisis en fonction de la diversité de la taille de
Ieurs vergers. Un guide d'entretien a été utilisé.

Les résultats ici présentés ne concernent qu'une première phase réalisée par un consultant
junior (ieune diplômé).La mission future d'un consultant senior specialiste en arboriculture
permettra d'affiner ce diagnostic et de dégager les axes de travail.

Comme premiers éléments on peut noter :

tr Une concentration des vergers dans la zone de Niono (76% des surfaces totales)
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U i,a iaitriesse cie ia taiiie cies vergers. En effbt, ies 268 expioitations enrégistrées expioitent
267 ha de vergers parnri lesquels 580,6 ont une taille inferieure ou égale à 0,5 ha et près de

9A% ne ciépasse pas 2 ha.

Un vieiliissement cies vergers lpius de 20 ans dans 62% cies cas,|

La pratique du maraîchage cians ies vergers cians 39% cies cas et de ia rizicuiture en

hivernage (32% des cas).

La dominance des manguiers (55oÂ), avec un développement de la culture de banane dans

la zone de Macina (principale espèce dans 44% des vergers). Cependant d'une manière
générale, on observe une diversifîcation des especes c.ultivées.

Dans 84% des cas, les canaux d'irrigation de I'O.N constituent la source d'alimentation en

eau des vergers. Des cas d'utilisation de puits et de motopompe ont été obserués.

fl 89% des vergers sont propriétés collectives de l'exploitation (mise en valeur et gestion

commune).

l)es coupures d'eau aux conséquences néfastes.

L'absence de maladies (excepté quelques cas de gommose sur les agrumes).

Des difficultés de commercialisation pour les variétés traditionnelles de mangues

(concurrence avec production de Sikasso) mais un marché porteur pour les autres espèces.

Une demande d'assistance des planteurs pour la formation aux techniques modernes de

production arboricole, l'introduction d'espèces performantes, le développement de

stratégies . de cornmercialisation appropriées, I'installation d'infrastructures de

transforrnation.

5 - ELEVAGE

Les activités menées dans ce d<lmaine avaient été déflnies en 1997 par les trois grandes

commissions de travail qui regroupent I'ensemble des acteurs concernés à savoir :

Comrnission arnénagement et gestion concertés des zones pastorales.

Conrmission réglemenlation villageoise.

Cornmission intensifi cation des systèmes d'élevage.

5.1 - GOMMISSION REGLEMENTATIONS VILLAGEOISES.
Une étude diagnostic en matière de réglementation villageoise (C. Dembéle) est terminée en

I 998.

Dans le Kala-inferieur (Niono, Molodo et N'Débougou), les expériences paysannes en

matière de réglementation de la gestion des mouvements du bétail et des conflits ont éte

inventoriées et analysées. 68 conventions parrni lesquelles 54 orales et 14 faisant I'objet d'un
document écrit ont été identifiées.

I
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Lcs conventions notifiées à I'adrninistration sont les plus respectées. Par ailleurs les nombreux
cas d'infraction pourraient s'expliquer par diverses raisons parmi lesquelles la fragilité de
I'autorité des responsables villageois, le laxisrne dans I'application des sanctions prévues, les

insuffisances dans l'élaboration des conventions et la divergence des intérêts des acteurs.

Cependant une volonté d'amélioration des conventions avec I'appui des services techniques a
été notée chez tous les acteurs. Ceci a permit l'élaboration d'un projet de cadre de

concertation.

Ce travail sera poursuivi en I 999 par un suivi dans 3 villages de I'application er des évolutions
des réglementations, ainsi que des conflits entre agriculteurs et éleveurs.

5.2 - COMMISSION INTENSIFICATION DE L'ELEVAGE

52. . 1 - Les tests de cultures founagères villaoes

C'est la poursuite des actions initiées en lggT clui visent à mettre à Ia disposition des

agriculteurs, differentes espèces fourragères dont ils maîtrisent les itinéraires techniques et les

techniques de stockage.

Les premiers résultats de cette opération menée en collaboration avec l'équipe ESPGRN du

CRRA/IER Niono indiquent une relative maîtrise des techniques de productiorr mais des

insuffisances dans celle des techniques de conservation e.t de stockage

Problérnatique

En 1996, il avait été constaté qu'un nombre imçrortant d'exploitants des zones de Niono,
Molodo et NDébougou de I'Office du Niger accusaient des retards et des difficultés dans

I'exécution du calendrier cultural recommandé. L'état du cheptel bovin de trait était mis en

cause ; une mauvaise alimentation avant et pendant la periode de travaux : et un suivi sanitaire
insuffisant.

En 1997 I'URDOC avec I'appui de I'IER proposait à la suite de travaux effèctués en commun
proposait un complément alimentaire et des réferences techniques pour des rations et des

cultures fourragères. En 1998 les investigations se poursuivent avec une étude sur l'état et le
suivi sanitaire des bæufs de traits alors que I'Oftïce du Niger s'est totalement désengagé de ce

domaine qui est actuellernent assumé par les r,étérinaires privés.

Cette étude est réalisée par I'URDOC en collaboration avec I'IPR/IFRA (Docteur Girnga
Voulibply et deux élèves ineénieurs stagiaires H. Kassimbara et S.S. Obotimbe. La finalitéest de fatre un état des lièuiËi AèÏieriiSi'ilïciaen* d;llalar sanitaire du bétait de rrait sur lerespect du calendrier cultural et sur les rendement de la riziculture en simple culture.

a) Méthodotogie

Plusieurs étapes

- Synthèse bibliographique ;
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Enquêtes de tenain selon des entretiens collectifs (assemblées villageoises dans 40

villages 54% des 76 villages du Kala inférieur) et individuels avec 400 exploitants

groupés en 3 classes ( classe A plus de 7 boeufs de trait, classe B de 4 à7 bæufs de trait et

classe C moins de 4 bceufs de irait) et 30 bergers. En plus 280 anirnaux ont été sournis à

I'examen clinioue avec des analvses de fèces.

- Discussions des résultats lors de réunions
enquêtes et par le domaine de l'étude.

ôJ Résu/fafs

avec les differents acteurs concernés par les

i - Etat sanitaire des bæufs de labours.

[,es fréquences des principales maladies sont élevées dans les villages de l'échantillon : en

.oy"ttnà Distomatise (95%),Trypanosonriase (83 o/o), Péripneumonie (73%), Pasteurellose

(50%), Fiévre aphteuse (72%). Elles sont moirrdre pour les échantillons d'éleveurs et de

bergers e rencontrent

I
I 

Pourcentage des principale,s maladies selon les échuntillons

échantillons Distorna T'rypano Péripneu Pasteu Fiéwe
tose sotniase monie rellose aphteuse

I
I
I
I
t
t
I
I
I
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Villages

Exploitants

bergers

95o/o 83o/o

83o/o 650/o

ll0o/a 77o/o

73o/a 50o/o 72o/o

62oto

27% 87o/o

47%

l7

l.es exarnens cliniques et de laboratoires confîrment ces données d'enquêtes obtenues auprès

des acteurs et mettent en évidence des parasitoses intestinales (strongylose et coccidiose) et

des parasitoses externes (gales et tiques). Pour l'échantillon de 280 animaux de labour

seulCment 52oÂ étaient jugés sains, 1% suspects de rnaladies infestieuse, 2l% suspects de

maladies parasitaires et 23% parasités.

[,es vaccinations ne sont pas systématiques ; leurs taux varient de 3l% à o/o selon les

catégories d'exploitation. Les cléparasitages sont etïectués avant et après la transhumance avec

des féquences moyennes differentes (84-9ô avant transhumance et 49o/o après transhumance).

Au cours des enquêtes réatisees la maladie du BougeTd ou maladie paralysante est signalée

chez les bæufs de traits.

ii - Appréciations des exploitants sur les prestations sanitaires

Il ressort des assemblées villageoise que les intervention sanitaires pratiquées par les

prestataires actuels sont inefficaces et chères. Les exploitants sont plus mesurés dans les

entretiens individuels;en moyennes pour les immunisations 52% d'entre eux étaient satisfaits

des service de I'Office , ils ne le sont que 449/o pour les services des vétérinaires privés ; pour
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les soins curatifs la tendance est légèrement invers ee 49% pour les services de I'Office et 52o/o

pour les privés. Les coûts actuels des prestations sont jugées trop élevées.

Afîn d'améliorer la santé de leurs bæufs de labour les paysans des villages des enquêtes
envisagent de poursuivre les vaccinations et les déparasitages et demande l'éradication de la
distomatose et de la trypanosomiase. Pour ce dernier point ils se montrent peu réalistes par
rapport aux mesures de prophylaxie possible.

iii - Stratégies des paysans pour améliorer Ie conditionnement des bæufs de labour

Arrréliorer I'alimentation est le seul objectif de 69% des exploitants interrogés ; santé et

af irnentation sont envisagés par 25% ; le reste des exploitants (6o,6) considèrent qu'ils ont à
améliorer le mode de conduite des animaux, la santé et I'alimentation, tout à la fois.

Il est important de signaler que plus de la moitié des exploitants enquêtés expriment un certain
pessimisme quant à I'avenir de la traction animale dans le nouveau contextc de I'Office du
Niger. Cette anitude pourrait provenir du manque de maîtrise de ces exploitants de cette

lonction traction bovine dans leurs exploitations pour les aspects alirnentation, santé animale,
valorisation (fumier et viande), carrière et renouvellement des animaux.

cl Qrscussrbns ef perspecfives

L'état sanitaire des bovins de trait doit être une préoccupation pour le développement des

systèmes rizicoles : il conditionne l'équilibre des exploitations en traction animale : résultats

techniques avec le respect du calendrier cultural et aussi la production dc la matière organique
pour une meilleur gestion de la fertilite dans les differents systèmes de culture. læs exploitants

actuellement sont beaucoup plus sensibles à I'aspect alimentation qu'au suivi sanitaire
préventif (hors les vaccinations).

Au delà des besoins d'information et aussi de formation sur le suivi sanitaire et la prophylaxie
du bétail bovin de trait, les exploitants aspirent à de meilleurs services des vétérinaires privés

à des coûts rnoindre que ceux actuellement en viguerrr. Une approche contractuelle semble

pouvoir répondre à I'ajustement de la demande de suivi sanitaire et de I'offre disponible ;

cependant un modèle d'organisation des services de soins vétérinaires pour un groupe d'agro-
éleveurs dispensés par un vétérinaire n'est pas disponible. Cela justifie une action de

recherche développement pour les années à venir.

Ce travail sur le suivi sanitaire de bétail devra aller de pair avec I'amélioration de

l'alirnentation af,rn d'obtenir des animaux de rneilleures perforrnances (travail et production dé

viande). Les actions de recherche avec les agro-éleveurs commencés par I'URI)OC dans le
donraine de I'intensification des systèmes d'élcvage conrrnencés en 1999 vont dans ce sens.

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la levée des contraintes occasionnant une baisse de

performance des animaux de trait (préjudiciable au bon déroulernent du calendrier agricole).

Mené en collaboration avec I'IPR/IFRA de Katibougou, il a porté sur la réalisation d'un bilan
du suivi de l'état sanitaire des B[, depuis le désengagement de I'ON et le diagnostic des

stratégies développées par les agriculteurs.

Dans les trois zones du Kaf a-Inferieur, des entretiens en assemblées générales ont ëTé

effectués dans 40 villages; 400 producteurs (trois classes d'exploitations agricoles) et 30

bergers ont fait l'objet d'enquêtes individuelles. Des examens cliniques ont été opérés sur

280 bæufs de labour.
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Comme principaux résultats on note :

l. Des insuffisances notoires dans l'état sanitaire des bæufs de labour, par rapport aux efforts

de traction demandés

Des insuffisances dans le suivi sanitaire par rapport à la periode d'intervention des agents

de l,ON. pour la campagne I 996-97,le taux de couverture vaccinale des bovins dans les

trois zones du Kala n'est que ,ce 26%. [,es examens cliniques et de laboratoire révèlent que

25% des boeufs de trait s;uffrent de parasitisme ou d'affections respiratoires- Le constat

d,une absence totale de contrôle des aôtivités menées par les vétérinaires privés, favorisant

les cas de non-respect de la déontologie professionnelle est de nature a aggtaver ces

insuffrsances.

L'apparition d,une nouvelle maladie dans le Kala (maladie paralysante décrite par les

éleiéurs et les bergers). Son étiologie reste non élucidée'

Une absence totale de conseils zootechniques, limitant la rnaîtrise de contrôle de l'état

sanitaire des B[- par les exploitants qui ont tendance à développer des stratégies d'auto

médication (blancirissement de la maladie), dangereuses à moyen terme'

5. La nécessité d'améliorer le suivi sanitaire des bæufs de labour

Le système de production rizicole en zone Offrce du Niger sur la traction animale pour les

travaux du sil et les transports. Le développement de la riziculture intensive laisse entrevoir

des difficultés de gestion cle la fertilité des-parcelles en double culture, et aussi une nécessaire

intensification de l'élevage. L'élevage Uovin s'intègre progressivement dans I'exploitation

rizicole alors qu,il n'était il y quelques années qu'une activité parallèle pouvant fournir le

bétail de trait.

D,autre part tes cultures maraîchères demandent des apports importants de- matière orgallique'

Le dévetoppement de ces cultures a eu pour effet immèdiat une relative demande insatisfaite

en dépit des pratiques de compostage dans les yillages.

La rnatière organique devient une marchandise et il s'est avéré important de mieux connaître

les besoins et ies piatiques dans la zone de I'Office du Niger'

[,,URDOC a réalisé une étude (A A. Doumbia 1998) qui s'appuie sur une bitrliographie et sur

des enquêtes auprès des exploitants. Le produit de cette étude est un outil de gestion de la

matière organique (production et utilisation) dans I'exploitation rizicole en zone office du

Niger.

Les conclusions de cette étude (AA Dournbi a 1999) sont les suivantes.

+ Les sols de l,offrce rJu Niger d'une manière générale ont besoin d'amendement humique a

fîn d'améliorer leur structure.

=+ Il existe d'énormes potentialités, mais peu exploitées

:+ [,es agriculteurs reconnaissent |importance de ta matière organique et ont tous une

certaine connaissances en la matière. En effet ils ont développe difTerentes techniques par

I
I
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rapport à la production et I'utilisation de la matière organique. Cependant un appui
technique reste encore nécessaire.

:+ Le niveau d'utilisation de la fumure organique est en progrssion malgré qu'il soit faible.

=Les contraintes identifîées sont:l'insuffîsance des moyens de transport, I'inaccessibilité
des champs dans certaines zones (zones non réaménagées), et le problème de la main
d'oeuvre liée à I'interférence de la production de la fumure avec les travaux de contre
saison.

=) l)e la part de la recherche de nombreuses expériences ont montré I'impact de I'utilisation
de la fumure organique sur la structure des sols et le rendement des cultures.

Ces résultats pour la plupart obtenus en station, demandent à être testés sur dilferents tvpes
de sols, et de conditions culturales avant d'être considérer comme définitifs et susceptibles
d'application sur une échelle plus grande.

l. â Des tests en milieu réel ont été eff€ctués dans les zones de Macina, N'Débougou et

I iysl;!: il",J;::"n.'tns 
d'autres dans les différentes zones écologiques qui composent

Du coté de Ia vulgarisation de nombreuses techniques ont été conseillées mais le taux
d'adoption est faible, alors que ces techniques semble être bien perçues par les paysans. Ce
comportement des paysans pourrait être attribué à I'insuffisance des moyens logistiques et des

appuis couseils.

Le thème cle la matière organique est abordé par I'IIRDOC dans I'action "conseil de gestion
aux exploitations", et aussi dans I'appui à I'intensification de l'élevage bovin. L'outil de
gestion de la fumure organique éiaboré sera testé dans le cadre de ces actions avant d'être
proposé au service conseil rural de I'Office.

52. . 4 - Appui à l'intelrsification de l'élevage boyin

Cette opération initiée en fin d'année 1998 avec un groupe de vingt exploitants engagés dans

l'intensification de l'élevage a pour objet I'amélioration des rnodalités techniques et

économiques des pratiques cles éleveurs, la création d'innovation, l'élaboration de nouvelles
références pour la zone Ofiice du Niger et d'outils utilisables par les conseillers ruraux et les

producteurs pour le suivi de l'élevage bovin.

Elle est menée en collaboration avec le SLACAER, le CIDR (Unité DANAYA de Niono) et
l'équipe ESPGRN/IER de Niono.

5.3 - COMMISSION HYDRAULIQUE PASTORALE
Les travaux de I'enquête "Recensement participatif du betail bovin dans le Kala inferieur" ont
été restitués aux differents partenaires de la commission.

Le travail avec les éleveurs s'est poursuivi en 1998 afin d'avancer dans la problèmatique de
I'abreuvement des animaux dans les zones pastorales en periphérie de I'Ofïice du Niger. Le
périmètre de N'Godila est retenu par la comrnission pour être une zone sur laquelle il pourra
être envisagé d'investir pour la réalisation d'un point d'eau durable (ressources en eau et
pâturages) qui sera géré par une organisation d'agro-éleveurs Les études pastorales et
hydrauliques sont en cours de réalisation. Elles ne pourront être frnalisée que fin 1999.

I
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6 - LE CONSEIL DE GESTION AUX EXPLOITANTS AGRIGOLES

La nouvelle conjoncture qui prévaut depuis une décennie à I'Office du Niger avait conduit le

projet Centre de Prestation de Service à organiser en 1996 un atelier sur la gestion des

exploitati on agri coles.

Les participants à cet atelier ont établi le lien entre I'amélioration de la gestion au sein des

exploitations familiales et celle des organisations paysannes. Il avait été recommandé au

PCPS de s'intéresser à la gestion des exploitations familiales. Les investigations ont débuté

dès septembre 1996 par une étude de I'AADR (Association d'Aide au Développement Rural)
pour un inventaire des outils de gestion au niveau des exploitations familiales en zone Office

. du Niger.

Cette étude exploitée par les deux projets CPS et URDOC constatait

+ L'absence d'outils de gestion élaborés et maîtrisés,

-+ I'utilisation cl'outils d'enregistrement variés au niveau de certaines exploitations (agendas,

calendriers cahiers bloc-notes, feuilles volantes....) pour noter quelques informations
techniques et/ou financières de l'exploitation.

=+ des insuffisances notoires dans I'utilisation de ces outils : l'ensemble des activités

n'étaient pas prises en compte, les données relevées étaient partielles avec, des risques de

mauvaise transcription et de perte d'information, le tout en partie lié partie au faible

niveau d' alphabetisati on.

La réaction des deux projets à ce constat a d'abord été un travail bibliographique et une

proposition pour un programme test. La mise en æuvre conjointe de ce programtne a été

discuté avec les organisations paysannes partenaires du CPS et plusieurs paysans travaillant
avec I'URDOC. Les travaux ont débuté I'hivernage 1997,1'URDOC s'occupant des aspects

techniques et le PCPS des a.spects financiers. Ce test est poursuivi en 1998.

Après deux années de travaux avec un groupe de 15 exploitants une déntarche pour un conseil

de gestion a été mise au point appuyée par des outils adaptés pour être utilisés par des

exploitants alphabétisés.

6.{ - PRESENTATION DE LA DEMARCHE

61 . . 1 - Caractérisation des exploitations aqrjc.oles

Composition de la famille

Inventaire du patrimoine

Identification des contraintes et atouts, choix stratégiques, résultats techniques, projet et

objectifs

Mise au point de fiches de fonctionnement (cf annexe)
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61 . . 2 - Elaboration de modèle orévisionnel d'action

Une enquête est effectuée auprès de chaque exploitant sur la programmation prévisionnelle de
toutes ses activités rizicoles , parcelle par parcelle et les stratégies de financement (montant et
sources) y afTérentes.

Ces élérnents sont répertoriés sur un cadre de représentation dont ia cohérence esr ciiscutée
avec I'agriculteur. Au besoin, il fait l'objet d'un ajustement.

6i. . 3 - Mise en place proqressive cie nouveaux outiis de gestion

Les agricuiteurs qui entrent en conseii cie gestion utiiisent ciejà cies outiis de gestion qui ieur
sont propres qui peuvent être les suivants selon leur utilisationles objectifs visés.

Outiis utiiisation Objectiis visés

r\genoas

L'ahrers

Bioc-notes

Caiendriers

Feuilles volantes

Enrégisrrement
crédits, créances et
dettes

Décorticage, battage.
trésorérie

Réunions

Principaies ciates ciu

calendrier agricoles

Pointage de la main
d'æuvre
occasionnelle

Gestion cies créciits et
dettes

Gestion ciécorticage.
battage, trésorerie

PV

Gestion ciu caiencirier
de travail

Enregistrement des

coûts cie ia main
d'æuwe

t)utre ces outtis qut pouffont encore être utiiisés, trois nouveaux outiis sont rnis à ia
disposition des agriculteurs :

ai ,,lun calencirier prévisionnei

Après ciiscttssions sur ia cohérence ciu programme par rapport aux moyens et aux
chevauchements, un calendrier prévisionnel d'exécution des differentes operations est élaboré
par ies conseiliers et remis aux paysans à chaque ciébut de mois.

b.i ',Xiu cahier technique

Dans ce cahier, i'agricuiteur note quoticiiennement pour toutes ies parceiies, les activités
effectué*tl,lu main d'æuvre (qualité et quantité) et les intrants utilisés.

c.i .Dun cahier sle trésorerie_

Ii sert à enregistrer les iÏux bucigétaires à savoir les entrées, les sorties et les soicies d'argent
liquide de I'exploitant.
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61 . . 4 - Suivi hebdomadaire de I'exécution du modèle d'action

Au cours d'un passage hebdornadaire, le conseiller oLlserve la tenuc des documents et discute
avec I'agriculteur les modilications oçÉrées, les difÏ'icultés rencontrées, les solutions
envisagées.

61. . 5 - Analyse des données

Après phot<lcopie des clocuments de I'agriculteur, les donnees sont saisies et analysées ( par
les conseillers. Elle porte sur le niveau de respect de la programrnation (technique et
économique), les rnoditlcationsiajustements o1Érés, le bilan Ijnancier, les contraintes
techniques rencontrées sur les differentes parcelles et leurs impacts possibles sur la
production.

61 . . 6 - Restitutians (individuelles et collectives.t.

Les résultats <Jes premières analyses sont discutés de manière individuelle avec chaque
agricultcur et dans la mesure du possible, il corrige les insuffisances.

En rlilieu de campagne, une évaluation à mi- parcours est faite en groupe par I'ensemble des
agriculteurs adhérents au programme. Des cas types (anonymes) sont présentés et discutés.
Des expériences personnelles d'exploitants volontaires sont également discutées.

En fin de campagne, l'analyse globale du bilan des exploitations (technique et financier) est
présentée et discutée conrne précédemment. Elle fait suite aux restitutions individuelles
auprès de cltaque agriculteur. C'est I'occasion de faire la critique de la conduite du
prograrnme et des suggestions pour son amélioration.

6.2 - BILAN ACTUEL

Le bilan de cefte démarche après deux années est positif.

62. . I - . I Une bonne maîtise de Ia demarche globale
Elle s'apprécie à travers la bonne utilisation des di{'ferents outils proposés :

Bonne maîtrise

Calendrier agricole 100%

Cahier Technique 86o'/t

Cahiers de trésorerie 40%

Maîtrise passable Maîtrise insuffisante

7%

40%

Toto

20%

Les insufftsances dans I'utilisation du cahier de trésorerie s'expliquent par le faible
niveau d'alphabétisation, la multiplicité des centres de décisions (ceux qui remplissent les
documents ne sont pas toujours ceux qui decident) et les retards de remplissage au niveau de
certaines exploitations.
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62. . 2 - Des résultats liés à t'utilisation de cette démarche
- Maîtrise du calendrier agricole : respect de l'âge des plants au rcpiquage, respect dcs

dates d'apport d'engrais, réduction des risques liées au semis précoces (pluies, oiseaux).

- Maîtrise de la notion de compte d'exploitation

- Maîtrise des coûts de production : recours à la main d'æuvre familliale pour certains
travaux jadis essentiellement effectués par des salariés (repiquage, rnanceuvre permanent).

- Recyclage en alphabétisation fonctionnelle afin de pouvoir bien tenir les outils.

- Un engouement p,our la dérnarche : forte motivation des agriculteurs adhérents déjà au
programme, une dernande d'adhésion d'autres agriculteurs auprès des initiés.

62.-3 - Une stratification des exploitations agicoles

La caractérisation des erploitations agricoles à partir de l'analy,se des prémiers résultats de
cette approche conseil de gestion a permis d'identifier quatre grands types d'exploitations.

1. Les exploitations qui diversiflcent et pratiquent des activités extra-agricoles :

2. Les exploitations sécurisées

3. Les exploitations peu securisées en situation instable :

4. Les exploitations en difficultés :

Cette stratification bien que sommaire indique une diversité des situations et illustre bien celle
des besoins en conseil de gestions. D'où la spécificité des besoins de formation, des types
d'outils à adapter aux differents cas de figure.

6,3 - PERPECTIVES

63. . 1 - De nouveaux outils

Suite aux suggestions des agriculteurs à propos de Ia facilité d'utilisation des outils existants
et l'élargissement du programme à d'autres activités, un camet de I'exploitant (cf prototype
en annexe) est proposé pour la campagne prochaine. Il cornporte :

l. Fiche de structure de I'exploitation

2. Calendrier prévisionnel

3. Fiche de Suivi des differentes parcelles (riz, maraîchage ...etc.)

4. Fiche de gestion du stock de paddy.

5. Fiche de Suivi de la commercialisation.

6. Caisse des recettes ou entrées

7. Caisse des dépenses ou sorties

8. Fiche de compte d'exploitation
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En dépit du norntrre

différée (fiche 4 et 5
élevé cl'outils, la ParticiPation
en fin de camPagne) facilitent

des conseillers (fiche I et 2),1'utilisation
le travail de I'agriculteur. r

63. . 2 - l,Jne forte particiPati@

L'adaptation des outils proposés aux besoins recensés devrait permettre aux agriculteurs

d,effectuer eux mêmes t., unuiyies.lusque là confiées aux conseillers. Exemples : 'le calcul

des coûts de production, la situation des sorties et entrées d'argent par poste.

63. . 3- É-larqissement de l'échantillon

A la dernande de I'Office du Niger et des premiers adhérents, le programme sera élargi à

cl'autres agriculteurs de Ia zone de Niono et des autres zones de I'Office du Niger'

Les premiers adhérents pourront être impliqués dans la formation des nouveaux.

63. . ,4 - Diffusion de Ia méthode

Après sa mise au point, la diffusion de I'outil méthodologique devra être assuré par le Coneil

agricole de I'Offùe du Niger, les agriculteurs (exploitants et organisations), les projets et

oNGs dans le cadre d'un ,r*i"* puUtiqu*. De plui les besoins spécifrques exprimés par les

agriculteurs pourront être gérés pur dês struciures agricoles professionnelles spécialisées

comme le Centre Faranfasi so de Niono.

Ce rapport l99B se termine sur ce dernier programme de travail dont lé développement

est prévu dans la seconde phase de I'URDOC dont le démarrage est envisagé lors du

second semestre 1999.
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