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AVANT PROFOS

La mission de préparation à l'évaluation de la Tranche n"2 du projet Retail
a êtê faite par M. DUBOTS de la SABLONTERE qui srest rendu sur place du 7

au 1-8 mars 1988. En raison du temps réduit qui lui a êtê imparti, l'auteur
srest efforcé de recueillir toutes les données nécessaires à 1'évaluation
du projet Retail en avrir lggg par les experts de ra caisse centrale de

coopération EconomiQUê, sans chercher à rédiger un rapport dtévaluation
définitif.
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LA SIfUAilON ACTUELLE



1 IÆ lrrLrEU $ffsrQlJE ET I{t'tAIN

1L. La zoîe concernée

La zone concernée par ra seconde tranche du projet Retair est indiquée sur

Ie plan de situation ci-ioint. Dominée par les "*"''* 
d'i*igation N 6 ' N 9

et N 10, erle couvre r_ 5zg hâ, rrensemble Retair r et rr représentant

2838ha.ElIeSerépartitenquatreterroirsviltageois:SAGNoNA,
NIESSOUMANA , TENEGUE Et TISSANA.

Le tabreau ci-dessous donne ra répartition des superficies des zones de

Retait I et II.

Surface
brute

A

Surface
nette

B

B A 8%

3r-5

523

2 838

t 200

t 400

2 600

km 26

Retail I NANGO

SASSAGODJ I

SAGNONA

Retail II NIESSOUMANA
TENEGUE
TISSANA

Retail II

L2. Le clinat

Les principales données disponibles sont résumées dans le tableau no L en

annexe. près de go% des ptuies tombent en juirlet-août-septembre' Pour les

deux dernières années, r;-pi,r.riométrie enregistrée à NroNo a êtê de 37o et

396 mm arors qu,erle a été de s67 mm pour la période 1939-L974' soit une

diminution de 30 à 36%'

La période de décembre-janvier-février est cerle des basses températures

pendant laquerre ra rizicurture est impossible (sauf res pépinières de r'-z

de contre-saison qui débutent vers re 
'zo février). Par contre elre corres-

pond à la période de pointe du martÎ"ntg" : ail' oignons' tomates' patates'
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l-3. Les sols

131. Les tlrPes de sols

rl existe une carte de ra *nature des sors'r au L/zo oooe de I'ensemble de

la zone établie entre 1954 et 1963 ào"t ra réduction a été reproduite' La

classification(vernaculaire)dessolsavecl'indicationSurlanaturedes
sors est donnée dans le tabreau no2 en annexe, 1â toposéquence des

principaux types de sor étant égarement indiquée sur le schéma no3 en

annexe .

Lrexamen de ra carte de sols permet de formuler res observations suivantes:

res sols seno sabronneux et inaptes à ra rizicurture représentent 76 hâ'

soit 5% de Ia suPerficie totale'

res sors Boi très argireux des zones basses rongtemps immergées représen-

tent 16 hâ, soit 1% de la superficie totale'

les sols DANGA représentent 670 ha, soit Aa%^de la superficie totare' rls

nécessitent une pré-i*igation po"r po.rrroir être rabourés avec les boeufs

et présentent les caractéristiques agronomiques suj'vantes:

. bonne réPonse à I I engrais '

: :::rÎ:r:t'.:"1"rÂx'li et arcalinisatlon sur res zones les plus réeè-

res topographiquem; plus ei""a"" ( zones hautes ou sommet de

billons ) .

les sors DrAN représentent 76L ha, soit 50% de lfensembre. rrs sont assez

proches des DANGA bien que plus argileux'

lessolsMoURslnesontpasreprésentés.

L32. Texture des so].s

La texture des sors convient bien à ra riziculture. Par contre ces sors

sont souvent trop rrlourdsrf et trop durs en surface pour les cultures

maraÎchères.DanSlamesuredupoÀ"ibtelesexploitantsinstallentles
jardins sur les sols seno fin ou Danga L et 2' Pour rendre le sol moins

compact en surface ra popuration mérange au sor après re rabour une certai-

ne quantité de balle de îiz'
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133. Problènes chiniques des sols

Deux problèmes se posent actuellement sur les sols de Itoffice du Niger: un

blocage de ra végêiation dû sans doute à une carence en zinc et le phénomè-

ne de sodisation et alcalinisation.

1331. Sodisation - Alcalinisation(1)

Signalé comme exceptionnel vers 1,950, c€ phénomène semble prendre de plus
en plus drimportance. SoGREAH a fait réaliser des analyses de sots(2) pré-
sentant des phénomènes de salure et trois types de risques semblent

exister:

salinité à base de chlorure de sodium: évaporation préférentielle sur
buttes naturelles ou artificielles, à partir de Ia nappe phréatique
proche, êt accumulation poudreuse superficielle. Le bétait lèche ces

dépôts.

accumulation à base de nitrates de sodium et de potassium: également par

évaporation préférentielle sur très tégères éIévations, à partir drune

nappe proche localement enrichie en ces sels. On voit de petites plaques

cristallines en surface.

Les nitrates, très mobiles, pourraient provenir de Itoxydation de la
partie Ia moins bien fixée par les sols des engrais ammoniacaux.

alcalinité sodique: fixation par certaines argiles du sodium probablement

amenées à leur contact sous forme carbonatée. En effet , l reau dtiFiga-
tion en provenance du Niger est très douce mais essentiellement
bicarbonatée sodique, calcique et magnésienne et sa concentration,
inévitable rors des imigations, amène re dépôt dans les sors du carcium

et du magnésium sous forme de carbonates très peu solubles, tandis que le
carbonate de sodium continue à migrer et peut se concentrer Ià où

1 tévaporation I tattire-

Ce phénomène de sodisation-alcalinisation se rencontre particulièrement sur
Ies parties topographiquement élevées souvent consacrées au maraÎchage.

1332. Blocqge de la végétation par carence en zinc

ce phénomène a été observé sur les sors MouRsr à pH élevé du proiet
RETAïL I et pourrait se rencontrer dans la zone de RETAIL II - Des analyses

foliaires orri montré des carences en zinc et en potasse. Un apport en zinc

a fait disparaitre re phénomène. un suivi pédologique minutieux devrait
être fait pôrr" préciser et contrô1er ce phénomène.

ce phénomène de carence en zinc srobserve en particulier:

lors dfun changement de système de culture (cas du projet RETAI1 où il y

a passage drun système extensif à un système intensif),

TîT-ilFâj.E-A;-doô[ment Bibriographie no 2

(2) Laboratoire de 1a Recherche Agronomique de SOTUBA



sur les sols qui
utile, lors des
décapées.

6

ont été' décaPés Pendant
aménagements, d€ bien

les travaux de
cartographier

planage. 11 sera
les zones ainsi

1333. Conclusion

Du point de vue sols, la zone de RETAIL II est plus favorable que celle de

RETAIL I :

sols plus homogènes avec moins de sols seno et pas de sols Moursi '

Ies problèmes de carence en zinc devraient être moins importants,

les faibles superficies en sols sablonneux devraient diminuer ou atténuer
les diff icultés géotechniques lors de Ia confection des rrcavaliersrr de

canaux.

L4. Ia poPulation

D'après 1e recensement du 30 juin 1987'
SAGNONA, TENEGUE et TISSANA comprennent
personnes dont 3 2L4 personnes actives et
composition moyenne drune famillel

les 4 villages de NIESSOUI'IANA,

zLg familles rePrésentant 3 22L
678 travailleurs hommes, soit la

en 1946 est peuplé de Bambara; les trois autres
L955 sont peuplés de MINIANKA originaires de Ia

1 famille L4 17 personnes
10,1 Personnes actives P'A'
3,1 travailleurs hommes T.H.

Le tab-t.cau n o4 en annexe indique par village I ' évolution de la population
de 19g4 à Lggr. Le nombre de familles est passé de L79 à 219 familles, soit
un accroissement de zz% en 3 ans ou TL par an ; le nombre total de person-

nes est passé de z Tsg à 3 zzL personnes, soit un accroissement de 5,3% par

an.

Le village de SAGNONA crèê
villages mis en Place en
région de Sikasso.

L'attribution de rizières sur la base d ' t ha/TH (norme moyenne du proiet
RETAIL I) entraînerait ltattribution aux résidents actuels de 680 ha et
560 ha à de nouveaux attributai-res.



2 - I{ISE EN VAIET.'R ACIT'ELIÆ

2L. Superficies cultivées

Lranalyse des statistiques de I'Office et res visites sur le terrain

permettent d'évaluer les superficies cultivées suivantes:

Riziculture I'imiguéerr : 1358 ha

Cultures maraÎchères : 50 ha

En admettant que toutes les famirles résidant curtivent des rizières et que

go% de ces familres curtivent des jardins maraîchers, les surfaces culti-

vées par famille seraient en ,noy"..," de 5,9 ha de rizières et O'28 ha de

maraÎchage.

22. Rizi'culture

Le tabreau no5 en annexe indique par vilrage_rrévorution des superficies

rizicoles, des productions et des rendements de L984 à Lg87 ' Il permet de

formuler les observations suivantes:

la superficie rizicole est passée de l- 272 ha en 1984 à l- 358 ha en 1987 
'

soit une augmentation de TL,

la productiàn globale est identique: 2 28O tonnes'

le rendement global est de L,7 à 1'8 t/ha
la production moyenne par familfe'-est pâ"=é" de L2,8 t/an à 9 '9 T/an 

'

soit une baisse de 23oL. Cette baisse résulte d'une réduction des superfi-

cies des exploitations familiales en 1984-85 qui nfa pas êtê compensée

par un accroissement des rendements, comme on liavait imaginé' Le tableau

no6 permet de constater la dégradation de lréconomie de Itexploitation

familiale.

A signaler l Iexception du village de SAGNoNA, dûe au réaménagement des

l_oo ha dans Ia prâmière tranche du projet RETAIL.

221-. Conduite du riz

comme I, indique re rendement de L ,7 t/ha en r-9g6-g7, râ curture du riz est

extensive.

La préparation du sol est souvent tardive et le semis est réa1isé sur un

sor encore trop motteux et sale. La revée qui a lieu le plus souvent sous

pluie conditionne en grande partie le rendementl crest ainsi quren 1-987-88

Ie rendement a été bon par suite drune très bonne levée'

Les variétés res prus fréquemment utilisées sont ; DS2-37 , GAMBTANA ' BHz et

DK3. Les durées du cycre vêgétatif sont drenviron 15O jours. Le planage est

très mauvais, râ compartimentage des rizières inexistant et Itirrigation-

drainage très mauvais. Il y a soit un manque dreau' soit un excès et un

gaspillage dreau énorme'

Au cours de 
'hivernage 

r-9g6-g2 res quantités d'engrais utirisées ont étê

de 40 kg/ha d,urée et l-5 kglna de phosphate drammoniaque '

Les sarclages manuels sont insuffisants'



La fiche de culture jointe
Ia situation actuelle qui

La coupe est faite à Ia faucille et les javelles sont portées à bras sur le
gerbier. Pour 1986-87, l€ rendement a été de I,7 tlhla. Le battage a lieu
sur le gerbier. Environ 90% de ra production est battue mécaniquement, êî
quasi totalité avec les batteuses voTEX. Le battage proprement dit est
correct, maj-s le nettoyage du grain très insuffisant' Le pourcentage drim-
puretés est très élevé ipaille, tege , . . . ) dans le paddy stocké dans les

magasins de la rizerie.

en annexe résume les données agro-économiques de

se résument comme suit:

Produi t brut avec I ,7 t /ha L1-9 OOO F. CFA/ha

Coût de production F.CFA
Valeur ajoutée F.CFA

Nombre de journées travail
familial

70 620
48 380

LL2

Valorisation de la journee
F.CFA 2 810

222. Contraintes techniqrres de production - Diagnostic

Le diagnostic technique des rizières est bien connu. outre les défauts

dralimentation en eau et de drainage au niveau du réseau, iI se caractérise
par re phénomène de rfvieillissement des rizièresrr : destruction du pranage

et envahissement par les adventices.

a) alirnentation en eau à lrentrée des rizières

En dehors des pré-irrigations pour les labours, 1â mise en eau des rizières
doit se faire au plus tard 3 semaines après Ie début de la levée du rLz 

'
pour a*iver à maîtriser res adventices. une mise en eau postérieure réduit
les rendements, dtautant plus qu'elle est plus tardive'

b ) drainage des rizières

en eau, les agriculteurs ont tendance
reau qui conduisent à un gaspillage, à

dans Ies zones les Plus basses dont

c ) absence de planqge

Dans ra quasi totar_ité des cas, les rizières nront aucun planage et il est

totarement exclu de pouvoir y maintenir un pran dreau contrôlé. La remise

en état du planage nécessite un travail important que le paysan ne peut pas

Devant ces difficultés de mise
utiliser des quantités énormes d

engorgement des rizières situées
drainage est imPossible.

à
un
1e
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réaliser avec ses propres moyens sur 3 ou 4 ha. Le pranage manuel ne peut

être pratiqué que sur de très petites parcerres: cas des petits périmètres

de ra régi-on de GAo où res parcerres inoi-viduerles sont de I ordre de L5 à

25 ares.

Aucune intensification de riziculture irriguée ne peut être envisagée sans

un planage correct'

d) envahissement des rizières par les adventices Pérerures

Ltabsence de planage conduit inexorablement à

par les adventices annuelles ou pérennes '

e ) utilisation des engPais

L, obrention de rendements élevés nécess ite t' t-tt,,t^t":,:.,t:,ï.u .î*riïj.i=iii]
:":iH::ï":*' ,1"ÏllÏ"Ï ".0 =;; îr'"= conditions de curture sont satisrai-

- | ^^+ ^âê 1 a nâs dans la
::T*:":: ""::rtr ff.i' ;"";"i;;ill" a" 1 ,eau. ce n'est pas 'e cas dans la

ncntain oue le
;::::i.â" uo"3"""'f,I"'"'=",# .âri"Ë"" et il est presque certain que re

annnn# rl t engrais .
i:*;;:L iir"" actuer serait obtenu sans apport d'engrais '

23. Les jardins

zg1-. ImPortance des jardins

L,occupation des terroirs a montré que goz" des familles résidentes

cultivent un jardin maraîcher, re maraîchage couvrant environ 50 ha avec

une moyenne de 2g ares par famille. ces jàrdins revêtent une importance

croissante pour les raisons suivantes:

rrs fourni-ssent un revenu monétaire essentiel pour la vie de la familre '

complémentdenourriture'achatdevêtementS...,notammentàpartirde

'gg4 
où a eu rieu ra réduction des superficies rizicores sans augmenta-

tion des rendements '

rrs permettent aux membres de ra famirre, autres que Ie chef de famille '
d'avoir un revenu monétaire indépendant dg- la production rizicole qui

reste la propriété du chef de r"*iif". cu dêsir de revenu frpersonnarisé"

est I'une des principales causes de Itextension du maraîchage'

232. Conduite du jardin

En dépit du travail manuel considérabre consenti pour re jardin, lâ curture

est semi-intensive en raison de ra non utirisation absorue dtintrants: pas

d'engrais chimiques, pas de produits phytosanitaires' pas de semences

séIectionnées. LeS semences sont essentiellement autoproduites '

Le fumier de parc (poudrette) est abondamment utilisé ainsi que ra balre de

riz destinée à rendre la couche superficielre du sor moins compacte'

Les principales cultures maraîchères sont ra tomate, rroignon et Itail' la

patate douce.

Irenvahissement des rizières



ro

A titre dtexemPle, une

situation actuelle qui
une valorisation de Ia
moyen de LO t/ha et un

fiche culturale 1A êtê établie
conduit à une valeur ajoutée
journée de travail de 2 810 F

p-"i* de vente de 70 F ' CFA lkg'

pour I toignon Pour la
de 349 25O F/ha, soit

. CFA Pour un rendement

233. Les Problèmes du maraîchage

Les problèmes soulevéS par les maraîchers sont les suivants:

a) problèrne de lreau

Le grand souci des maraîchers est re manque d'eau pendant res mois de

décembre_janvier-février qui peut provoquer ra perte partielle ou totale de

la production (Ie cas srest déià produit)'

b ) problème de disponibilité de terres

Devant l,accroissement des superficies ' les terres exondées situées

proximité de ra ressource en eau deviennent de prus en prus rares

certaines "orru" 
maraîchères devront empiéter .sur les rizières '

c ) protection contre les prédateurs et protection phytosanitaire

rr s,agit en priorité de la rutte contre les rats qui peuvent occasi'onner

des dégâts considérabres. 11 nfexiste aucun produit raticide disponible' A

un degré moindre, les oiseaux peuvent occasionner des dégâts '

Les maraîchers souhaitent enfin pouvoir acheter des produits phytosanitai-

res qui sont introuvables actuellement'

d) approvisiorurement en semences

L,acquisition de semences ayant une bonne faculté germinative est très dif-

ficile: soit il n'y a pas de semences sur les tar-cftés' soit elles sont de

très mauvaise qualité'

e ) problèrne de conmercialisation

La commercialisation représente après rreau le souci majeur des maraîchers'

Les produits sont vendus à des commerçants qui viennent en camion sur le

marché de NroNo et qui fixent res pri*" sans discussion possible de ra part

du vendeur. crest ainsi que 
'oignon 

vendu de 70 à Lzo F.cFA/kg est revendu

par I'acheteur au minimum 135 F'CFA/kg à Bamako' t" coût de transport étant

de I'ordre de 4 à I F'CFA/kg'

on s,aperçoit que re prix drachat au producteur pourrait être fortement

accru tout en conservant une marge appréciable pour Ie commerçant'

A titre indicatif, re prix d'achat au producteur de la tomate varierait de

2oo à 25o F.cFA/kg et celui de la patatL de 25 à 40 F'CFA/kg'

à
et



11-

24. Ltéquipement des e:çloitations

Le tableau no7 en annexe indique 1'évolution de l'équipement des exploita-
tions par village de 1-984 à L987.

On constate quren moyenne, €o L987 ,

une paire de boeufs de labour, 86%

92% des exploi'[ants possèdaient des

25. Ltélevage

25t. Les effectifs

837" des exploitants possèdent au moins
une charue et 80% une herse. En 1984 

'
boeufs de trait.

Le tableau no7 précité montre quren 1987, 26oL des exploitants "déclarenttl
posséder des bovins autres que des boeufs de labour, avec une moyenne de

iS,S bovins/exploitation. Ces chiffres sont théoriques et ne représentent
qufune partie du véritable troupeau bovin, I'effectif véritabte étant sans

doute beaucoup plus imPortant.

252. Conduite du trouPeau

Le troupeau vit exclusivement sur les parcours naturels, avec en plus un

éventuel apport complémentaire pour les boeufs de labour avant les travaux.

pendant I'hivernage, les troupeaux vont à Itextérieur de la zone de 1'Offi-
ce sur les zones de Parcours.

En début de saison sèche les boeufs sont emmenés sur les champs de mi1 des

zones pluviales des villages voisins pour y pâturer les pailles. A lrinver-
sê, Ies troupeaux extérieurs pourront venir ultérieurement sur les
r;-zi-ères.

pendant Ia saison sèche, Ies rizières sont accessibles aux troupeaux dans

les conditions suivantes:

entre la coupe-mise en gerbier et le battage, seuls les troupeaux des

colons peuvent aller sur les rizières après avoir obtenu lrautorisation
officielle signée successivement par le chef de section, lê chef de zone

et le chef dramondissement. Il semble que dans 1a pratique ce circuit
administratif ne soit pas toujours respecté.

après Ie battage, D,importe quel troupeau peut venir dans les rizières,ce
ce qui provoque des dégâts sur les digues et canaux dont les remblais
sont le plus souvent réa1isés avec des matériaux de mauvaise qualité.
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31. Riz de saison des pluies 1986 Zone test RETAIL(I)
( t-ère culture après aménagement )

Lescaractéristiquesontétélessuivantes:

Superf icie : 2OO ha avec 5l- PaYSans
variété: BG 90-2
Pépinière: semis fin mai à fin juillet
Labour des rizières par lrentreprise qui a réarisé res aménagements

Repiquage: fin juin à fin août Age dep plants 30 jours

Désherbage manuel: l- à 4 Passages
Engrais: - ,. N P K

. phosphate drammoniaque 105 kg/ha 80 50 O

. urée L3O kg/ha rr fr rl

Attaque mineure de borers
Récolte: 15 0ctobre-Ler décembre cycle de L40 jours

Rendement moyen:
. 5 ,2 t /ha net cultivê (hors emprise canaux )

. 6,3 tlh'a Par sondage

. 4',3 t l.,,a àtt"iu,ré iv compris emprise canaux )

Meilleur rendement: 7 tlh,a net
Rendement traditionneli 1,8t/ha

Observations

L2

Le tallage est médiocre:
. repiquage O,20 x 0,2O
. tallage t2 talles/Poquet
. densité poquets z <2O poquets /m2=

20 à30 rr =
>3O rr =

25/ poquets/m2
28,O tattes/m2
225 taltes/m2
3OO talles/m2
325 talles/m2

Très bonne éPiaison

Les rendements sont

SoIs

Dangab I e
Seno
Moursi
Dian

de tous les talles

peu différents suivant les

% des sols sur les 2OO ha

sols:

Rendements t/ha

5,3
5,2
5r3
419

25
15
45
t-o

seule |intensité du désherbage et de la fumure (surtout azotée) a eu un

effet visible sur le rendement'

Il n,y a pas de corréIation entre Ie rendement et Ie nombre de travail-

Ieurs par famille, II semblerait y avoir une relation entre les

rendements et ra tairre du troupeau, "" 
qui prouverait que les rendements

sont plus éIevés chez ceux qui peuvent facilement mobiriser re capital '

ds;"rce t eibliograPhie n"4



32. Riz de contre+aison sèche 19S7( 1)

Les caractéristiques ont

Superficie:
Var i êtê z

Pépinière:
Repi quage :

RécoIte:
Surface non réco1tée:
Rendement moyen:

Meilleur rendement:

0bservations

Les dégâts par res oiseaux sont estimés à L& (5oo kglha) margré un gar-

diennage qui représente près de 507. des journées de travail '

JT/opération (moyenne génêrale) = 296 jours

11 ,49%

t7 ,23'1"

. PREP

! REPI
E ENTR

Eû GARD

trt RECO

10,14%

été les suivantes:

90 ha attribués
CHINA HABIGANJ
Semis du 24 février au 10 mars

du 23 mars au 27 avril
15 juin au 10 juillet Cycte 110-120 jours

3 h;(dégâts Par les oiseaux)
3,5 t/ha net
3,1 t/ha attribué
s t/ha

13

--.+

La curture de contre-saison n I a des chances de réussir qu I aux conditions

suivantes:

. traitement annuel anti-aviaire,

. extension maximum des superficies cultivêes et groupement maximum des

semis et repiquage pour "diluertt les dégâts des oiseaux'

rr a été observé sur zo ha un brocage de ra végétation et un dépérisse-

ment des plants attribuables à rrne carence en zi'nc '

ie nos
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33. Observations sur les cultures naraîchères à l'Office du Niger( 1 )

Le rapport GEAU souligne les remarques suivantes:

Ies oignons représentent plus de 50% des superficies cultivées,

les patates douces, dont plus de 70% d,e la production est commercialisée,
représentent un revenu imPortant,

dans le vitlage de SAN coURA, J.es curtures maraÎchères et fruitières
représentent 75% des revenus globaux.

dans tous les cas re souhait des paysans est que ltoffice du Niger se

maintienne à l'écart de la production et commercialisation maraîchère,

Ies problèmes soulevés par les maraîchers (femmes, hommes âgés et jeunes)

sont:

. Ia crainte du manque dreau imprévu entre décembre et mars'

. les dégâts parfois considérables dûs aux oiseaux et aux rats,

. lrabsence dtintrants: engrais et surtout produits phytosanitaires, et
semences (quantité et surtout qualité) '

le principal souhait est la création de prises directes à faible débit
sur les distributeurs que les maraÎchers utiliseraient à leur convenance.

34. Diversification des cultures en rizière(1)

llaïs

Variétés 1es mieux adaPtées:
. Early Thaï
. Diara
. Penjalinan

Rendement en esais:
. Saison des Pluies 4 t /ha
. Contre-saison (semis octobre) 3 tlh.a

Conditions de culture:
. saison des pluies: réserver des sols légers (seno)

. contre-saison: i1 faudrait semer en octobre ce qui est pratiquement

impossible les rizières ntétant pas encore libérées.

Les possibrités de culture du mars en rizière sont donc très rimitées'

Niébé en contre-sai son

Il faut Semer en octobre, avec les mêmes limites que pour le maÏs'

(æ""r"e: Bj.briograPhie no6
( 1- ) Source: BibliograPhie no7
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81é de contre-saison

La culture du bré exige un planage parfait et une excelrente

sol avec un très bon lit de semences qu'il est impossible de

lesoutilsdontdisposeactuellementlepaysan.

préparation du
réaliser avec

Sorglto

Des rendements de 3 tlrra ont été obtenus avec les variétés 75-L4' 73-13'et

cE L5L-262.

rr serait intéressant de tester ra variété rRAl 204 en saison des pruies et

contre_saison chaude; erre a donné de très bons résultats au N'GER et est

essayée actuellement sur res petits périmètres i*igués de ra région de

GAO.

35. Premières indications issues des résultats enregistrés(1)

Le programme d,expérimentation est encore trop jeune pour 9r,,. des résurtats

fiables soient déià exposables; cependant' quelques indications peuvent

être données à partir ae't premières ob"""t'"tions effectuées:

La fertilisation azotêe et la densité de peuplement initiale jouent

probablement un rôle capitar; res-"eporrr"" à i'"àot. sont nettes jusqu'à

2OO kg d,urée/ha dans la plupart des u"=ti"; au delà (3OO kg) ' les

réponsessontplusvariablesse}on}espaysans.

Les réponses au phosphore sont beaucoup moins évidentes ' et plus

variables selon les tYPes de sol '

Les probrèmes de dépérissement du riz observés dans certains zones (sors

Moursi, à nodures calcaires surtout) sembrent riés au blocage de

l,assimilation de certains éIéments , le zinc en particulier et peut être

aussi Ie potassium, principalement lorsque le pff est éIevé; 
'a 

conduc-

tivité érectrique pourrait aussi âtr" rié; a 
"""'phénomènes 

( "salinitér') '

L,utirisation du semis en prégermé sembre tout à fait possible à

condition que res paysans soignËnt 1e planage 
1:= ^ 

bassins ; en contre-

saison re risque de dégâts droiseaux importants au semis et la faiblesse

des surfaces à implanter ne sont cependant pas très favorables'

L,utirisation de ra repiqueuse est également très conditionnée par ra

quarité du pranage (res prants, très courts, û€ supportent qurune très

faible lame d'eau); Ia fiabilité mécanique de cet appareil reste à

améliorer.

Aucun nouvel outir de travair du sor ne s r impos"_^pï" r t instant comme

vraiment adapté, à la fois aux prourèmes de pranage à résoudre et à ra

forcedesanimaux;lesessaissontàpoursuivre.

La protection systématique contre les insectes nrest probabrement pas

rentable; seuls Ies épandages systématiq''tà" en pépinière ' très peu

onêreux, semblent raisonnables'

nnuel Lg87- CeIluIe R'D' Projet RETAIL
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Lrutili.sation des herbicides est délicate, car lrinexpérience des paysanset de I'encadrement est- quasi_totale 
"n ia-,atr.""", alor6 que les coûtssont importants; ceci doit rendre o*â"J"-ï, rntroduction possible dusemis direct en prégerrné chez les p"y;": -- -

surtout en zone de doubre-curture, res contraintes de carendrier sonttrès lourdes pour les paysans, rendant nonbreux les senis tardifs enliii: .i"..ï;.tli'"ffï"Ëi. T'i"iTI;J;.;i'ï: variétàs a,nri"Ë"e" 
.a
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4-IÂcotffiRcIALIsATIoNElL|USINAGEDUPADDY

4L. La comer.cialisation prinaire du paddy

Le schéma de la commercialisation primaire est indiqué ci-dessous'

. Coupe du PaddY

. Mise en gerbier

. Battage mécanique et manuel
( eo7") ( 1o%)

. Vannage

Collecte Par 0.N'

1986-87 RetailI "54%Retail II :100%

. Regroupement des sacs de plusieurs
colôns dans un SECCO

Pas de Pesée mais
des sacs
TransPort rizerie

simple comPtage

par O.N.

Pesée globale sur Ie Pont bascule

Répartition Pour chaque colon du

paddY livré au Prorata du nombre

de sacs

Stockage en vrac

Retour de sacs au groupe de

battage

1986-87 Retail I z 46%

Retail II t 07o

. TransPort au village Par
exPloitants ou A'V'

. Arrivée magasin A'V'

. Pesée et enregistrement/colon

.'stockage Par lots de 120 sacs
( 9 ,6 tonnes )

. TransPort rizerie Par 0'N'

. Pesée sur Pont bascule

Stockage en vrac

Retour des sacs au village

rès la Pesée le pont bascule le bureau de collecte:

fait les mêmes oPérations
directement Pour le colon

. déIivre un reçu à IrA-'v'

. calcule Ia ttalet't" de la livraison

. déduit la dette

. dor,rru à lf A-v. Ie rrbon à PaYerrl

Q*5J-L - t.---^-r
e D.A.F. aù ëd'tæur donne lf argent
lrA.V. qui réPartit Ia somme entre

ses membres

Collecte
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42. Coût de la commercialisation du paddy( I )

Les frais de collecte et de marché sont ceux définis au poste no3 du barême

officiel ci-joint du riz à 1'office du Niger. IIs sont pour la campagne

1986-87 de 915 F.CFA/tonne de paddy.

Dans Ie cas de collecte primaire réalisée par IrOffice, la totalité de

cette somme lui revient.

Dans Ie cas de collecte primaire réalisée par 1'Association Villageoise,
cette dernière devrait recevoir de la part de I'Office une ristourne de

720 F.CFA/tonne se décomposant comme suit:

Amortissement bascule A.V.
Entretien bascule
Ramassage au chamP
Rémunération du personnel de pesée

1-51- F . CFA/tonne
75ilfl

198 F.CFA/tonne
294 F. CFA/tonne

pesée
fl

transportée
pesée

TOTAL 7L8 F.CFA

arrondi. à 7æ F.CFA/tonne Pesée

II faut souligner que Ie calcul de cette ristourne, bien qu'ayant été fait
en accord avec IrOffice du Niger, rrtâ pas encore été officiellement accep-
té par celuj.-ci. Enfin aucune A.v. nfa encore perçu cette ristourne au

titre de ]a campagne 1986-87, ce qui est inacceptable. Il faudrait au

contraire que cette activité assure à I fA.V. un revenu monétaire immédiat
pour lrencourager à développer dtautres activités. La vie de 1tA.V. ne

po'""" être dynamique que dans la mesure où ses activités seront sources de

profit.

43. Vente de paddy par les producteurs

La commercialisation du paddy étant ribre depuis février L986, les produc-

teurs peuvent vendre leur paddy (en dehors des redevances et des aettes) à1

I'Office du Niger12 et/ou aux commerçants privés.

pour la campagne i-gB7-BB en cours et pour le secteur de NroNo il semble que

Ia commercialisation serait ventilée approximativement comme suit:

75"L du paddy vendu à I 'Office du Niger à 70 F . CFA/kg

25% rf il aux commerçants à 75 F . CFA/kg.

(1) Source: BibliograPhie n"8
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pour 
'Association 

vilrageoise du km 26 et pour l-gB7-BB les quantités

vendues seraient les suivantes:

quantités de paddy A vendues à I'O'N' : 511 tonnes
rr n B ,, aux CommerçantS : 80 tOnneS

t' de riz C vendues aux commerçants

après décorticage par des décortiqueuses privées : i'nconnues

rr sembrerait que des quantités c soient importantes: à titre indicatif '

signarons que i. oécortiqueuse privée du km 26 travairre 24 heures/iour

avec un débit de 8 tonnes/jour' EIle travaille depuis le 16 janvier l-988'

pour une durée totare de fonctionnement de 3 mois Qs jours) ra quantité

décortiquée serait de 600 tonnes. Dans le cas du km 26, res quantités de

paddy ou riz vendues se répartiraient égarement entre 
'office 

du Niger et

les commerçants.

44. La transformation du PaddY

44L. [a rizerie de tlolodo

Le paddy acheté par I'0ffice du Niger
MOLODO dfune capacité de 20 OOOt f art 

'
LZ F.CFA.kg de PaddY

est transformê
le coût de la

en rlz à la rizerie de

transformation étant de

442. Les décortiqueuaea artisanales

Deux décortiqueuses existent sur la zone du projet

vil1agedeNIONOCOLONIE(t<m26)'l'autreàNANGO'

A titre d'exemple les données technico-économiques
km 26 sont les suivantes:

Marque: MADRAS

Capacité réelle 5OO kg/paddy/heure ou I t/jour

RETAIL: lfune dans Ie

de Ia décortiqu'euse du

60"L
50%

+ 20% son et farine

pour Ie PaYsan )

de lrusinage à façon'
Coût de Ia transformation:
. L2,50 F.CFA/paddy (le son restant
. L2,50 F.CFA représentant le prix

Intérêt de la
. coût: PaddY

transformation:

décorticage

. recettes:
( Ies sacs sont à

. bénéfice
soit 7,æ F.CFA/kg PaddY

lOOkg x 70,00 F'CFA
LOOkg x 12,50 F'CFA

TOTAL

60 kg rLz x LsO F'CFA

Ia charge de Iracheteur)
, l {Q

= 7 000 F. CFA

= I 250 F.CFA

I 250 F.CFA

I 000 F.CFA

4 O 1"vt2

7æ F.CFA/1OOkg

2D r /r'+
G

Prix drachat de la machine: I O25 000 F.CFA TTC + moteur électrique
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Problème soulevé par le décorticage

Le propriétaire de ra décortiqueuse srinquiète du pourcentage élevé d'impu-reté présent dans le paddy qu'il doit usiner: présence de pairles, te*e,cairroux, qui abîment sa machine. rL serait prêt à faire varier le prixdf usinage suivant la propreté et l-a quarité d; paddy apporté. cette pri"ude conscience est très importante car elle montre que certains producteursseraient prêts à accepter I'idée drun achat du paddy à la qualité basé surle taux d'impureté, sur Ie pourcentage de grains entiers et sur 1e taux
d 'humidité.

Ceci est dtautant plus important que IrO.N. vise à lfautonomisation desrizeries et que reur rentabilité ne sera assurée que si le paddy récep-tionné est propre et de bonne qualité. La première condition pour1'obtention de riz de bonne qualité est en effet dfusiner un paddy propre,
homogène et ayant un taux minimum de grains clivés.

Des discussions avec les paysans ont montré que ces derniers connaissaientparfaitement les techniques de séchage du paddy en moyettes pour réduire leclivage.



2L

5 - I,ES ASSOCIATIONS VILIÂGEOISES

51. Les A.V. existantes

Dans chaque village de RETAIL I et II,
villageoise (A.V. ) destinée à devenir un TON

avoir une existence 1égale et juridique ' une
juridique.

Le tableau ci-dessous indique 1'équipement des

du projet.

i1 existe une Association
villageois, qui seul Peut

A.V. ntayant Pas de statut

différentes A.V. de la zone

VI LLAGES BATTEUSES MAGASINS BASCULES CENTRE
d'ALPHABN

RETAIL

km 26
NANGO

SASSA GODJI

S/TOTAL

5
3
3

2
1

l_

t_

1

1-

L

1

11 4 2 3

RETAIT II

SAGNONA

NIESSOUMANA
TENEGUE
TI SSANA

S/TOTAL

4
2
4
3

L en cours
l- en cours

o
1- en cours

o
o
o
o

L

l_

1_

L

t_3 . 3 en cours o 4

lOTAL 24 7 dont 3
en cours

2 7

Pour Itinstant
ce ll- e du km 26

Ies A.V. jouent un rôle dans
dans la commercialisation du

I'attrlbution des lots et Pour
paddy.
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52. RôIe des A.V. ( 1)

LesA.V.jouentactuellementlesrôlessuivants:

Attribution des Parcelles

LesA.v.fontdespropositionsd'attributionenfonctiondecritères
techniques, économiques et sociaux. suivant res cas, erres cautionnent ou

ne cautionnent pas res attributaires. pour RETATL r, elles ont cautionné

236 exPloitants sur 3O2, soit 78%'

Elres devraient pouvoir formuler des propositions pour res modifications

éventuelles lors des attributions définitives de lots'

G'estion de lteau

Les A.V. interviennent Pour
ment de journées collectives

I'organisatiOn des tours dreau et l'établisse-
po,r" Irentretien du réseau'

Crédit

En ce qui concerne re crédit de campagne et res crédits boeufs, râ rela-

tion directe entre A.V. et BNDA est eifeCtive. Dans ce cas, re Projet ne

joue qufun rôte d'appui temporaire aux A'V' pour les imprimés de demande

et de récupération. Pour 1 'hivernage 1986 e! 1" 
^"^:1:::-saison 

1987 , Ie

taux de renboursement ""t 
de LOO% *î" Ie village concerné (km ?6) '

Le probrème du règlement des dettes doit être rég1é en corraboration

entre I rO.N. et les A'V'

Approvisionnenent

cette fonction est actuellement assurée par I ro'N'

matérie1.

En ce qÉri concerne la fourniture des boeufs, lê
entre coopéraliu"" d'éleveurs et A'v' est une idée

il faudra suivre Ia réalisation'

pour les engrais et Ie

test de contrat direct
très intéressante, dont

Battage

c,est une opération maintenant bien maîtrisée et qui intéresse directement

res paysans. rr faudra srassurer que res fonds d'amortissement déposés à ra

BDM sont toujours disponibres et qu'irs seront suffisants, quand re rnoment

sera venu, pour renouverer re matérier (re prix 'rréer.'(2) actuer est très

nettement pi"= élevé que le prix de lancernent ) '

(1) Source: RaPPort
(2) on parle de L,7

de Mission de !1. D.
mitlions contre O,4

GENTIL IRAM 1988
au départ
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Comnercialisation

pour ra campagne 19g6-g7, res A.V. g.t effectué 467' de la corlecte primaire

pour ra zone RETATL r, et ceci dans de bonnes conditions. A soul-igner

toutefois que I I O. N. .t 
"" 

O.= versé aux A ' V ' Ia ristourne de 72O î16 qui

leur était dûe.

rr convient d,insister sur son rôre capitar poyr'acceptation de ltinten-

sification rizicole, la récupération du crédit ' la récupération des

redevances, re bon dérourement de la contre-saison(r), re bon fonctionne-

ment des A.v., rê non endettement des producteurs vis-à-vis des prêteurs

privés.

or, depuis re dêbut du projet RETATL, aucune des trois commerciarisations

(hivernage 86, contre-=ài"à" 87, nit'""""g" 87) ne srest tenue dans des

conditions normares, cfest-à-dire évacuation régulière, paiement à la

réception du produit au pont bascule, paie-"nt à date normare des

ristournes en fonction du travair eiiect.,é (sacnerie et correcte primaire) 
'

dont res modalités et res marges sont crairement expricitêes au départ'

rr existe certes des étéments positifs qui permettent d'espérer une amélio-

rationSensiblequis,estfaitsentirdernièrement.

(1) It faut que Ie battage et
pour commencer à temPs la
que les PaYSans Puissent

Ia commercialisation de

contre-saison; iI faut
engager la main droeuvre

I'hivernage soient terminés
qu" Ie PadàY soit PaYé -Pour 

que
-"*tt"-familiale supplémentaire
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6 L'ASPECT rNsÎrrlrrroilIttEl Du pRo.tET ET DE soly Elvr,nRorfrfEtErfr(1)

rr existe actuellement !n" hétérogénéité institutionnelre très gênante aunj'veau de la zone de NroNo. En efiet, rrres cadres mariens (notamment chefde zone et chef de secteur(2) ) sont tiraillés entre deux ou trois modesd'intervention (celui de 1'office, d'ARpoN et du RETATL), avec des exigen_ces spécifiques dfinformation, de réunions, d,imprimés, . . . ). fI semble doncnécessaire:

Projet et secteur;

de décentralisation au niveau de la zone, quiPlan mais qui nrest pas encore tout à fait uneet meilleure coordi.nation au niveau de ra zone

de faire coïncider zone du

de renforcer le mouvement
est prévu dans le Contrat
réalité. Décentralisation
sont liées;

dans le domaine du FOp, drintensifier lesréguliers, harmonisation des calendriers
sens aux sess j-ons de formation, . . . ),,.

de favoriser la réflexion commune sur des thèmes techniques précis. rln'est sans doute pas utile de créer un comité de zone, engendrant encorede nouvelles réunions formelles. Mais, au-delà des divergences sur restechniques de réaménagement, i1 fau! voir qufau niveau de la zone resautres problèmes ( crédit , battage , décorti"ù. , commercialisation , appuiaux A'v' ' formation ".. ) sont *ttua" aux zones couvertes par ARpoN etaux zones non encore aménagées. 11 est donc souhaitabre, sur ces pointsprécis' dtavoir des échanges réguliers et une réflexion commune, entretous les intervenants de 1a zone,'"n invitant, quand cela est nécessaireles divisions fonctionnerles; \a.w'e vsÀç' sÈt' rrËL;essarre,

relations avec la DpR (échanges
, participation dans les deux

(1) source: Rapport de M. D. GENTTL rRAM Janvier r.ggg(2) Et même pour un cadre du volet FoP qui est, en même temps, adjoint dupour les problèmes d'organisation paysanne de I'ensemble du secteur
chef de secteu
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1 I,ES AIIENAGEHEI'TTS TilT}RO-AGRICOIÆS

11. Document disPonible

Seul le raPPort Provisoire de I
consulté, Ie raPPort définitif
Générales (te raPPort définitif

'étude de l|A.D.P. du projet RETAIL II a été
n'étant pas disponible au service des Etudes
n'a apparemment Pas été remis).

12. Les aménqgements relatifs à Ia riziculture

Le conception générale du réseau est identique à celle du projet RETAIL I'

Le coût global des aménagements est de 3,7 milliards de F'CFA pour

1 g76 hâ, soit un coût de 2 689 OOO F.CFA/ha'

La surface de L 376 ha est une surface nette, hors emprise des canaux

suivants : aryoseurs , partiteurs , drains drarroseurs et drains de parti-
teurs. EIle comprend les emprises des rigoles et diguettes, qui

représentent environ 5% de Ia superficie'

L,expérience de RETATL r et les discussions avec les divers responsables du

projet conduisent à formuler les recommandations suivantes pour les aména-

gements de Ia seconde tranche des travaux'

a) Il faut établir une concertation franche et permanente

et les vill4ges avant Ie démaffage des travaux ' pour

desiderata des villageois. En particulier i1 faut:

parfaitement définir les zones spéciales telles que zones drextension
du village, zones dtextension du maraîchàgê, zones à boiSer' zones

pour le Parcage des animaux,

borner ces zones pour qufaucun litige ne soit possible' Les aménage-

ments ne doivent en ".r"rm 
cas être faits contre I tavis des villageois ,

mais au contraire avec leur assentiment'

b ) Il faut pernettre I I accessibilité .aux parcelles et concevoi-r des pistes
en conséquence.

Ce point est très important notamment pour aSlrer 1e transport des

plants de la pépinière collective aux rizières, des intrants et du paddy

après Ia récolte.

Une améIioration du système actuel de piste est absolument nécessaire'

Le schéma ci-joint indique les possibilités techniques envisageables '

solution no1: solution actuelle où la piste est constamment détrempée

par suite des infiltrations provenant de lrarroseur'

solution no2: ra piste est isorée de rrarroseur par le drain de parcer-
le. Pour que ltâmélioration soit sensi'ble la piste devra avoir une

hauteur de remblai suffisante. un tuyau placé sous la piste devra

permettre le drainage. Il n'y a pas modification de la trame actuelle'

entre le projet
tenir compte des
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Solution n"3: I ramoseur ircigue de part et dtautre , uD drain centralassurant le drainage des rizières. Cela modifie la trame actuelle etpeut conduire à des terrassements importants si lrarroseur ne domine pasIes rizières situées de part et dfautre.

Solution no4: amoseur creusé dans un remblai compacté avec piste situéesur le remblai. Du point de vue facilité de circulation cette solutionest sans doute la meilleure mais elle représente un coût supplémentaireimportant de lrordre de 4OO OOO F.CFA/ha.

Ce problème de pistes devra être posé dans les dossiers d'Appel d'offreaux entreprises, celles-ci devant proposer des solutions et les chif-frer. r1 faut envisager, au minimum, la solution noz.

La circulation le long des drains principaux et secondaires doit êtregarantie

Après nettoyage et recalibrage des drains, iI faut prévoir les passagesde rrgraderrr permettant la circulation sur les pistes afin drassurer 1asurveillance du drainage.

d ) Des zones d I empnrnt doivent être prérnres en borôre des arrnoseurs ,permettant le rechargement des cavaliers et des pistes sans prélèvement
de terre dans les rizières ou sur les digues elles-mêmes, comme c'esttrop souvent le cas actuellement. Un bassin de i. OoOm2 le long deI rarroseur ( r tous les 5oo m par exemple ) pourrait être réservé à cet

c)

(
o

e)

usage.

Les passâges de
-,1-

ripper doivent être totalement exclus.

Lfameublissement du sol en vue du planage des rizières doit être réa1isépar labour et/ou pulvérisage, à 1'exclusion de toute utilisation deripper qui éclate le sol et rend plus difficite Ia reconstitution de Ia
semeLle de labour.

Ce point doit être précisé dans le cahier des charges de I'entreprise.
f ) I'a longueur des arroaeurs ne devrait paa excéder 1 2OO nètres, car au-delà de cette distance, il est impossible drassurer une bonne coordi-nation entre les utilisateurs.

Si pour des raisons techniques la longueur excède 1 ZOO mètres, il fautéquiper le canal comme un sous-partiteur.

g) Des améIiorations doivent être apportées sur les ouv?agea suivants:

prises de rigoles sur les arroseurs: améliorer 1rétanchéité ou conce-voir un autre système.

ouvrages de régulation sur les arroseurs: en améliorer le fonctionne-
ment, êD particulier en augmentant la dimension des orifices en bas
des ouvrages pour accélérer la mise en eau du bief aval.

h) Revoir et organiser les tours dfeau dès le début des travanrx et âssurer
la nnmérotation des prises par inscription dans 1e ciment frais ou parpeinture. Ce travail devrait être réalisé par lrentreprise en relation
avec le projet.
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i ) loutes les yannea doivent être équipées

j ) Des abris pour aig'adiers et écrrrsierepérimètre. Le coût est de l,ordre deserait le suivant:

de systène de verr.ouillâge.

doivent être constmits sur le300 000 F.CFA/unité. Le nombre

RETATL I RETAIL II

Aiguadiers

Eclus i ers

TOTAL

ceci représente un coût g10ba1 de 5,4 millions F.cFA.
k ) En fin de travar'u, I 'rngénleur conseil ou I r entreprise doit fourrrir auPnojet des plans fornat A3 (29,7 r 42 c.l ou 

' 
"é"""u sur resquersfigurent res amoseurs et les rigoles sans inscription de cotes topogra-phiques' ces plans sont indispËnsables au projet pour en assurer resuivi au cours des futures campagnes agricores.

1 ) 
i: :#r.:ii*,i1* ::: _:iqlents fonne. sarigfacrion r,-rrc, te cadre deIJï'I,i îïi;i; î,f" ii,ïîiu ijd t irrioâtcrrr. of da ,l*^i - -i - --

;:T::j:"::::ié:":i:.jn-*b;t-o;-";;i;;;;-f;;;""i'!i'iJî#;l"'::
' ;;;; "ii i ;i u 

":""": " l;;misg en eârr 'l t.rn,r'omise en eau longue.
'r .^ ,f

l:j.ïit"t ^l:".,:étio^tt-.11: _1?. 
diguett_e pararlèle à la rigole soir trans- vo"'t'rormée en drain, la rilore étani utiiiJcî 
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Le coût d'aménagement devrait être identique; seule lremprise serait
plus importante. Une zone test de 50 ha devrait être ainsi aménagée pour
juger de son efficacité.

Ce même type d'aménagement devrait être réalisé sur les zones réservées
aux pépinières qui représentent t/âAe de la surface totale.

13. Anénagement relatif anrx zones de diversification de culture

11 s'agit de I'aménagement des 50 ha réservés à la diversification des cul-
tures, c'est-à-dire des cultures autres que Ie rlz pratiquées en hivernage
et/ou en saison sèche.

Le critère de choix de ces zones est avant tout un bon drainage, quelle que

soit Ia période de I'année. Elles doivent donc être situées topographique-
ment au dessfus des rizières. Dans la pratique, sur Ia zone RETAIL II,
elles corespondent surtout aux zones comprises entre les rizières et les
points hauts (villages) et les jardins maraÎchers. Lfaménagement devrait
respecter les principes suivants:

avoir un réseau distinct d' iruigation et drainage ,

ne pas chercher à avoir un planage parfait, mais conserver au temain une
pente régulière en évitant tout transport de teme,

adapter le réseau à la pente du temain en rapprochant les canaux en cas
de pente forte,

les billons de culture seront orientés dans le sens des courbes de niveau
avec une longueur de 25-3Om
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2 - ATTRIBTIÎION DE PARCELI.ES

2L. Hypothèse de déPart

Dans re cadre de I'intensification de ra riziculture, l€ réaménagement des

parcelles devait conduire:

32

à une limitation des surfaces cultivées
( maximum de l- ha/TH et un minimum de L0%

b1e culture),

à Ia libération de surfaces destinées à de

chez Ies anciens attributaires
des surfaces attribuées en dou-

nouveaux attributaires.

22. Attributions réalisées pour Ia première tranche de 1 35O ha

22L. PrinciPes

Rizières

pour res anciens attributaires cautionnés, re critère retenu a été de

1_ ha/ÎH avec possibirité de modulation (augmentation ou diminution) selon

Ie pourcentage de double culture (Lo7" minimum) et I'avis de lfA'v' orien-
té re prus souvent vers des propositions draugmentation, mais aussi vers

des diminutions pour ceux qui ont de mauvais rendements et qui ont des

difficultés pour payer redevance et crédit'

pour res anciens attributaires non cautionnés ra norme retenue est de

i- fra/TH avec augmentation possible si la surface de double culture est

supérieure à 25% de la surface attribuée.

pour les nouveaux attributaires la norme est de 0,66 ha/TH et 25% de dou-

ble culture, sur la base du carnet de famille.

tlaraîchage

pour les anciens attributaires résidents: minimum de 2 ares/personne

active avec possiblité draugmentation,

pour res attributaires non résidents: maximum de 2 ares/personne active

222. Résultats

Le tableau no8 en
par village suivant
et non résidents.

annexe indique les superficies de rizière attribuées
les superficies par TH, en distinguant les résidents



Ce tableau se résume comme suit:

RESIDET'ITS

Nombre d'attributaires r87

Superficie attribuée 706

33

| 64% | roa | 36%

ttl_-
l- t- r-
I 687" I esa | 32%

lll
I

I r'rolr RESTDENTS

IIT

3,1 ha

TOTAL

T
295 100%

1 040

3,5 haSuperficie moyenne
par attribution

3,8 ha I

I

I

Parmi res attributaires résidents ' Bo7" ont eu une exploitation sur la
base de t ha ou plus par TH, et représentent 85% des superficies
attribuêes.

Parmi les attributaires non résidents, 78% ont eu

représentent 80% des superficies attribuées.

Le tableau no9 en annexe indique Ia répartition de

non résidentes, cautionnées et non cautionnées par

Ce tableau se résume comme suit:

t ha ou moins Par TH et

familles résidentes et
les A.V..

F. cautionnées

Nb

F. non caution.

T
%Nb"L% Nb

Familles résidentes
Familles non résidentes
Autres ( familles trans-
férées, associations)

L7L
53
L2

99
68
22

1

25
40

t_

32
77

L7L
78
52

100
100
100
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TABLEAU tf"8 - Ventilation des superficies attrlbuées par village suivant lea norîea
Par Tll

RESIDENTS

T

9
33
?o

7
5

74

na/TH
rra/TH
halTH
halTH
na/TH

Surf.
Totale

ha

qq",-
33 ,5
94 ,3

L7O ,5
57 ,t

365 ,3

8,6
23,8
75,4
49 ,6
6r1

l-63,5

7,5
20 ,2
34,5
40 ,8
74,2

L77 ,2

26,O
77 ,5

2O4,2
260,9
L37 ,4
706,O

Surf.
Moy.

ha

2,O
?,8
3,6
5,O
215
3,6

2,L
4r8
4rO
7,t
3 rO
4,4

1r5
219
3,5
4,L
4,L
3r5

1,9
3,2
317
5,1
312
3,8

Surf.
Totale

ha

20 ,2
l-03,5
65,2
t5,2
L2,5

216 ,6

2r8
5,7

15,5
2,7
817

35 ,4

29 ,7
24,8
19 ,6

715
81 ,6

23 ,0
138 ,9
105,5

37 ,5
28,7

333 ,6

Surf.
Moy.

ha

212
3,1
3,3
212
2,5
2,9

2r8
5r7
3,1
1,3
219
2,9

a,s
4rL
3r9
3r8
3r7

2,3
3,2
314
2,7
2,9

Surf.
TotaIe

ha

30 ,l-
L37 ,O
159,5
r85 ,7

69 ,6
58L ,9

LL ,4
29 ,5
90 ,9
52,3
L4,8

198,9

Surf.
Moy.

ha

2,L
3r0
3,5
415
215
3r3

213
4,9
3r8
5r8
3rO
4,L

1r5
3,1
317
4rO
4,L
3r6

Nb

5
L2
26
34
23

r.oo

4
5

L9
7
2

37

Nb Nb

L4
45
46
4L
28

t74

5
6

24
I
5

49

Villa,ge km 26
moins de Or5

0,50 à 0,9
0,91 à 1,1
1,11 à 1,5

plus de 1,5
TotaI

NANGO

moins de 0,5
o,50 à o,9
o,gL à 1,1
1,11 à 1,5

pLus de 1,5
Total

ha/TH
na/TH
rralTH
na/ÎH
rralTH

L

1_

5
2
3

L2

;
6
5
2

22

SASSA-GODJI
moins de O,5

0,50 à o,9
o,gL à 1,1
l-,11 à 1,5

plus de 1,5
Total

rralTH
rralTH
na/TH
rra/ÎH
halTH

5
7

10
10
18
50

5
t6
16
l-5
20
72

24
67
86
65
53

295

7,5
49 ,9
59 ,3
60 ,4
8L,7

258 ,8

49 ,0
2L6,4
3O9 ,7
298,4
l-66 , L

1039 ,6

lOTAL
moins de 0,5

0,5o à o,9
o,9l- à 1 ,1
1, l-1 à 1,5

plus de 1,5
TotaI

ha/TH
rralTH
rra/TH
ha/TH
halTH

L4
24
55
5l-
43

L87

10
43
31
L4
10

1_08

2,O
3,21
3,6
416
3,1
3,5

RESIDENTS

3,1



I

s5
TABIÆAU N"9 - Familles cautiorurées - Hiverrrqge lggz_gg(Source: Equipe Suivi_Evaluation)

reamenagement

Cautionnés

ha I Nb. f.

Non cautionnés I TOTAL Variation
Surface

en%
l-lha I t,Ib.f. ! n" fl,Ib.f. ii_l_l_l

94

46
140

27
9
3

39
L79

kn 26
Anciennes F.
Anciennes F.

non
TOTAL

résid.

résid.

4]-5

99
5L4

fam.

97

45
L42

349

77
426

l4
6

20
446

93

2L
114

B

3
l_1

125
70%

352

747
499

67
L7

6
90

589

L5%

48%

3

70
73

67
3

1

25
26

27
1

F. transférées
F.rés.nouvelt attr.
Associations

TOTAL
ÎOTAL lm 26

NA}IGO

Anciennes F. Résid.
Anciennes F.

non-résid.
Associations
ÎOTAL NAI{GO

5L4 L42

2L2

28

240

L97

85
282

824 175

76
2s3

21,2
o36

37

B

45

4t

19
60

4L

23
64

r.69

4L
1

27L

37

13
1

5L
roo%

60
B3%

173

38

2LL

37

L3
1

51

70
143

28
54
30%

L2
L2
LTL

r8%

36%

SASSA GODJI
Anciennes F.
Anciennes F.

non
TOTAL

résid.

résid.

160

73
233

64 233

160

73
233

25
258

4L

t_9

60

L2
72

t8%

4%

F. transférées et
nouvelles familles
TOTAL SASSA GODJI

TOTAL
Anciennes F. résid.
Anciennes F.

non résid.
TOTAL

Autres

25
25

678

L9L
869

2L

890
B4%

L71,

53
224

L2

236
78%

5

70
75

95

L70
1,6%

L

25
26

40

66
22%

684

258
944

116

1 060

172

7B
2so

52

302

LTL

2T/"

Superf. avant
réaménagement

Superficie apres

TOTAL o36 253
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23. Propositions dfattribution pour lravenir

Rizières

Dans Ie cadre de la politique d'intensification de la riziculture poursui-
vie sur le projet RETAIL, il est proposé que les attributions futures se
fassent sur les bases suivantes.

Pour les anciens attributaires cautionnés par I rA.V. , attribution avec la
norme de t ha/ÎH et double culture sur un minimum de ]-O% de la super-
ficie. Possibilité de modulation après avis de 1rA.V.

Pour les attributaires nouveaux ou anciens non cautionnés par I rA.V. et
qui ont presque tous une autre activité, attribution avec Ia norme de

O,50 ha/ttt au maximum et double culture sur 50% de la superficie au

minimum.

La réduction de superficie est justifiée par Ie fait que plus de 90% des
exploitants actuels utilisent de 1a main dfoeuvre salariée (résultats
drune étude IER en cours sur les temps de travaux).

Pour les nouveaux attributaires, Itattribution devrait être provisoire.
La délivrance du permis définitif d'exploiter serait donnée après une
période test de quelques campagnes au terme de laquelle la superficie
pourrait être modifiée suivant les efforts de mise en valeur, le paiement
de Ia redevance et la participation à lrentretien du réseau, sur
proposition de 1f A.V.

On pourait envisager que ces attributaires provisoires soient installés
sur une zone spéciale, distincte de Ia zone définitivement attribuée aux
anciennes familles qui s'aggrandirait au fur et à mesure des attributions
définitives.

Enf in il est proposé qutune superficie globale comespondant à l" ha/TH
soit attribuée par village au sein duquel les responsables pourraient
moduler la taille des exploitations en fonction de critères précis: % de

salariat, effort de mise en culture et drentretien, paiement des dettes
et redevances, importance du potentiel de travail familial (nombre de

T.A. ).

ltaraîchage

L'attribution pourrait Se faire Sur les bases actuelles:

pour les anciens attributaires résidents: minimum de 2

active avec possibilité d'augmentation,

pour Ies attributaires non résidents et les attributaires
par les A.V.: maximum de 2 ares/personne active.

ares /personne

non cautionnés



En conclusion, iI est proposé
poursuive dans les conditions
principales suivantes :

Responsabilisation accrue des
la définition des superficies
définitifs d'exploitation et

37

gue la politique d'attribution des lots se
actuelles avec toutefois les 2 orientations

A.V. dont le rôle doit être primordial dans
des exploitations, Itattribution des permis

le cautionnement des exploitants.

Tendance à la dirninution des lots dans le cadre de la poursuite de
lrintensification agricole, en avantageant les anciens attributaires avec
les normes de L na/tn au minimum et 10% minimum en culture de contre-
saison, €t en mettant une plus grande pression à I'intensification chez
les nouveaux attributaires avec les normes de t ha/fn au maximum et 50%
au minimum en rizières de contre saison.
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3 - IIISE EN VAJÆT.IR AGRICOIÆ

I
3L. Superficies concernées

Les superficies concernées par la mise en valeur agricole sont indiquées
dans 1e tableau ci-dessous.

Surface
brute

A

1 3L5

1 523

2 838

Surface
nette

B=A

Répartition des
surfaces après

aménagement

RETAIL I
km 26
NANGO

SASSAGODJ I
L 200 l_ 140

1 400 r_ 330

2 600 ? 470

lriz
Jc.
I

lriz L

lc. maraîch.
jextn village
I boisements
I

J riz
lc. maraîch.

L 061
maraÎch. 7L

RETAIL II-

I+II

SAGNONA 
I

NIESSOUMANA I

TENEGUE I

TISSANA I

ETAIL

t_

I

ln

24o I

6dl
201
101

I

23oli
'l)

psr
434

*) après réaménagement
,& .. 81 6'Y68

32. ta riziculture

321. Condition préalable à I'intensification

La riziculture intensive nfest possible qufavec une parfaite maîtrise de
lfeau qui nécessite une bonne alimentation en eau à lrentrée de Ia rizière,
une bonne répartition de lreau à I'intérieur de la rizière et un bon
drainage .

Les travaux de réhabilitation prévus doivent aboutir à une totale maîtrise
de l-reau. Les points suivants méritent toutefois dtêtre soulignés.

Les travaux drentretien du réseau doivent être exécutés régutièrement
pour permettre à I'eau dtaller jusqurà Ia parcelle.

Le planage de la rizière doit être repris en permanence pour éviter les
points hauts et les points bas: importance de la mise en boue des
rizières.

La vérification des digues de fermeture doit être constante pour éviter
les gaspirrages dreau et rrengorgement des drai-ns.

I Surface, I

l"taxéett(*)J
BZ"lc = B s%l
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des drains doit également être
barages Par les Pêcheurs.

permanente pour éviter Ia

Labour et hersage (f ou plusieurs passages)

moins finement préparé permettant un semis
planage à sec est impossible en traction
qu'avec un tracteur et un lame niveleuse du

322. Les techniques rizicoles

a) Préparation du sol

La préparation du sol steffectue avec 2 boeufs et t'équipement de culture
atterée composé drune charrue 42 kg réversible et drune herse rigide en

fer, éventuellement comptété par ,.,.é barre planeuse mise au point par le
projet ARPON.

Deux solutions sont Possibles:

aboutissent à un sol Plus ou

à sec. Dans ces conditions le
animale; i1 nrest réalisable
type petit land-Plane.

Labour suivi re jour même dfun hersage et de la mise en eau aboutissant à

Ia mise en boue de la rizière. La p,ri"""n"" des boeufs permet Ie labour

et hersage journaliers de l-O ares au maximum (f )(SO m x 20 m)' Le lende-

main le passage drune barre praneuse avec les boeufs assurer le planage

de Ia parcelle. Le maintien drune lame dfeau jusqutau repiquage ou au

semis en prégermé empêche le déveroppement de toute végétation adventice.

La préparation d'1 ha de rizière se fait donc en 10 jours; un lot de 3 ha

nécessite donc L mois de travail avec 1 paire de boeufs. Le coût de la
préparation avec location de boeufs est de 15 ooo à zo ooo F cFA/lJ€" [^d'

Lrentretien régulier du planage étant indispensable, seule ra préparation

avec mise en boue est "L.orràndée. 
Erle nécessite lrapport drune ration

al_imentaire supplémentaire pour les boeufs de labour, le passage de ra

barre praneuse exigeant un effort important, mais possible, puisqutil est

réarisé par le projet ARpoN sur touùe sa ferme semencière. Le coût dfune

ration type ARPON est L0 OOO F.CFA permettant de "complémenterrr une paire

de boeufs Pendant 2 à 3 mois.

Dans ces conditions et pour faciliter la mise en boue des rizières 
'

'aménagement 
terminar doit aboutir à un croisonnement de petites

parcelles irrigables de l-O ares '

b ) Senris de rePiquage

La mise en Place du ri-z Peut se faire
boue, soit par semis direct à sec ou en

Par rapport au semis direct, 1ê repiquage offre les avantages suivants:

supporte un planage rnoins rigoureux,

T1T-NoF,"e-a;-pF"i;T-netair et de ra ferme semencière de NroNo

soit par rePiquage sur un sol en

prégermé sur un sol en boue'
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rendements généralement plus élevés, car I'entretien de la rizière est
meilleur,

pour le cycle de saison sèche chaude, l€ repiquage début mars permet de

gagner 20 à 25 jours, droù une consommation en eau plus faible et un

délai plus long pour la préparation du sol de la culture drhivernage.

possibilité de sarclage ou désherbage manuel, c€ qui est très important
pour 1rélimination des rLz rouges et riz à rhizome.

Mais, pâr contrer l€ repiquage demande une main d'oeuvre abondante: 30 à 40

j ours lh,a.

Les pépinières peuvent être des pépinières privées ou collectives situées
en tête de quartier hydraulique, les pépinières collectives étant préfé-
rables pour les raisons suivantes: meilleure gestion de lreau et meilleure
surveillance.

Le semis en prégermé, à la main ou de préférence au semoir en ligne à trac-
tion animale, à une dose de lrordre de 1-2O kg/ha, donne d'excellents
résultats. Ce mode de semis est réalisé en grand à la SAED au Sénégal et
avait êté testé auparavant par ITISRA sur plusieurs campagnes.

pour donner de bons résultats le semis en sec exige un sol parfaitement
préparé avec un bon lit de semence, cê qui est très difficile en traction
animale.

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé:

de poursuivre la pratique du repiquage généralisé,

de procéder à quelques essais de semis direct en prégermé, notamment sur
Ia zone faisant Itobjet dfun aménagement particulier avec drainage à Ia
parcelle individualisé (S L2 du chapitre "Aménagement hydro-agricole).

c ) Les variétés

Dans Irétat actuel de la recherche, les variétés suivantes sont préconisées
sur 1es rizières ttréhabilitéesrr de Retail I.

Riz d'hivernage: variété BG 9O-2, non photosensible, de type JAYA,

à paitle courte, cycle 1'3O-l-40 jours

Cette variété a un potentiel de production éIevé, uD excellent rendement

au décorticage (qà et est appréciée sur le plan gustatif '

Elle est parfaite pour une seule culture annuelle, mais son cycle est
trop long pour une double culture annuelle.

Riz de contre-saison: variété TCHAINA 998: cycle ]-Lo-Ll-s jours. Cette
variété a un faible potentiel de production et dans les meilleures
conditions le rendement nra pas dépassé 5 t/ina. Pour la contre-saison, il
faudrait trouver une variété ayant 1e même cycle mais plus productive'
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Fertilisation

formule de fertilisation actuellement vulgarisée en culture intensive
le projet RETAIL est la suivante.

phosphate drammoniaque 1OO kg/ha avant repiquage

urée : 150 ke/ha 2/3 , 15 jours après repiquage
L/3, fin montaison

N

115

h,Q

Àr

P205

r.8

tl

e ) entretien

Les principales opérations sont I'irrigation, lê désherbage et le gardien-
nage contre 1es oiseaux.

L'imigation doit assurer le maintien drune lame dteau permanente de 5 à

10 cm de hauteur qutil est facile de contrôler si Ie planage de Ia rizière
est correct.

Le désherbage peut se faire soit par sarclage mécanique ou désherbage
manuel, soit par désherbage chimique. Les deux formules peuvent être utili-
sées suivant les conditions de culture, les disponibilités en main droeuvre
et les ressources monétaires.

I
Sarclage Désherbage chimique

Repiquage

Semis direct ligne
volée

f) fiche de culture

Les différentes données techniques économiques sont synthétisées sur les
fiches culturales jointes en annexe qui mentionnent:

les productions et Produits bruts,
Ies coûts de production,
les valeurs ajoutées,
les temps de travaux mensuels globaux et par travailleurs hommes,

la valorisation de la journée de travail familial.
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Ces données se résument comme suit:

T t
Semis dir-

contre-saison
chaude

RepiquageRepiquage

Rendement t/ha
Produit brut F CFA/ha

Coût de production

Valeur ajoutée

Temps de travaux total dont
travail familial

Valorisation de Ia journée de
travail

350

I46

203

ooo

070

930

163
r.38

t_ 480

4
200

L47

r32

3,5
245 000

L23 670

LzL 330

273
2so

490

ooo

470

530

LL4
L1"4

160

on note que dans les conditions actuelles res valorisations de Ia journee

de travail en riziculture de contre-saison chaude représente le tiers de

celre de ra riziculture dthivernage, êD raison du rendement peu érevé et du

temps de gardiennage très important.

323. La double cultrre de riz

L'expérience du projet RETATL montre que la double culture annuelle de rLz

est possibre, mais qurelre présente certaines contraintes qui devraient
être levées pour qu'elle soit généralisée '

a) La riziculture de contre-saison chaude exige de maintenir re 'réseau en

eau de mars à juin-juillet. Ce même réseau doit être en eau de juillet à

décembre pour le rLz drhivernage et de novembre à mars pour les cultures
maraîchères et fruitières de contre-saison froide. Le réseau est donc en

eau pendant toute Irannée, ce qui peut poser des problèmes éventuels

drentretien.

b) La succession des deux cultures est très difficile avec les variétés
actuelles. Drune part la variété BG 90-2 utilisée en hivernage a un

cycle trop long, €t la variété Tchalna 998 a un potentiel productif trop
faible. 11 faut trouver des variétés répondant aux exigences de Ia

double culture qui doit permettre I'obtention régulière de 9-1O t/h.a'

pour illustrer la difficulté de 1a double culture annuelle dans les

conditlons actuelles, iI est intéressant de noter les productions obte-
nues sur les 150 ha de double culture 1'987, bien que le repiquage de la
contre-saison ait êtê retardée de 15 jours et la mise en place de la
culture d'hivernage très tardive (repiquage fin septembre) ' Les résul-
tats sont indiqués dans le tableau ci-ioint.

Riz d'hivernage Riz de
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Le retard excessif de la culture d'hivernage
le peu de soins apportés par les paysans
permet pas de tirer une conclusion sur cette

87-88 en double culture et
aux rizières concernées ne
double culture.



N
(o

oo)l
sÎ

@sfl
N

o
cr)
ca

I

FI
CU
r.l

nÈ.
-a

cq c\l

v)
t-{
(d
E

aa

N .IJ
c oL.r{ O O)
A a.A
C'É.F{cc
O1J.FttU
N 'n ç{ 'F)

@
co
o). c\J

lld; oc; o)
!r{ | 

-.(Ûi CJ
.cl ca
olF

aaaa

o.o o.oq) r0) C) rC)É& &&

Fo
1J
c)

F{
Fl

O 'r{
F{A
r-{ 'r?
c,,.
çq i0)(Uç{

v@oof.{ÉlaoF+ra@
Ft 'r{Jda)oah0t(UoocF{ t'{ tr
.oP0)ac
Oo'F{
êC):E

44

o
@t

co
cr)

o
cr)
O)

cr)o
c\J

O
r()
o

oz
I

.lJ
q)

F{

.Ft

Jb

cv
Io

O)

(,
ca

o
è0
d
L
k
q)

.d
En-@
Eco

I(l)fr
h@5o)
*l -f
F{,c)uo0

Goc
F{ f{A o.)

o
O '.r

.c
F{v

oF{
.|J 'F{ -J(goJ(6d
O\O >'F{
'rl C d-{
Ê< tr tr 'ttO=PE
-tO d6'Doç

(rl '-{
od

\0)
É(gtr f{
AP
ot() d

+)
<a

t{OO
5.OL)
O{J
Flal([O.
>.-E

6!.
À

I
É
c)E(so.çE\-c{J
o
É

o)
ao
o
O.
tt]

û
rq)
.{J
r(l)
.r{
t{
d

(s
.c\_
h{
(J

n r,.
o

F{
Fl
o)q
É
(U

N

t.lr€oo
tlFI
uonhc)
= 

t-1
+J Fi
F{O{
()+J

ood
F{

!(â
=ÉooE.d€.p .|{
OE

Éoo
F{O
o.EN.Fl O
4l F{

ûnoc€(U
E

!
o
m

.r{
d
k
Go
E
o
O



45

Les renseignements suivants peuvent néanmoins être dégagés.

Compte tenu du faible potentiel productif de la lchaïna 988 et du
besoin élevé en main dfoeuvre, la valorisation de la journée de travail
familial représente le tiers de celle en simple culture drhivernage.

Le faible rendement obtenu en hivernage avec une mise en place tardive
montre qu'il est préféralbe de sauter un cycle que de cultiver un riz
avec un retard trop important.

c) I'a riziculture de contre-saison exige des besoins en main dtoeuvre très
importants:

Nécessité du repiquage pour raccourcir au maximum la durée en rizière
afin de libérer le terrain 1e plus tôt possible. Le temps de repiquage
est de 30-40 j ours /ha .

Nécessité de gardiennage contre
moyen sur les 90 ha de culture
contre-saison chaude L987.

Ies oiseaux: 1e temps de gardiennage
du projet RETAIL a êtê de l40j/tr. en

Risque de concumence entre ri-z de contre-saison et cultures maraîchères.

d) Les risques de dégâts par les oiseanrx sont considérables si les traite-
ments anti-aviaires nront pas eu lieu et si le gardiennage est insuffi-
sant. Sur les 90 ha précités, les dégâts par les oiseaux sont estimés en
moyenne à L2% (SOO kg/na) malgré un gardiennage qui représente 507" des
journées de travail.

La prati.que de traitement anti-aviaire arrnuel et régulier est une néces-
sité absolue pour la riziculture de contre-saison.

e) Enfin le phénomène de carence en zinc provoquant Ie blocage de végéta-
tion est apparu principalement sur les rizières de contre-saison,
Iaissant penser que 1a submersion prolongée des rizières accentue le
phénornène.

introduction de 2 variétés mieux adaptées à
potentiel productif,

lutte contre les oiseaux 2 fois par âfl,

mainti-en des excellentes conditions de marché existant au cours de Ia
précédente campagne: achat rapide par I'Office du Niger et les commer-
çants , avec jeu de la concumence.

Ces différentes contraintes ne remettent pas en
annueIle, mais elle ne poura être généralisêe
suivantes:

33. Les cultures irriguées autres que le

Parmi l-es cultures susceptibles dtêtre
drainés, il pourait être intéressant de
qui a donné des résultats prometteurs sur

cause la double culture
que dans les conditions

cycle court et à haut

ci-z: diversification des cultures

testées sur les sols imigués et
cultiver le sorgho, type IRAT 2O4
les P.P.V. de GAO.
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Caractéristiques de la variété IRAT zO4

LzO jourscycle de lrordre de
blanc,
sans tanin,
très apprécié par les paysans,
rendement de 4 à ô t/ha (5,5t ha obtenu à GAO),
besoin en eau : 600 à 7OO mm (pluie + imigation ) .

lechniques culturales

semis 17 -2O kg/ha ,
écartement 0,60 x O,1O cm ou O,8O x O,1O cfr,
semis 4-5 graines/poquet et démariage à 2 plants,
semences traitées (insecticide + fongicide)
dates de semis: juin-juiIlet, ou novembre, à préciser
fumure: 1OO 150 kg engrais type coton,

+ 50 L00 kg urée.
prévoir un insecticide pour traitement éventuel après
( Carbofuran ) .

Observation

après essais,

la levée

Le rendement est en général plus élevé en saison sèche-froide mais iI y a
risque de dégâts par les oiseaux.

34. Les jardins maraÎchers

Le diagnostic de la situation actuelle a montré Itimportance du maraÎchage:
8O7. des exploitations cultiveraient un jardin maraîcher drune superficie
moyenne de 28 ares, dont le revenu représenterait plus de 50% du revenu
rizicole.

Les principaux problèmes rencontrés par les maraîchers sont les sui.vants:

crainte du manque d'eau, même momentané entre décembre et mars,

manque de terres,

Iutte contre 1es prédateurs et protection phyto-sanitaire,

approvisionnement en semences de qualité,

merci des commerçants.prix à Iacommerc iaI isation :

Le développement du maraîchage portera sur les points suivants.

341. Problène de la disponibilité en teme et irrigation

Les terres aptes au maraîchage et situées à proximité de la ressource en
eau sont le plus souvent utilisées. L'extension des jardins doit se
concevoir dans lraménagement global des zones villageoises et la mise en
valeur de Itensemble du 'rterroirrr villageois.
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342. Intensification( 1 )

'rLe jardin peut produire aisément deux fois plus quractuellement, à
condition de recevoir 10 à 20 tonnes de fumier par hectare et par an et des
engrais. Le mars et le sorgho de variétés améliorées peuvent alors donner
jusqu'à 6 t/ha et occuper avantageusement quelques ares par jardin à
certaines péniodes (par exemple mars Pozarika en saison des pluies et
sorgho lrat 2O4 en saison sèche L ' IRAT 2O4 produit, au Sourouau Burkina
Faso, 5 t/ha en saison sèche froide êt, sur repousse, autant en saison
sèche chaude).

La fabrication de I
technieuê, sauf de
fumier) et lreau
concurrence oour Ia
bovine ) .

La fumure minérale
par ha d'urée et de

,3 à 2,6 t de fumier par jardin ne pose aucun problème
vulgarisation, la paille (besoin de 0,5 t par tonne de
étant abondamment disponibles (risque éventuel de
paille entre la fabrication du fumier et dralimentation

annuelle en culture intensive sera de ltordre de 2OO kg
8O0 kg/ha de phosphate de Telemsi par an.

La production intensive de 20 à 25 tlha/an exigera des semences améliorées,
dont on estime le coût à 1,5 0OO F CFA/ha par an.,l

Une fiche de culture type oignon-échalotte est donnée en annexe.

34:1. Lutte contre les prédateurs et protection phyto-sanitaire

Les moyens de lutte (appareiLs et produits) devraient se situer au niveau
des villages, par exemple dans le magasin de I'4.V. , pour être disponibles
en permanence, une attaque quelconque devant faire Itobjet d'un traitemeent
immédiat.

A titre indicatif, un pulvérisateur à dos de 10 I représente un coût de
40 OO0 F CFA. Le fonds de rendement initial pour acquérir les produits de
traitement serait de I'ordre de 10 OOO F CFA/ha.

344. Approvisiorurement en semences de qualité

Le projet devra commander chaque année une certaine quantité de semences
destinées à être vendues aux maraîchers, les semences disponibles sur les
marchés locaux étant trop souvent de qualité médiocre, car jamais renou-
velées.

345. Commercialisation

Une étude de la commercialisation des produits maraîchers devrait être
entreprise pour juger des améliorations possibles à apporter au système
actuel qui repose sur Ie bon vouloir des commerçants achetant sur Ies
marchés de NIONO et SIENGO.

Une telle étude devrait être prochainement entreprise dans le cadre de
l'étude de factibilité de la Réhabilitation de la Zone du Macina, eui
devrait fournir des éléments très intéressants.

TïT-So;Fôe;-Bib rioeF"phie n o 3
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4 - ASSOCIATIONS VILIÂGEOISES

Le récent rapport de mission de M. GENTIL (IRAM) auprès de son expert,
Madame M.J. DOUCET, responsable du volet ttFormation-Organisation paysanne
(FOP), au sein du projet RETAIL, a fait le point précis des actions menées
dans ce domaine et a formulé un certain nombre de recommandations.

Le texte ci-dessous reprend Iressentiel de ces recommandations, notamment
pour 1e paragraphe rrOrganisations Paysannes et Formationrr. Certains aspects
tels que la gestion du Fonds Spécial d'Entretien pour I'entretien des
réseaux secondaires et les recommandations pour une meilleure définition de
lforganisation et de leurs procédures juridiques et administratives
diffèrent ou complètent les propositions du rapport précité.

41. Les organisations paysannes - Fornation

4LL. Participation accrue des A.V. à la gestion foncière des terres

proposition initiale des superficies à attribuer, et proposition de modi-
fication de surface après la période probatoire,

propositions de sanctions pour les exploitants défaillants,

avis pour 1'attribution définitive.

4L2. Responsabilisation vis-à-vis du crédit et du remboursement des dettes

Les A.V. interviennent directement dans le crédit de campagne avec le BNDA
pour les exploitants qutelles cautionnent. Elles peuvent et doivent jouer
un rôIe dans le remboursement des dettes dans la mesure où ces actions
sont parfaitement coordonnées avec Itensemble des services de ItOffice du
Niger et s'insèrent dans des procédures administratives parfaitement au
point.

4L3. Poursuite des activités de batt4ge et de cormercialisation

Les A.V. maÎtrisent bien les opérations de battage et de commercialisation,
mais une attention doit être portée sur les points suivants:

Pour le battage, vêrification que les fonds dfamortissement déposés à la
BDM sont toujours disponibles et qutils seront suffisants pour renouveler
le matériel dont Ie prix actuel serait 4 fois plus élevé que le prix
initial.

Pour la commercialisation, veiller à une évacuation réguIière, obtenir un
paiement du paddy à la réception du produit au pont bascule et le
paiement des ristournes de collecte primaire (72O F CFA/tonne de paddy:
c.f. Situation actuelle S 4.2), maintenir la possiblité actuelle de
commercialiser Ie paddy sous forme de paddy aux rizeries de I'Office
et/ou aux commerçants privés, sous forme de riz décortiqué aux
commerçants.
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Faire un test d'achat à la qualité sur I'4.V. du km 26 en essayant dty
associer Itunité de décorticage artisanal. Dans le même but dtaméIiorer
la qualité du paddy, il est prévu I'acquisition de 2 tarares qui
devraient permettre de parfaitement nettoyer le paddy après battage avec
la batteuse VOTEX.

414. Possiblité dfétendre des activités de lfA.V. par le décorticage

Achat de petites décortiqueuses pour
geoise , ou de grosses décortiqueuses
riz par les A.V.

415. Gestion et organisation des A.V.

Les recommandations suivantes sont:

Ies besoins de la consommation villa-
(aOO 5oo kglpaddy) pour Ia vente de

poursuivre Iralphabétisation et répartir davantage les tâches entre les
responsables,

viser une simplification dans 1'établissement des documents de gestion et
de statistiques. Pour ces derniers, procéder par échantillons et non par
recue j-l exhaustif ,

faire participer les paysans à Ia réf1exion, aider les A.V. à soupeser
les avantages et 1es inconvénients des solutions possibles, mais les
laisser libres de leur décision, tout en les aidant si besoin est,

essayer de faire participer à Ia vie des A.V. les femmes et les jeunes
qui sont actuellement peu sollicités.

4L6. Formation des palrsana et des cadres du projet

Lraction importante de formation poursuivie jusqutà ce jour devrait être
complétée par:

des sessions internes au projet (une ou deux fois par an) permettant une
réflexion collective à partir des résultats de la R.D., du suivi
évaluation et de la F.O.P. ,

une meill-eure participation du projet RETAIL dans le programme de Ia DPR,

des sessions conjointes cadres/leaders paysans.

42. Les A.V. et la poursuite - extension du projet

Trois conditions paraissent essentielles pour la poursuite et Irextension
du projet: un environnement économique motivant, un entretien régulier de
son réseau hydraulique, une meilleure définition de J-toganisation des A.V.
et de leurs procédures administratives et juridiques.
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42L. Environnement économique

I1 faut rappeler une fois encore que Itintensification rizicole ntest
possible que si ltexploitant en perçoit une motivation économique: les
conditions de commercialisation doivent être incitatives (achat du paddy
avec concurrence entre acheteurs et paiement à la Iivraison) et les
approvisionnements en intrants doivent être réguriers.

422. Entretien du réseau hydraulique

Le décret portant sur trorganisation de la gérance des terres affectées à
ltOffice du Niger" prévoit que:

Lrentretien du réseau primaire est sous la responsabilité financière de
I fEtat 

,

Les travaux correspondants sont financés par la frredevancerr dont 70 à BO%
alimentent un Fonds spécial dtEntretien FSE qui couvre les travaux
d'entretien et Ia gestion de I'eau, €t 20 à 30% contribuent à couvrir les
frais généraux de I'Office du Niger,

Le réseau tertiaire (arroseurs et sous-amoseurs, drains, diguettes, pis-
tes de champs et de lots ) est à la charge des agriculteurs "qui exécutent
en leurs noms et pour leur propre compte les travaux dtentretiens cou-
rants requis sur les réseaux tertiairestt.

Le rôle et la responsabilité des A.v. sont très importants.

a) Acceptation du montant de la redevance

La redevance est actuellement fixée comme suit:

campagne drhivernage 600 kg paddy, soit: 42 OOO F. CFA/ha
f r de contre-saison 4OO kg rr rf : 28 OOO F. CFA/ha

maraîchage +r_- k^,. : 49 OOO F. CFA/ha

Les exploitants trouvent ces valeurs .élevées dans la mesure où antérieure-
ment les redevances ont été perçues sans réalisation des travaux
drentretien, €t où certains nfont pas encore des bons rendements.

Il est fondamental qurau cours des prochains mois 1es A.V. constatent que
Ie paiement des redevances correspond à un travail fait répondant à leur
besoin. Des discussions avec les responsable dfA.V. nous ont montré que
ceci était encore mal perçu.

b ) Récupération de la redevance

La solution de participation des A.V.
pourrait être Ia suivante:

LfA.V. est responsable collectivement de
pour tous les paysans qutelle cautionne
paysans non résidents, non cautionnés
responsabilité de I'Office.

au recouvrement des redevances

Ia récupération de la redevance
(comme pour le crédit BNDA). Les

par I rA.V., restent sous Ia
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LtA.V. reçoit une prime incitative si la récupération se fait à LOO7" (Ia
BNDA donne 17" d'intérêt si Ie crédit est récupéré à LOO%). La prime pour-
rait être de 2 à 3% du montant des redevances (soit par exemple 4OO ha x
600 kg x 70 x 2"L = 336 0OO F. CFA pour I'hivernage). Ceci représente une
ressource non négligeable pour I rA.V., diminue 1e coût de récupération
pour ltOffice et incite à un remboursement à 100%.

On pourrait envisager une modulation de la redevance en fonction de la
consommation réelle de lreau, âu niveau des paysans, drun même arroseur.
Ceci part de la constatation que la consommation dreau varie du simple au
double selon les amoseurs. Ceci pourrait entraîner une meilleure
solidarité des paysans drun même arroseur et une meilleure discipline
drentretien.

c ) Participation
secondaires

des A.V. a la gestion de I rentretien des réseanrx

1ère solution :

Cet entretien est financé par Ie F.S.E. alimenté par une partie des
redevances versée à un compte spécial de la BNDA. La participation des A.V.
à ce niveau pourrait se faire par I'intermédiaire drun Comité drentretien
du réseau secondaire où seraient représentés IrOffice (et le projet) et les
A. V. , l tOffice du Niger étant juridiquement responsable de l r entretien.

Dans ces conditions, Ia répartition des rôles poumait être Ia suivante:

LtOffice serait pleinement responsable de la gestion du F.S.E., avec
obligation évidente de nrutiliser les fonds que pour I'entretien du
réseau et la gestion de lreau.

L'Office serait chargé de Ia réalisation des travaux, soit en faisant
appel à des entreprises suivant une procédure de marchés, soit en
confiant les travaux à sa Régie, Ie F.S.E. ne représentant que lrun des
éléments du budget de cette Régie.

La liste des travaux à entreprendre et leur urgence seraient déterrninées
par le Comité avec participation active des A.V..

Les A.V. seraient tenues informées de
F. S. E . et devraient pouvoir interveni-r
pour exiger Ia réalisation de travaux
derniers nrauraient pas été exécutés.

Itutilisation des ressources du
juridiquement, le cas échéant,
indispensables au cas où ces

Une telle répartition des rôIes avec I'entière responsabilité des acteurs
entraîne d'une part, Itengagement de I'Office du Niger à fournir 1'eau en
quantité et à ltépoque voulues et, d'autre part, I'engagement des A.V. à
exploiter au mieux les terres, à s'acquitter de leurs dettes vis-à-vis de
I f O.N.



52

2ème solution :

Dans un rapport précité, M. D. GENTIL suggère une participation plus
importante des A.V., pouvant alIer jusqu'à 1a co-gestion du F.S.E.. Le
texte de sa proposition est reproduit ci-dessous.

'fCompte tenu des textes, le Fonds reste sous la responsabilité de I'Office
mais les paysans sont étroitement associés à sa gestion.

a) Mécanisme de détection et de suivi

Ce qui est important, cfest de détecter rapidement une anomalie et dty
remédier dans les meilleurs délais. Une petite brèche, si elle est vite
colmatée, peut nécessiter une charrette de terre et quelques manoeuvres.
Elle demande un benne si on tarde à faire les travaux. LrA.V. doit donc
désigner un responsable pour sroccuper de cette tâche, avoir une équipe
drintervention et prévenir le responsable compétent de lfO.N.

b ) Choix des travaux à faire et des prestataires

Si les responsables de 1'Office ont plus facilement des informations et des
compétences sur les chantiers exigeant des travaux avec engins, le contrôle
et Iravis des paysans, même en ce domaine, restent nécessaires. De même,
les A.V. peuvent certainernent contribuer à trouver des tâcherons compétents
pour un certain type de travaux. Dans certains cas, où il y a le choix
entre intervention à forte intensité de main dtoeuvre et intervention par
engins, 1'avis des paysans est important.

c ) Organisation de la gestion des manoeuvres

Quand les travaux nécessitent la mobilisation de Ia main dtoeuvre, ceLle-ci
doit être fournie en priorité par les A.V. (qui sont intéressées par Ia
bonne exécution du travail). Ceci permet de donner du travail à des jeunes
dans les villages, de créer des revenus (a Ia fois pour les jeunes et éven-
tuellement pour 1rA.V. ) et donc de contribuer à freiner lf exode.

d) Gestion et supervision des engins

Quand les travaux sont réalisés par des engins, les délégués paysans, même

stils ne sont pas toujours présents à toutes les négociations techniques,
doivent recevoir toutes les informations sur 1e type de travaux et leurs
coûts et doivent participer à Ia réception des travaux.

e) Gestion du budget

Elle dépend de la conception quron se fait de la participation des paysans
à la gestion du Fonds drentretien.

Si on retient ce qui est écrit dans les textes et qui donne Ia responsa-
bilité de I'entretien à I'Office, les fonds sont débloqués par un système
de double signature (Office et Projet) et on ne vise pas un système de
transfert futur aux pa.ysans ou de co-gestion.

Si on penche vers la co-gestion, alors il faut, dès le départ, uD système
de double signature, avec O.N. ou provisoirement 1e Projet drun côté et
représentant des paysans de lfautre.
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De toute façon, i} devrait y avoir présentation par campagne ou par année
d'un budget prévisionnel, avec j-nformation régulière sur son exécution et
bilan annuel.

f) Composition du Comité de Gestion du Fonds

Le Comité de Gestion poumait avoir une composition mixte (5O% de lfO.N. et
du Projet, 50 % des paysans) surtout si lron vise 1a co-gestion. Comme au
départ, Ie nombre des villages est peu élevé, il poumait y avoir deux
détégués par village qui pourcaient se réduire à un quand le nombre des
villages staccroît. Le Comité aurait, bien sûr, un bureau pour exécuter les
opérations.

e) Niveau de gestion du Fonds

II semble difficile
niveau secteur (soit
A terme, les fonds
chaque secteur.

de prévoir une gestion par 1es paysans au-delà du
1-O villages au secteur Sahe1 , ou L7 au secteur NIONO).
d'entretien pourraient donc se situer au niveau de

Lorsquril y a des travaux à réaliser qui touchent plusieurs secteurs, iI y
a réunion entre les représentants des Comités de Gestion concernés.

En conclusion, il y a tout intérêt à ce que les paysans soient associés à
Ia gestion de lrentretien et à la récupération des redevances. Trois
modalités peuvent être envisagées: si on se réfère à I'idée de co-gestion,
avancée par certains, i1 faut aller vers une représentation paritaire
immédiate, avec voix prépondérante de ItOffice en cas de conflit, mais
possiblité de recours de Ia part des pa.ysans. On peut auss j- penser qu'il
faudrait assurer seulement transparence de la gestion et droit de contrôle
réel aux pa.ysans ou bien considérer que les pa.ysans reÇoivent toutes Les
informations mais ont seulement un avis consultatifrr.

423. Une meilleure définition de I lorganisation des A.V. et de leurs
procédures

Il nrexiste légalement qufune A.V. par village qui doit progressivement
évoluer vers le TON villageois, seul a un statut juridique. A I'intérieur
d'une A.V. Ies activités peuvent être diverses et ne pas concerner tous
les exploitants agricoles du village. Aussi semble-t-il utile de créer au
sein de 1fA.V. des groupements dtexploitants homogènes répondant à des
activités précises:

groupements dtexploitants par affoseurs ayant
d'irrigation-drainage et d'entretien de réseau,

Ies mêmes problèmes

pour le décorticage, éventualité de confier cette activité à I'A.V. , à
un groupement d'exploitants, ou à un individu propriétaire du matériel,
comme c rest le cas au km 26.

Au cours de Ia réunion de synthèse tenue à Sagon en fin de mission, M. Ie
Directeur Général de lrO.N. srest montré favorable à Ia création de tels
groupements.

Le caractère novateur du projet fait que }es relations entre Iroffice du
Niger et les A.V. ne sont pas très nettes, bien qutil n'y ait pas eu de
conflit entre eux. En vue drassurer la poursuite au projet et de le
consolider, il serait souhaitable dréviter toute possiblité d'ambiguïté
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en étanlissant entre les A.V., l'Office du
dures très nettes et homogènes. Ceci
administratifs et toutes Ies activités
dfexemple:

Niger, lâ BNDA,... des procé-
concerne tous les rouages
de lfA.V.; citons à titre

a)

b)

I rattribution des lots,

la commercialisation du paddy

c) la récupération des redevances
et dettes

d) Ie Crédit Agricole

e ) I'entretien des réseaux

f) Ies autres activités des A.V.

g) les relations avec les autres s

achat à la qualité
relations avec les pa.ysans
relations avec I rO.N.

relations avec les paysans
relations avec I rO.N.

relations avec la BNDA pour les
crédits de campagne
relations avec ItOffice pour les
crédits d'équipement

constitution des comités d'entretien
relations avec I t0.N.
relations avec la BNDA pour le
suivi du F.S.E.

décorticage

ervices de I rO.N.

I1 nous sernble que dans le cadre des actions menées par le volet F.O.P.,
une réftexion plus approfondie sur ce sujet serait nécessaire à laquelle
poumaient participer des experts venant en mission df appui.

Ces experts pourraient également intervenir dans Ia mise au point des
nouvelles procédures à mettre en place dans le cadre de la décen-
tralisation de I'0.N. au niveau des zones.
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5 - RECHERCHE AGRONOUIQIIE

5L - Définition drune politique de recherche au niveau de l'Office du Niger

0n trouve actuellement 1a Recherche de type fondamental représentée par
I 'IER sur Ia station de KOGONI et la Recherche-DéveJ-oppement représentée
par Ia Division R.D. au niveau de la zone de NIONO et par Ia cellule R.D.
animée par M. JAMIN au niveau du Projet RETAIL.

Les deux types de recherche sont nécessaires et complémentaires, lrensemble
des actions devant s'inscrire dans un programme cohérent suj.vant une poli-
tique parfaitement définie, c€ qui ne semble pas être le cas actuellement.
11 faut en effet préciser sans ambigurté si Ia recherche sroriente vers une
riziculture intensive avec double culture annuelle telle que pratiquée sur
le Projet RETAIL, ou vers une riziculture semi-intensive avec une seule
culture basée sur des variétés rustiques à potentiel productif moyen. Le
projet RETAIL est conÇu pour une riziculture intensive.

11 est prévu une 'rmission Rechercherr financée par la Banque Mondiale pour
préciser le rôle de I ' IER et de la Recherche-Développement et fixer le pro-
gramme des uns et des autres: cette mission semble nécessaire et urgente.

Sans préjuger des conclusions de cette mission, le texte ci-après mentionne
un certain nombre de propositions pour 1a f rRechercherf et [Recherche-
Développementf r .

52. I"a Recherche IER

Dans le cadre de Ia politique d'intensification, l'IER devrait prendre en
charge les thèmes de recherche suivants:

choix de variétés adaptées à la double culture annuelle: variétés à c.ycle
court et à potentiel productif élevé,

essais de fertilisation:

. phosphore avec le phosphate naturel du Tilemsi,

. étude des carences en zinc,

. courbes de réponse de ltazote avec la variété BG 9O-2,
avec étude des rapports coût/valeur.

essais relatifs aux problèmes phyto-sanitaires.

Ces essais devraient srinscrire dans un programme défini par ITIER en
collaboration avec les Services compétents de lrOffice du Niger. Dans toute
Ia mesure du possible, il sera fait appel aux résultats déjà acquis dans
drautres pays voisins, notamment en ce qui concerne les variétés.

Pour des raisons de facifité de communication et de collaboration, €t pour
se situer dans les mêmes conditions de sol, drirrigation et de drainage, iI
serait très souhaitable que les essais soient mis en place dans la zone du
Projet RETAIL. A cet effet, il est proposé que dans Ia zone de RETAIL II,
une superficie de 5 ha soit mise à la disposition de I I IER qui disposerait
ainsi drune antenne sur place. Lrefficacité de la recherche sren trouverait
sans aucun doute améliorée. La présence de cette antenne permettrait aussi



de faire des essais
carence en zinc.

s6

en milieu paysan, notamment sur les problèmes de

5.3. La Recherche-Développement

531. E:çérinentation en cours et à ponrsuivre ( L )

Trois grands types dtexpérimentation sont menés:

des essais en régie, sur des parcelles expérimentales du projet (Z ha
environ), pour les thèmes nécessitant un bon contrôle des conditions
dressai ,

des essais dans les champs des paysans, mais avec un contrôle étroit,
pour des thèmes du même type que les précédents, mais pour lesquels iI
est indispensable d'explorer la variété du milieu cultivé par les
paysans ,

des tests avec les paysans, placés sous leur entier contrôle, pour les
thèmes sur lesquels les connaissances sont déjà bonnes, êt pour lesquels
it est important dtavoir Ia réaction des paysans.

Les grands thèmes techniques sur lesquels portent les expérimentations sont
les suivants:

variétés: pour la zone réaména gêe , on ne dispose actuellement que d fune
variété pour lrhivernage, BG 9O-2, €t drune variété pour la contre-
saison, China, dont le potentiel est assez limité. Les objectifs princi-
paux sont de trouver une seconde variété pour la contre-saison, êt pour
I'hivernage en cycle moyen, €t d'identifier une variété à cycle court
pour Ies semis tardifs dthivernage.

fertilisation: troj-s grandes questions font ltobjet de travaux:

1'azote, avec en particulier la déterminatlon des courbes de potentiel
de rendement en fonction des densités de peuplement; des essais sont
conduits en régie et ch.ez les paysans,

Ie phosphore, avec une étude à laquelle participe I ' IER dans les champs
des pa.ysans (pour explorer la variabifité des types de sol et des
systèmes de culture) sur les doses de phosphore nécessaires et 1es
formes d'apport possibles (en particulier phosphate drammoniaque et
phosphate naturel du Tilemsi). Des tests reprenant Ie même esprit sont
effectués chrez les paysans.

les troubles de nutrition du riz, se traduisant par un dépérissement
des plants en pépinière et au tallage, pour lesquels une étude de fond
est engagée avec lrI.E.R. afin de pouvoir poser un diagnostic précis et
proposer des solutions sûres. Des tests sont conduits avec les paysans
pour I'utilisation du zlnc et de la matière organique en pépinière.

(1) Texte issu du rapport annuel de M. J.Y. JAMIN



57

- mode drimplantation: Ie repiquage (manuel) présente d'énormes avantages
du point de vue de lrhomogénéité du peuplement et du contrôle des

adventices, mais les charges en main droeuvre sont lourdes pour certaines
exploitations, êfl particulier en début de campagne d'hivernage. Sont donc

expérimentés (en régie essentiellement dans un premier temps) le semis en
prégermé (manuel et mécanique, à la volée et en ligne), ainsi que la
repiqueuse mécanique de 1fI.R.R.I.; en fonction des premiers résultats et
de 1'expérience acquise par les paysans en matière de planage, des tests
seront effectués avec 1es pa.ysans à partir de I'hivernage 1988.

- travail du sol: des essais de matériels ont été effectués, en particulier
à I'occasion des missions de R. LE LOUS. Ils doivent être poursuivis avec
pour objectif principal de trouver des modes de préparation du sol
conservant et améliorant Ie planage tout en restant compatibles avec les
forces de traction des boeufs des pa.ysans (pour lesquels iI faudra tester
des améliorations de Italimentation).

protection phytosanitaire: iI n'apparaît pour I'instant pas nécessaire de

recommander aux pa.ysans une protection systématique contre les insectes
(ni à fortiori contre les maladies), vu Ie coût élevé de celle-ci (sauf
pour les traitements en pépinières, qui protègent à bon compte le début
de tallage au champ ) ; cependant , pour ne pas hypothéquer I favenir , un

suivi des infestations est organisé en liaison avec I t IER, €t des tests
de rentabilité sont effectués. En cas d'attaques ponctuelles ch.ez les
paysans, des tests de traitements curatifs sont effectués avec les
paysans (par exemple Furadan et Décis pour les attaques de chenilles
défoliatrices sur pépinières en hivernage 1-987).

La plus grave menace est en fait représentée par les oiseaux, surtout en

contre-saison, mais pour Itinstant seuls des traitements par I'OCLALAV ou

des structures similaires semblent possibles, en dehors du gardiennage
des parcelles.

maîtrise des adnenti.ces: ce problème n rest pas encore trop aigu; cepen-
dant des essais de produits sont effectués dans certaines parcelles
pa.ysannes, en particulier en vue drune introduction partielle du semis en

prég".*é. Le suivi des enherbements constitue par ailleurs un volet
important des suivis de parcelles.

élevage: le principal problème pour les boeufs de trait semble résider au

niveau de Iralimentation. Une mission sur ce sujet est souhaitée début
l-gBB; elle pouryait déboucher sur le test , puis la vulgarisation de

rations à base de paille-urée, paille mélassée, blocs mélasse-urée '. o.

532. Etudes en cours et à poursuivre

Les études suivantes confiées à I'IER sont en cours:

Enquêtes objectifs opinions Sur Itensemble de 1rO.N.

Enquêtes sur les coûts de production et les temps de travaux.
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533. Renforcenent de l'équipe actrrelle

Lrossature de l'équipe actuelle est suffisante
prévu. 11 est simplement prévu dty adjoindre 2
essais et enquêtes en milieu paysan sur la zone

pour réaliser le programme
moni.teurs pour réaliser les
de RETAIL II.
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6 . ORGATfISATTON DU PRq'81

61. Organigranùne du projet

L'organigramme ci-joint indique I'organisation du Projet RETAIL I et II.

L'organisation du Projet RETAIL II diffère de celle de RETAIL I par les
points suivants:

Adjonction du poste de -1 
:expert gestionnaire à formation comptable et

juridique pour I'êtude et la mise au point des procédures administratives
et juridiques se rapportant aux A.V., à la décentralisation au niveau des
zones et à lrautonomisation de Ia rizerie.

Augmentation des effectifs qui passe au total de 67 à 90 pour le person-
nel national, 80% du personnel supplémentaire par rapport à RETAIL I
étant dans les équipes de gestion dreau et drentretien.

I1 convient de souligner Itimportance potentielle des services dtappui de
I'Office (Service Agricole, Direction de la Promotion Rurale, Direction de
la Recherche-Développement, . . . ) eui, à terme, devraient se substituer
progressivement aux postes occupés par les experts , des missions d t appui
intermittentes devant permettre dtassurer la transition.

6,2. Aspect institutionnel

Rappelons quren raison de I'hétérogénéité institutionnelle au niveau de la
Zone, i1 semble nécessaire:

de faire coïncider Zone du Projet et secteur, même si toutes les
superficies rizicoles ne sont pas réhabilitées, pour faciliter les tâches
et procédures,

de renforcer Ie mouvement de décentralisation ou niveau de la Zone,

de renforcer les relations avec les différents intervenants, notamment
les divisions drappui de I'Office.
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63. Les effectifs

Les deux tableaux
par catégorie.

631. Les effectifs

de personnel

ci-dessous indiquent les effectifs et la répartition du personnel

I RETAIL I I RETAIL IIrltrtr
I et lPers.Nat. I AT lpers.Nat.ltl
,-r-r-

RETAIL I + II

6
9

L4
L2

1
42

AT

L

1

1

4

;

:

5

6lr7l-
11 l-L2 l-1f-
37 lr

Pers . Nat .

Direction Gestion
Recherche - Développement
Formation Organis, Paysanne I

Suivi Evaluation I

Intendance 
I

s /total

Gestion de lreau
Entretien

s/total

ÎO|[AL
I

1l
1l
1l

I

I3l

I rs l-l o

I tz | -l tz
I so | -l re

19
29
48

632. La répartition du personnel

Direction Gestion Administ.
Recherche Développement
Formation Organis. Paysanne
Suivi Evaluation
Intendance

s /total

Gestion de lfeau
Entretien

s/total

ÎÛTAL

TTA Mont
CFA

TOTAL

ntlpl Nl

2
t-

1

45

I
I

10

26
L

1

1

4
1

6

t

2
L

4

2
1

1

4

18
23
23

I
I
I

18
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7 - PRODUCÎIOTI AGRICOI.E AU IIIT'EAU DU PROJEÎ

Le tableau ci-dessous indique le détail des productions actuelles et des
productions objectifs du projet. Ces données se résument comme suit:

Production
rizicole

Production
maraîchère

TOTAL

Situation actuelle

Production
Valeur ajoutée

tonnes
millions F CFA

2 309
65 ,7 17 ,5 83 ,2

Situation objectif

Production
Valeur ajoutée

tonnes
millions F CFA

7 390
294,2 69 ,7 363 ,9

Valeurs additionnelles

Production
Va1eur ajoutée

tonnes
millions F CFA 52 rz 28O,7

La production rizicole est multipliée par 3,2 par rapport à Ia production
actuelle.
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IISB EN VAI.EI'R AGRICOI..B

PRODT'CIIOI{ ESCOTPTEE

Proôrction actrrelle
Superficie
Rendement
Production

Valeur ajoutée/ha
Valeur ajoutée totale

Unité

ha
t/ha

t

F CFA
mrlns
F CFA

Production
rizicole

r- 358
t17

2 309

48 380

65 ,7

Product ion
maraîchère

50

350 750

L7 ,5

ÎOTAL

83 ,2

Pro&rctLon objectif avec projet
Caryagne Hivenrage
Superficie
Rendement
Production

Valeur ajoutée/ha
Valeur ajoutée totale

Carpagne Contre-saigon
(hypoth. min. )

suPerricie 3:3Hi'rii"
Total

Rendement
Production

Valeur ajoutée/ha
Valeur ajoutée totale

Hiverrrqge + Contre-saison
Production
Valeur ajoutée

Production additionnelle
Production

Valeur ajoutée

trtll

ha
t/ha

t

F CFA
mllns
F CFA

ha
ha
ha

t/ha
t

F CFA
mllns
F CFA

t
mlrns
F CFA

t

mllns
F CFA

1 240
5

6 200

203 930

252,9

70
270
340
3r5

1 r.90

Lzl 330

41 ,3

7 390
294,2

5 081-
(L20%)
228,5

(250%)

110

633 250

69 ,7

69 ,7

52,2

363 ,9

28'O,7
(+2aOT")
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8 - PRODUCÎION EÎ RBVENU DES HIPII)IIAIIOIIS AGRICOI.BS

Les calculs ont été faits pour les deux types d'exploitation suivants:

type L:

. riz: 3 ha dont 1O% en double culture

. maraîchage z 20 ares

type 2z

. ri-z: L ,5O ha dont 5O% en double culture

. maraÎchage z 2Q ares

Les deux tableaux joints indiquent les productions, coûts et revenus, ainsi
que I remploi de la main droeuvre familiale. Ces données se résument comme

suit.

Exploitation
type 1

Exploitation
type 2

Production rlz - paddy
Revenu agricole
Valorisation journée de
Mois de pointe pour Ie

trav. familial
travail

16 tonnes
775 000 F cFA
1 soo F cFA/j

juillet+novembre

I tonnes
525 000 F CFA

e50 F cFA/j
jui 11et+novembre

Les .exploitations de type 1 correspondent aux exploitants actuellement en
place dans les villages dont Itagriculture représente leur seule source de

revenus.

Les exploitations de type 2 comespondent aux non résidents qui ont une

autre activité, pour la grande majorité drentre eux.



65

BT'DGEI dIEXPI.OIIAIION frPE

SE

le
reporter aux fiches de culture pour
détail des normes

Exploitation 1

riz hiv.: 3 ha
riz C.S.:O13 ha
maraîch .'.2O ares

Exploitation 2
riz hiv. : L ,5O ha
rLz C. S. : O ,75 ha
maraîch. :20 ares

Riziculture

Hivernage Superficie
Rendement
Production

Produit brut
Charges
Revenu

ha
t
t/ha

F CFA
F CFA
F CFA

Nb jours travail dont
familial

3
5

15

ooo
zLO
790

489
4L4

1 050
438
611

1r5
5
7r5

525 000
2L9 LOs
30s 895

244
207

Contre-.gaison Superficie
Rendement
Production

Produit brut
Charges
Revenu

Nb jours travail
familial

ha
t
tlF.a

F CFA
F CFA
F CFA

dont

O ,30
3r5
1r05

73 500
37 101
36 399

82
75

O r75
3r5
216

L83 750
92 750
91 000

205
188

lotal
riziculture

Production t
Revenu F CFA
Mc jours travail dont
familial

16,05
648 189

57L
489

9r1
396 89s

449
395

ilaraîchage Revenu F CFA
Nb jours travail dont
familial

126 650
r.00

25

126 650
100

25

lotal eploitation
Production rLz
Revenu total
Nb jours travail
Valorisation journée
de travail familial
(en dehors salariat)

t
F CFA

16
774 839

67L

1 500F CFA

rll

9r1
523 545

549

950
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ETPIOI DE I.A HAIN D I OET'VRB

E:çloitation 1
Riz: 3 ha

Potentiel travail
ffi
Emploi: riz hiv.

riz C.S.
maraîchage

TOTAL

Eploitation 2
Riz: 1,50 ha

Emploi: riz hiv.
rlz C.S.
maraîchage

TOTAL

théoriquement la famille
les , même en juillet et

suffit largement pour
novembre qui sont les

2

20

22

69

20 20

20

réaliser les travaux agrico-
mois de pointe.

l.rlrluttlt-t-l-rlltllrtl
I zro I zro lztortllrl
I lll 10

| | 2ol zo
tllr-t-l-
I lzLl 30ttlr-t-l-tllltlll
l 131 lzotlt-l-

zLO

16

1_6

Jt

zLO

129
2l

150

A

2LO

LL7

zLO

39

zLO

3

20

210

138

20

210

39

?o

zLO

16

16

zLO

43

24
19

tL7 23 158 59

L2
4839

65
5225

20

lzs 45
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9 - PREf,IERE EVALUAIIOIf DU COT'Î DU PRqIEI

Le détail du coût du projet est donnée dans les tableaux ci-joints et se
résume comme suit.

MONTANT EN MILLIONS F CFA

Aménagements hydro-agricoles
Equipement
Fonctionnement
Formation
Prestations extérieures
Crédit agricole
Assistance technique
Divers Imprévus

3 700,0
77 ,6

L24,5
10,0
96,O

t23,5
436,O
457 ,O

lotal généraf 5 025, O

tl

Le coût du projet est donc évalué en première estimation à:

5, O25 f,illiards de F CTA
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PREf,IBRE ESÎITATION DU COT'Î DU PRûIET REÎAIL II
(Coût en 1 OOO F CFA)

I unité | coût l Quantité Coût
I funitairel Il__ttll-t-t-l

1. Anénqgenent hydro-qgricolel | | |

I rt" I z 6Be I r sz6 ls zoo oootttll-t-t-t-

DESIGNATION

2. Eqtripeaent

27.. Véhicules I

Toyota H.Lux 4x4 |

Renault 4 L I

Cyclomoteurs I

Bicyclettes I

I

22. Equipenent de bureau I

Photocopieuse + divers I

I

23. Iatériel pédqgog. €t doc. I

I

24. [at. de neeure et obsenr. I

I

25. llatériel qgricole 
I

Tarares I

Repiqueuse à moteur I

Motoculteur I

I

Pulvérisateur à dos I
tl B.V. I

Puddlers à 10 cônes I

Repiqueuses IRRI I

Semoirs à tambour main I

Bames planeuses 
I

Sarcleuses à cônes I

I

26. lravaux aur pancellee 
I

I

n. Constrtrctiong I

Réfection logements I

Bureaux magasin I

Extension bureaux I

Magasin à Outils I

togements pour agents I

de village I

Coût
annuel

Coût pour
3 ans

1
2

20
l-5

U

U

U

u

5 900
2 700

250
65

5 900
5 400
5 000

975
ffi

3 700 000

L7 300

6 000

3 000

3 000

15 300
6 000

27 000

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

1 500
2 500
4 000
4 500

60
40
60
40
20
20
L5

3 000
2 500
4 000
4 500

300
200
240
160

80
160
t20

GZô

1 000

2 000

2
1

1

1

5
5
4
4
4
I
I

4 000

2 000
6 000
2 000
1 000

1,6 000

S/total 77ffi
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PREIIERE ESÎITAÎIOTI DU COTIÎ DU PRû'81
(Coût en 1 000 F CFA)

RETAIL II (suite)

DESIGNATION

3. Fonctionnerent
( hors A. T. )

31. Personnel ttational
Rémunération ( 1 )
Primes et indemnités
,personnel projet
. personnel autre : fonctign

transpE
.salaires temporaires

32. Véhicules et transports
Pick up
R4
Autres véhicules 2 roues

33. Entretien deg bâtirents

Y. Fourrritures de bureau

35. Petit éqrip. dea agents

36. Fourrritures pour cultures
et laboratoire

37. Voyqge et déplacerent

38. Divera

tl
I unité |

mois

mois
mois
mois

mois
mois
mois

mo1st

Coût
unitaire

I

Quantité | Coût Coût
annuel

Coût pour
3 ans

811
400
200
280

250
L75

50

100

36
L2
L2

6

L2
L2
L2

p.m.

29 196

3 000
?. 100

600
5 700

3 600

5 700

4 000

3 000

1 000

4 000

4 000

4
2
1

29 200
800
400
680

I 880 26 600
55 800

t7 100

L2 000

9 000

3 000

L2 000

L2 000

3 600

Itza soos/total

TïT-c1;-D'6tâïïs-Affis tableau en annexe



PRETTIERE ESIIHAÎIOI| DU
( coût

DU PR(UBT RETAIL II (suite)
000 F cFA )

70

cot T
en1

DESIGNATION

4. Formation
Forfai t

5. Prestations e:rtérieures
Convention I.E.R.
Analyses
Etudes diverses
Appui informatique
Stagiaires

6. Crédit qgricole(1)

61. Crédit de caryagne
(Fonds de roulement)

62. Crédit dtêquipelent
Matér.Préparation du sol
Charrettes
Tonneaux mélangeurs

Unité Coût
uni tai re

Quantité Coût

1 400 I 400

Coût pour
3 ans

Coût
annuel

ha

exploitn..nexpro].E
A. V.

35 190
4 140

160

138
46

8

255
90
20

15 000
2 000

10 000
2 500
2 500

ffi66

to 000

96 000

I 400

39 500

S/Total

îïT=il-d'EEâïr;=;-ân n e x e
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PRilIENB ESIIXAÎIOI| DU COI'Î
(Coût en 1

RBÎAIL II (suite)DU PRûIE1
ooo F cFA)

DESIGNATION

RECAPITT'I,ATIF

1. Anénagenent hydro-agricole

2. Equipenent

3. Fonctionnetent

4. Forration

5. Prestatione extérieures

6. Crédit Agricole

7 . Agsistance lechnique

lotrAl,

8. Divers - Iuprénrs lOX

lOtrAL GENERAL ANROilDI

Unité Coût
uni taire

Coût
annuel

Coût pour
3 ans

3 700

77

L24

10

96

L23

436

4 567

457

s o25

ooo

600

500

oo0

ooo

000

ooo

600

000

ofi)

Quantité | Coût
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ECHEAIICIER DES DEPEilSBS
(millions F CFA)

ll
Année 1 | Année 2l Année 3ttlt-t-

1. Anénagenent hydro-agricolel 1 85O,ol 1 85O,Ol

ÎOTAL Obs.n

2. Equipenent
Véhicules
Equipement de bureau
Matériel 

::ï::i"""t 
doc '

Matériel agricole
Travaux sur parcelles
Construction

3. Fonctionnenent I

Personnel national I

Véhicutes et transport I

Entretien bâtiments I

Fournitures bureau I

Petit équipement agents I

Fournitures Labo
Voyages et déplacements
Divers

4.Fonation

5. Prestations extérieures

6. Crédit qgricole

7. Pergonnel e:æatrié

8. Divers - Iqrévus LtL

lOlAL ANROIIDI

lllli-l-
2 186 ,9 | 2 153,8 | 226 ,9llt-t-

219 ,0 1 215 ,0 1 23 ,O
lli-t-

tltlI r+,el
I o,ol
I r,ol
I r,ol
I ro,ol
I e,ol
I rs,ol
lltl

I

L8,6|
5 r7l
4,Ol
3,Ol
1,0 |

4rOl
4,Ol
L ,21

I

3,31
I

32,0 
1

I

61,81

I

I

3,ol
I

1,Ol
1,Ol
5,31
2,Ol
8,Ol

I

I

I

18,6 |

5 17l
4rOl
3rOl
1,0 |

4,Ol
4,Ol
L,2l

I

3,3 |

I

32,O1
I

61 ,71

1rO

1,0
2rO

18 ,6
517
4rQ
3rO
1r0
4rO
4r0
Lr2

314

32,O

146 ,0

17 ,3
6rO
3r0
3r0

L5,3
6rO

27 ,o

3 7OO,O

77 ,6

55rB
17 ,L
L2 ro

9rO
3r0

L2,O
12,O
3r6

ll
145 ,0 1 145 ,0 1

L24,5
10,O

96,O

123 ,5

436,O

4 567,5

457 ,O

2 406,01 2 369,01 2SO,O 5 O25,O
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DU PERSONIIEL EXPAÎRIE
(en 1 000 F CFA)

DESIGNATION

l.Honoraires nensuels hora
révi.sion des prix

Chef de Projet
Expert format . -vulgarisation
Expert Recherche-Dévelop.
s/Total 1

2. Voyages interrrat./approche
Bagages (provision)
S/lotat 2

3. Frais de fonctionneuent de
l'équipe
Fonctionnement véhicules
Fonctionnement Groupes
électrogènes ( forfait )
Locat. logement (provision )
Frais d ' hôtel des Experts
hors zone (provision forfait

journalier )
Petit matériel consommable
de bureau ( forfait )
Edition de rapport (forfait)

s/lotal 3

4. fatériel
Véhicules 4 x 4
s/lotal 4

5. Iission dfappui (provision)
s/lotat

. TOTAL ANROIIDI

Unité

mois
mois
mois

Coût
unitaire

Quantité Coût Total

106 500
100 500
89 100

30
30
30

mois

mois
mois

jours

mois
mois

2L 600
2 500

90
10

240
250

1 620
1- 520

90
3

L7 700
L7 700

zLO

l-5 000

24 300

5 670

50 000

296 100

15 000

57 190
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ANNEXES
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TABLEAU N"6 - EVOIUTTON DE Qt EtQt ES RATTOS AGRTCOIÆS

NIESSOT'IIAT{A Nb de familles
Surf. rizlfamilte (ha)
Rendement t /ha
Production t/famille
% familles ayant des

boeufs de labour

r.984 85

23
715
2,O

L4,7
100

L9Bs- 86

34
417
2,3

LO ,7
76

1986 87

30
6r1
L17

LO,5
93

SAGNONA Nb de familles
Surf. riz/famille (ha)
Rendement t /ha
Production t/familIe
% familles ayant des

boeufs de labour

47
B17
1,6

L3,4
91

53
7,6
r14

10,6
92

51
715
1,8

13 ,8
78

TEI{EGT,'E I{b de familles
Surf. riz/famille (ha)
Rendement t /ha
Production t/famiIIe
% familles ayant des

boeufs de labour

64
6,0
2rO

L1 ,9
33

59
419
1r6
717

68

77
5,0
1,5
714

BO

TISSAITIA Nb de familles
Surf. rLzlfamille (ha)
Rendement t /ha
Production t/famille
% familles ayant des

boeufs de labour

45
6,8
1,8

L2,4
B4

55
5r6
1r9

l-O ,8
B9

6t
5r8
L17
9rE

85

TOTAL Nb de familles
Surf. riz/faniILe (ha)
Rendement t /ha
Production t/famille
% familles ayant des

boeufs de labour

L79
7rL
1r8

L2,B
92

204
517
L17
917

84

2t9
5r9
L17
9r9

B3
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ELIMATOGRA MME ET CYCLES VEGETATIFS

Pluies (mm) 
,OO

150

100

Période de froid

Riz drhîvernage
en semis direct

en semis direct

en repiquage

Riz de C.Cn chaude
en repiquage

Cultures maraichères

Piment

fo ma tes

Oignons

Patate douce

0..

Type D52-37
150 i

Type BHZ 140

86-90-2
RepàJ0j

110-120 j
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FICHE CT'LTI'RAI.E FOT'R 1 HA DE RIZ H'(ENSIF - SIN'AIION DE REFERENCE

T
I
I
I

I

I
I

DII TOTAL

I

I eroduction Rendement t/ha
Prix producteur F CFA

L17
70 119 000

I Coût ae Production
I

I Préparation du sol
| - alimentation aninnaux

I 
- entretien matériel

I

I s/total
I Semences

I Engrais:
I

I Produits
I eattage
lcoût de
t

I

annuité d'équipement

Phosph. drAmm.
Urée

phyto-sani tai res
8%

I'eau

150
15
40

136
400

100
130
100

70

500

L2 253
15 000
1 350
4 000

9 520
28 000

taI
t-
Ito
I

amondi 70 620

coût ea vec coût eau

76 380 4a 38C)

t-
I v.r
I

I
I

I

I

ajoutée arrondie

Temps de
travaux TOTAL

REI,IARQUES

1

1

1

- Annuités Crédit équipenent
( Sans 8% d'intérêt )

paire de boeufs = 42 4ôO
charrue = 11 27O
herse = 7 515

61 265
61, 265 = L2 253
srEa

Fi''lAi{JJ ASON JF;'iAI,lJJ ASOND

66
4
4
1

10 10
2L t1-

25
15

DI T Ill
Ilr
I

I

I

lLz
lL1
la
lclr
lan
llv
lplc
lso
irslo
l:
I

I rrz

Pépinière
ler Iabour
2e labour
i-lersage
Semis
Engrais
Désherbage
Irrigation
Gardiennage
Réco1te
Battage-van.
Divers

33
2
2
1

t-ltl
I ol
| 6l
I zl
l2l
I tl
I rol
| 5l
llI al

tl

L2

55
2111

5

2 I 2l
I gl
ll

3996 l9 z I asl 616L4lL

de tnavail familial: 48 380 = 430 F CFA/j
LL2

TOTAL

Valorisation de Ia journée

14111
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FICHE CT'LTIJRAIJ FOUR 1 HA D ! OIGNONS EN CUIN'RE TRADIIIOTINGT.T.E

T-

Production Rendement tlha
Prix producteur F CFA

Coût de Production

Préparation du sol

Transport fumier

Amortissement oetit rnatériel

Senences
Engrais: - Phosph. drAmm.

Urée
Produits phyto-sanitaires
i,lain d'oeuvre salariée (3 /4)
Coût de lreau

Total hors anortissement
avec anortissement

375
400

750
70

10 000

r_o 000

s 000

15 000

209 250
28 000

349 250

P. U. TOTAL RET,lARQUES

l0
70 700 000

Forfait

Valeur ajoutée amondie 350 750

Temps de
travanrx

JFi4Ai'lJJASO
T-t- I

Dl T | .l F id A i,l J J A s o il D I r

Pép inière
ler labour
2e labour
Hersage
Semis
Engrais
Désherbage
Irrigation
Gardiennage
Récolte
Battage-van.
Divers

ttl_i-ir-ttlltltrltiltlltlllilttliilttltlliiliit_
i-i t-
| | roo loo 100 100 r00 | 500

= 35O 75G 2 810 F CFA/j
L25

Valorisation de Ia journée de travail familial
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FrcHE CUtTt RALE POUR 1 HA DE RrZ REPIQUE EN Hrr/ERflAGE

T

I

I

P. U. TOTAL RE:.IARQUES

i Production Rendement t /ha
I frix producteur F CFA
I
I
I

I

I coût de Production
I
I

leréparation du soI
l - alirnentation animaux
| - entretien matériel
I "itotar

Isenrences
lf,ngrais: - Phosph. drAmm.

I - urée
I Produits phyto-sanitaires
litain-d'oeuvre salariée
I nattage E%

I coût de lreau
I

total

350 000

kg
kg
kg

50
100
150

25

600

100
130
r-00

760

70

3 330
500

3 830
20 240

5 000
13 000
15 000
p.m

19 000
28 000
42 000

10 OOOF/an ration ARPON sur 3 ha

61 265 = 20 24O F CîA
3ha

Achat 1 an sur 2 à I25 F/kg
+ fumier sur pépinière

d'après enquête IER

Coût 146 070
I
I

l Valeur ajoutée

Tenps de
travanrx

hors coût ea vec coût

245 930 203 930

TOTAL

Fépinière
ler Iabour
2e labour l
liersage
Repiquage
Engrais
Désherbage
Irrigation
Gardiennage
Récol te
Battage-van.
D ivers

tl l--l
JFI.îAII JJ ASON Fi.iAIIJJASOi{DDI T Ill

6

BB

25

I

lrlllt-lI sl
ll
I rol
ll
I sol
ll
I zal
| 6l
I sol
I zol
I el
I sl
lli-l
lr ^r I

lioJlti

6

44

10 10

oo
21111

2L

t-l
| 6l
ll

10

l I Bl
ll
I zol
tl
I rzl
I ol
l-l
I rol

31 3l
I sl
tl

l

25

L2 L2
1111

255
20

B

1

l-l
TOTAL

Valorisation de Ia journée de travail familial: =148OFCFA/j

46 1324 18 I r,1 3l 68l 43 1339

203 930
]G-
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FIC}IE CULTURAIÆ POITR 1 HA DE RTZ EN SE}.|IS DIRECÎ EN HIVERIIAGE

'q REi,IARQUES

10 00O F/an -ration ARPOii sur 3 lta

ôl- 265 = 20 24O F--fra
achat I an sur 2 à L25 ?/'x4

5,9 ha

I Production ilendement t /ha
Prix oroducteur a CFA

I Coût ae Production
I

lPr-éparation du soI
| - alinenlation animaux
l- en'cretien natériel
I s/rotal
I

! Senences
ilngrais: Phosph. drAnm.
I - urée
I Produits pi"rybo-sanitaires
lnattage 3"L

|coû[ de |eau

Ir +t.È3

kg
kg

rô0
100
r50

100
130
100

70
70

320
600

280 000

3 330
500

-s
46 000
13 000
15 000

22 400
42 000

L47 470Itotaf amondi

TOTAL

I valeur ajoutée arrondie

Temps de
travantx

hors coût ea ^,vec couE eau

174 530 L32 530

I
TOTAL

Pépinière
1er labour
2e labour
iiersage
Senis
Ingrais
Désherbage
Irrigation
Gardiennage
P,écoI'"e
tsattage-van.
Divers

I

F rr 
^ 

tl Y 1
f r'l l{ .Tl \, iJ ASO JF;'1Ai'iJJASCDI T I

33
2
2
z

tlllt-ltl
I ol
I ol
I 2l
l2l
I zl
I al
I ol
ll
I rol

oo
4
4
2

L2

35
2211

e

z
4

10

lo
211

25
20

31 3l
I al
ll

I

lalr
I
I

I

I
I rn
lLl
lrz
lr
la
lr+

lz
irs
lrl.)
l:o
I aal/u
l-r
lL)
la
i{
tv

I

I

lrr r
I IJ'-

TOTAL

Valorisa*,ion de la journée de -"ravail familial:

618 ôL2 L 4rO

132530=1150FCi.Fr'j
LL4

t33lL 6 7 r tl
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FrcHE Ct LTI,JRATÆ FOttR 1 HA DE RrZ REprQt E EN COIfIRE-SATSON CHAITDE

TOTAL RE:.lARQUES

lProduction Renciemeni t/ira
lo, .'l.ix pnoducteur F CFA
I

I

I Coût ae Production
I

I eréparation du sol
| - alimentation animaux
l- entretien r"natérieI
I s/iotal

I Semences
lingrais: Pirosph. drAmm.
| - urée
I Produits phyto-saniiaires
lliain droeuvre salariée
I eattage B%

l coût de il eau
I

I coût total

3,5
70 245 000

3 330
500

3 E30
20 240

5 000
13 000
15 000
P.fi

19 000
t-9 600
28 000

L23 670,

10 000F/an r.ation ARPOII sur 3 ha

61 265 = 20 24O F CFA
3ha

kg
kg
kg

50
100
r_50

100
130
100

760
70
70

25
280
400

I valeur ajoutée hors coût e vec coût

149 330 LzL 330

Temps de
travanrx T.I{. TOTAL

f-- |

F:,iAi.IJJASON JFi,IA;4JJASO;JD

33

B8

20 30

L2 L2
2211

40 50 50
10 10

B

21

3335253ô369

DI T Itl
I Pépinière
I ter labour
I z" labour l
ltlersage
I Repiquage
I Engrais
loésherbage l
IImigation
I Gardiennage
I Récot ie
| 3a ttage-van ,

I D ivers
I

It-
I rorel
I

33

44

10 15

66
221 1

55

2t

l-lI ol
tlI al
tl
I esltt
I rel
I ol
ll
I rol
I sl
| 3l
lll-l
I zsi
tl

31927 7 I 6 3

iravail: LZL 330 = 49O F CFA/ j
250

Valorisation de Ia journée de
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FICIIE CT'LTURAI.E PC}T,'R 1 HA D I OIGNOT{S APRES RETIABILIÎAÎION

f
I

I

TOTAL R,EI,IARQUES

lProduction
I

I

Rendement t/ha
Prix oroducteur F CFA 70 1 oso ooo

10 000

10 000

5 000

15 000
32 500
20 000
15 000

209 250
28 000

416 75()

Forfai i
I Coût ae Production
I

I Préparation du sol
I

I Transport fumier
I

I

l Amortissement petit matériel
I

I

I Semences

lEngrais: - Phosph. drAmm.

| - urée
I Produits phyto-sanitaires
I l,lain d 'oeuvre salariée (3 /4)
l coût de I' eau
I

I

hors amortissement
avec amortissenent

I vateur ajoutée amondie

kg
kg 250

200

375
400

r30
100

750
70

633 250

I

I

Itotal

TOTAL

TOlAT

Tenps de
travanrx

t-

Pépinière
ler labour
2e Iabour
Flersage
Semis
Engrais
Désherbage
Irrigation
Gardiennage
Récolte
Battage-var1.
Divers

l; F i't A td J J A s o i'l D

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I roo 1oo 1oo loo 1oc

de travail famitial: 633 250 = 5 070 F C?AlkZ
r25

Valorisation de Ia journée



CREDIT DE CATIPAGIIE

Fonds de roulement

90

CREDIT AGRICOI,E

correspondant aux tranches annuelles dtaménagement

Intrants indi.viduels

Engrais 
_ ;:::on"t"

(r cFA/ha)

d I ammoniaque : x 1-30

x 100

x L25

s/total amondi

s/total

= 60 OOO F CFA/ha

13 000
L5 000

3 200

5 000

I 000

3 000

3 000

5() 000 F cFA

500

7 000

r_ 500

1 000

10 000 F cFA

1oO kg
1- 50 kg

50 kgSemences (tous les 2 ans)

Produits phytosanitaires

Herbicides

Raticides

Divers

Intrants collectifs (f CFA/ha)

Traitement semences

Fonctionnement batteuse

Conservation récolte

Divers

TOlAL
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CREDTT D r EQUTPEIIEIIT

Equipement de culture attelée

1 équipement pour 3 ha
2 boeufs
1 charrue
l- herse
1 barce planeuse

(netait rr)

L60 000 F cFA
45 000 rl

30 000 ,l

20 000 ,l

255 000 F CFA

nombre d'exploitant achetant un équipement

Les normes suivantes ont été retenues:

. surface lotie 14OO ha comespondant à L 4OO = 460 lots
3ha

30% des exploitants sollicitent un prêt d'équipement soit:
138 exploitants ou 69 exploitants/an

10% des exploitants achètent une charrette drune valeur de 90 OOO F CFA

Petit matériel (Retail II )

Chaque exploitant reÇoit un lot
35 OO0 F CFA (brouette, opel-le,

de petit matériel dfune vaLeur de:
pioche, rateau, seau,... )

Equipement pour traitement des semences (Retail I + II )

Chaque A.V. de Retait I + II reÇoit 5 tonneaux méIangeurs pour le traite-
ment des semences, au prix unitaire de 20 OOO F CFA, soit un coût de:

l-OO OOO F CFA par A. V.
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PRIIIES EÎ II|DEM|ITES ITTENST'ELIÆS - PERSONIIEL NATIOT|AL

Chef de zone
Chef de secteur agricole
ISA et ITA
Moniteurs (+ CFA) inter
venant dans plusieurs
villages
Moniteurs intervenant
dans plusieurs villages
villages
Moniteurs intervenant
dans un seul village
Autres agents de terrain
intervenant dans un seul
village
Secrétaire, chauffeurs
Plantons ( à temps part. )

25 000
20 000

390 s00

25 000
20 000
17 500

1

l_

11

PRIMES de
FONCTTON

L2 500

r_0 000

10 000

INDEMNITE
TRANSPORT

TOTAL
F CFA/MOIS

véh. service
18 000

18 000

L8 000

2 500

2 500

30 500

84 000

100 000

125 000
30 000
6 000

L0
3
2

CATEGORIE

lOTAL 811 000


