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INTRODUCTION

L'année 1990 a été marquée par de nombreux changements à ltOffice
du Niger, mais aussi dans le mode de fonctionnement du Projet Retail.

La mise en oeuvre de la décentralisation de la Zone de Niono et la
restructuration de ItO,N stest traduite, entre autre, par :

I'intégration financière du Projet dans la Zone, budget du
Projet intégré à celui de la Zone, le Chef de Projet n'ayant plus
la signature sur le compte Mise en Valeur à partir de la mi-90. La
mise en oeuvre des nouvelles procédures de gestion (ordonnan-
cement des dépenses par le Chef de Projet, engagement par le
Directeur de zor:e et le Chef S.A.F, contrôle des mémoires par le
Chef de Projet) ne s'est pas faite sans quelques difficultés,

la nomination d'un nouveau Chef secteur Sahel en mars 90, en
formation de longue durée au moment de sa nomination, d'où la
nécessité d'une période d'intérim qui sera dtabord assurée par le
Responsable du Suivi-évaluation jusqu'en septembre 90, puis par
le Responsable du Conseil agricole jusqutà la prise de service
effective du nouveau Chef secteur le ler décembre 90.

la création dans le cadre de Ia décentralisation et de ltharmoni-
sation des systèmes d'appui à la mise en valeur, de 4 postes pour
I'animation rurale dont le poste de responsable, 2 postes d'anima-
teurs, 1 poste d'animatrice. Ces postes n'ont pas été pourvus au
cours de I'année 90.

le départ en stage (INA-PG) de longue durée du responsable
Suivi-évaluation en septembre.

le changement du titulaire du poste de Chef de casier Retail, la
suppression et le remplacement d'une partie des éclusiers
(temporaires) du Distributeur Retail.

la transformation du Fonds Spécial d'Entretien (FSE) spécifique
à la zone réhabilitée du Retail en Fonds de Redevance ( FdR) de
la Zone de Niono, celle-ci se traduisant par le désengagement
(retrait de la signature) du Chef de Projet de la gestion de ces
fonds.

la création du Comité Paritaire de gestion du FdR, dont le Chef
de Projet est membre à part entière.



L'année 90 a été la première année au cours de laquelle Ie suivi-
évaluation a utilisé la typologie des exploitations comme facteur
d'analyse. Ce travail a étê fait a posteriori et n'a pu malheureusement,
être mené à son terme, en particulier pour I'hivern€ù$êr les activités
de ce volet ayant êté fortement perturbé Par:

- I'intérim du chef secteur effectué par le responsable du
suivi-évaluation

le départ en staÉle de longue durée, en France, de ce
même responsable

l.l.Superficies mise en culture

1.1.1.Contre-saison

Ces dernières surfaces représentent 9154% de la surface prévue.
Elles appartiennent à L7 familles qui ont décidé de payer la redevance
de leurs surfaces de double culture sans les cultiver en contre-saison.
Parmi celles-ci : .

Prévisions
Réalisations
Non réalisée

: 239'30 hectares
: 2L6,47 r'

: 22,83 1r

font parties du groupe 1
tfrr2

5 familles
5 familles
lrt
1,
? fl
c

ilfl

ne sont pas

rrrl3
?tll5

encore classées.

lf

On peut noter qu'un minimum de 10 familles classées, sur les 17 au total
soit 59% sont des familles sans problèmes (groupe 1 et 2 de la typolo-
gie).

Les principaux motif s évoqués pour justifier ce choix sont:

pour les uns, la riziculture de contre-saison les empêche de
mener certaines activités qu'ils jugent primordiales (entretien des
logements, commerce etc...)
- pour les autres elle les empêche de débuter à temps les activités
agricoles dthivernage ; elle appauvrit le sol et serait à Ia base des
problèmes de carence (zinc par exemple).

Nous avons pu également noter que 10 familles ont mis en location la
totalité des parcelles de Double Culture (D.C. )

I famille du groupe 1

ZfrrfrrS
3rtrfrt4
3rffrrrS
1 rf non encore classée

Il est intéressant de remarquer que 8 familles sur 10 sont soit des
familles en équitibre précaire ou en difficulté' soit des familles qui ne
recherchent qu'un appoint alimentaire dans la riziculture.
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PREVISIONS REALISATION

RETAIL I 1030 ha 1018 ha

RETÀIL II 765 ha 762 ha

RETAIL II (N.R) et RETAIL III 1455 h^a 1455 ha

4

de la sanction
courante.

Officiellement, la location est interdite et, est passible
d'éviction, néanmoins cette pratique semble relativement

1.1.2.Hivernage

Au total L rZg ha n'étaient pas
septembre. Il s'agit de 8 familles
If . Parmi celles-ci nous trouvons

2 familles du groupe 3 de Ia
3 familles du groupe 4 , 

'r

4 familles du groupe 5 fr rr

l.Z.Mode de mise en place

Exemple de Niono Coloni KM26: it
de suivi dont 34 sur Ia sole de sinple
culture.

s.c
- 25 jours

2
7

6

1

z

mis en culture à
de Retail I et une

typotogie
tl

t?

la date du Lz
famille de Retail

Parni les 257 carrés de sondage réalisés

t77 en repiquage
80 en semis direct

a

Les problènes rencontrés au niveau du volet suivi-évaluation n'ont pas
pernis une analyse conplète de Ia campagne dthivernage.
Néannoins le facteur "âge des plants" au repiquage a êtê exaniné pour trois
villages (KM26 Retail 1, et Niessounana et Sagnona Retail 2]-.
L'âge des plants conseillé aux paysans et de 2L jours.

y a au niveau de ce village 45 points
culture et 11 sur Ia sole de double

D.C
25 jours + 30 jours

Groupe 1

Groupe 2
tt3
tt4
ft5

+ 30 jours

0
4
3

5

4

sinple culture:

4

:
;
:

RETAIL I RETAIL II Z.N.R TOTAL

Rep i quage

Semis

1013,70 719,66 322,70

4, 50 42 r80 1132,60

2056,06

1179,90

It ressort de ce tableau quten



Sondage Battage

Rendement moyen 4.889 kg 3.766 kg

Max i 8.069 kg 6. 128 kg

Mini 2.L4I kg 1.975 kg

la najorité des exploitations des groupes "sans problènes" repique
des plants &u bon âge 9/I3

la najorité des exploitations des groupes "en difficulté" ou ayant
Ia riziculture conne appoint alimentaire repique des plants âgés 9/Lz
quten double culture toutes les exploitations repiquent des plants
âgés de plus de trente jours.

En double culture, toutes les fanilles de l'échantillon repiquent des
plants de plus de 30 jours, quelque soit leur groupe d'appartenance.

Bien que ce travail ne soit qu'une ébauche de I'utilisation possible
de la typologie, il illust,re bien tout I'intérêt de cet outil.

1.3. Résultats obtenus

1.3.1. Contre-saison

1.3.2. Hivernage

I et II sont repiqués' En Z.N.R IeN.B : Tous les
Mini est semé,

carrés de sondage Retai I
le Maxi repiqué

Sondages

7067 2569 11794RETAI L I I

4680 t7t1 8859



1.3,3. Résultats écononiques comparés des différents cycles culturaux

Contre-saison

89r 90t*

H i re rnage

$.c D,cset eoff I sef eott

$ole de double culture

C,$ + D,C

9089

Production brute

lotal intrants

Redevrnce eau

Bederance brttage

tlti I isation équipernt

Ialeur ajortée brute

l(ain d'oeutre

Arortis, Equiperent

Berenu flet tatilial

Coût opportunité

du trarail

Bésultat Calculé flet

22?,8{9 ?û3,610

l2, ??3 {?, 050

28,000 28.000

18,2?8 21,090

8?5 8?5

137.9?3 160,515

23 , 186 25 ,6 15

l, t63 l, t62

I 13.0?{ 139,298

108, 08? I08,08?

{,93? 31,?11

3 l5 , 8{0 3{{, 90{

{3, t0? {3,60?

{2. 000 {2,000

25,2t? ?7,59?

93i 931

30{,035 330, ??l

30,3?8 30,318

l, ?{{ 1, ?{{

1?1,913 198, t52

?0,310 ?0,310

101,603 138,3{t

222, 880 255,668

{2,691 {2,691

f2.000 {2,000

l?,830 20, {53

80{ 80{

119,555 l{9, ??0

22, ût6 22, 666

l, 66? l, 66?

95. ??? 125,39?

66,508 ût

28,719 58

508

88{

{50,?29 519,288

85 , f6{ 89, ?{l
?0, 000 ?0.000

3t,058 {1,5{3

1.0?6 1, t?t

25?.528 316, ?35

{5.95? {8,281

3.3U { 3,32{

208,252 U6{,630

1?{,095 l?{,095

33,656 90,535

[b jours de trarail

laleur ajoutée par

journée de trarail

tb jouru de tralail
farilial Du ha

Berenu flet Farilial
par j, truail faril

2?8

û05

r83

618

228

?30

r83

761

131

88

131

88

1,55 ? 1, ?62

1,953 '1,,251

11û

83

116

83

l, 03 I 1. ?90

l,l{? 1,510

339

933

339

760

26?,

?95

?,62

1,010

* données étude IER coût production du paddy à l'O,N / canpagne 88-89
** Production brute : résultats battage C.S 90 x 70 FCFA

Total intrants et main d'oeuvre : données C.S 89 najorées de 10f
- Utilisation équipenent, anortissenent équipenent, coût d' opportunité

travail, nbre jours de travail, nbre jours de travail fanilial par hectare
sont les chiffres de la Contre-saison 89 (étude IER).

$ pour I'hivernage les chiffres utilisées sont obtenues de la façon
suivante:

Production brute : résultats sondages x 0r8 x 70 FCFA

Total intrants et nain d'oeuvre : données hiv.88 najorées de 10U

- Utilisation équipenent, anortissement équipenent, coût d'opportunit,é
travail, nbre jours de travail, nbre jours de travail fanilial par
hectare sont les chiffres de I'hivernage 88 (étude IER).
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$$ pour I'hivernage les chiffres utilisés sont obtenus de la façon suivante:

Production brute : résultats sondages x 0r8 x 70 FCFA

- toutes les autres données sont identiques à celles de Ithivernage 89

N.B: les données définitives concernant I'hivernage 89 seront disponibles
lors de Ia renise de l'étude IER "Coût de Production du Paddy à I'O.N
Campagne 1989-1990)" probablenent d'ici fin 91.



2.L.1, En contre-saison

2.1.1.1. Aporovisionnerent en B-L

Les associations villageoises et Ton du secteur qui se sont
regroupés pour s'approvisionner en boeufs en 1988 et 1989 après
concertations et évaluation ont décidé de continuer I'opération.

Au départ le projet supportait les charges de déplacement des
paysans, mais en 1989/90 les paysans (AVITV) ont pris à leur tour
Ies charges. Ce qui dénote I'intérêt qu'ils accordent à cette
opération.

Aux 7 villages du secteur s'ajoute I'AV de Médina (Zone et secteur de

Molodo) qui adhère ainsi au groupenent en nême tenps que les AV de

WérékéIa et Ténégué.

La comnande est de 370 boeufs.

Après I'envoi des lettres de consultation par les AV/TV à 6 fournis-
seurs, dont le fond développenent villageois (FDV-ARPON) Niono, s'est
tenue Ie 16 décenbre 1989 la réunion du groupement pour
depouiller les lettres envoyées par les fournisseurs.

Seules les propositions de 3 fournisseurs sont parvenues aux
AVITV à Ia date retenue pour Ie dépouillenent (L6/12/89).

Renarque : Les AV/TV ont décidé de retenir la coopérative des éleveurs de

Fatoma (bien qu'elle ait denandé une avance de 10 500 /tête représentant le
montant de I'apport initial exigé par Ia BNDA) à cause de la confiance qui
stest instaurée avec ce fournisseur lors des précédentes opérations'

Pour les 3 livraisons qui ont été effectuées, Ia dénarche zootechnique
(séIection nassale, déternination de Itâge), répartition entre les AV des

boeufs, pose des bagues aux oreilles et initiales des Av aux dos des boeufst
distribution pesée et castrations), les 2 séries de vaccinations et le suivi
sanitaire pendant la quarantaine ont été à I 'inage des 2 dernières opérations
dtapprovisionnenent du groupenent en boeufs.

NB : La 1ère tranche livrée & bénéficié de I'appui technique de AIy CISSE

responsable du Volet éIevage du secteur Niono.

lère tranche livrée à Fatoma (03/02/90): sur 126 têtes présentéess 125

ont êtê acceptées

Le règlenent de solde au fournisseur a accusé un grand retard à Ia fin de

la q,.r"""n1aine. La BNDA s'attendait a un règlenent du solde après les 3

Iivraisons tandis que la coopérative des éleveurs a conpris que chaque
Iivraison était soldée à la fin de Ia quarantaine.

Après concertations entre AV/TV, encadrenent et BNDA un conpromis a étê
acquis, Ie payement se faisant par tranche livrée.
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La 2è tranche Iivrée à Fatona (02/05/90):sur L77 présentées, LTA
acceptés et 7 élininés

La 3è tranche a êtê vaccinée à Fatoma (12/05/90) puis livrée à Niono
(25/05/90). 75 aninaux restaient à livrer, nais sur les 77 présentés, Ies
délégués en ont accepté que 65 (LZ éliminés pour confornation). 10 animaux
restaient encore à livrer

Après règlement de solde au fournisseur sur les 65 boeufs acceptés
définitivement, le fournisseur a versé aux AV n'ayant pas acquis les effectifs
inscrits un montant de 800 000 F pernettant I'achat des 10 bêtes nanquantes.

A côté de cet approvisionnenent sur crédit BNDAr 4 AVltV du groupenent ont
équipé certains de Ieurs exploitants via Ie FDV pour un total de 67 boeufs

2,L,L,2, Suivi sanitaire et assur&nce nortalité

Ltorganisat,ion du suivi sanitaire des aninaux et les dispositions arrêtées
pour garantir ce suivi sont identiques à celles des deux années précédentes.
Un suivi sanitaire qui se traduit par des séances d'immunisation et des
traitements.
Contre la peste et la péripneunonie bovine et contre Ia pasteurellose bovine
et le charbon symptonatique

Les attributaires ayant perdu leur boeuf (mortalité abattage) ont
bénéficié du renboursenent per le fond dtassurance mortalité respectivenent
du FDV et de la BNDA. Quatre dossiers de nortalité transnis à Ia BNDA (dont
deux de 1988 qui ont êtê réactualisés) n'ont pas reçu de réponses. Deux
dossiers d'échange pour rétivité au labour ont êtê déposés au FDV.

2.t,1. 3. Alinentation en contre-saison.

Le conseil a porté sur le ranassage de la paille de riz qui est I'aliment
de base à I'office du Niger.

Pour ce faire,en plus des pratiques déjà connues (transport de la paille
par Ia charre.tte dsine), une opération de bottelage a étê initiée avec I'appui
financier du projet, Le nat,ériel tracté à été loué pour 20 jours auprès de Ia
Station du Sahel.

Des séances de dénonstration ont eu lieu dans 5 villages du secteur où la
paille est disponible et I'accès facile pour Ie natériel (tracteur et
botteleuse). La dénonstration (Iocation natériel, carburant, ficelles) a étê
financée par le projet.

Dans un second tenps des séances avec contribution de 40 F/botte (soit Ie
t/3 du prix de revient d'une botte) ont êtê organisées par le projet. La
priorité a" êtê accordée aux 3 AV de Retail II (lère tranche : Sagnona'
Niéssoumana et Ténégué) dont les casiers devraient être libérés pour les
travaux de réanénagenent.

Au cours de ces 2 séances la nain dtoeuvre, les repas du conducteurr du
mécanicien et manoeuvre opérant sur natériel étaient fournis par les AV qui
ont effectué le bot,telage.
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Les productions suivantes ont êtê obtenues:

Démonstration z 7022 bottes pour les villages N1r N3' N4r N6'
N10.

Séances payantes :

* &u conptant par les
* Préfinancenent AV'
* Crédit sous caution

exploitants N1, N3' N10 : 3743 bottes.
N6 bis : 600 bottes
AV N10 : 819 bottes.

2,L,2, En hivernage

2,!,2,L Alinentation : I'expérinentation du bourgou et des arbustes
fourraÉlers sur les terres marginales laissées en iachère du kn26 a dénarré et
I'instÀllation des différentes essences retenues & eu Iieu en iuillet.

Le retard dans la mise en oeuvre de Ia convention et les difficultés
rencontrées dans I'exécution des travaux de préparation du sol ont fait que

sur 5 ha initialement prévus, seulement LrTT ha ont pu être réa1isés.

La répartition des espèces fourragères sur Ia surface totale réalisée est Ia
suivante:

- Bourgou : (échinochloa stagnina) installé sur un bas-fond de Or52
ha situé entre Ie partiteur Nl et I'arroseur N1-3D;
Cette herbacée fourragère a connu conne facteurs limitants à sa
croissance Ia hauteur de Ia lane d'eau et les travaux de préparation
du sol Cette bande pourra servir de parcelle de rnultiplication pour
une extension du test dans le casier du sahel (Zones basses notan-
ment ) .

Ligneux : 2 espèces ont été installées
, le gliricidia sepuin : 0,56 ha et 7L4 plants
. le leucaena leucocephala : O196 ha et 867 plants

Ces espèces ont connu un dénarrage lent (plus prononcé sur le gliricidia);
elles sont actuellement dans un état végétatif satisfaisantr à I'exception de

certaines Zones basses hydronorphes où les plants sont morts.

Le progranne de test d'instaltation et d'introduction de cultures fourragères
se poursuivra en 1991.

2,L,2,2, Suivi des aniraux

II a lieu non seulenent dans le casier pendant la période de labour nais
&ussi sur les différents points retenus pour Ia transhunance depuis 1988.

L'organisation du suivi sanitaire nis en place il y a 2 ans a étê naintenue.

2,L,2,3, Actions sanitaires: Les traitenents et les séances

dtinnunisations (a"= Uoeufs en vue de leur départ en transhunance) sont les
activités qui ont dominé.



Iillages It
T2

t3
l?,

[{
13

n5
ll

[6
l?,3

t6bis

l2
fl?
123

[8
T2

[9
l2

I l0

t2
lacc in 38 1n l5 11 {5 23 00 8{ 8{ I 1{ 60 2{ 52 6 39 {0 1?,

111
lg 53 90

L2

Contre le charbon bactéridien

Contre la pasteurellose bovine (réservé aux boeufs en vue de leur départ en
transhumance )

2.1.2.4. Mortalité : 13 cas ont été enregistrésr tous sur des animaux
acquis sur crédit BNDA. Pour tous les cas de mortalités, des dossiers ont été
établis par le responsable du suivi sanitaire du secteur et ont êtê déPosés à
I'agencr gNOe par les AV concernées pour engager le Processus de ltassurance
mortalité. Tous ces dossiers ont reçu des réponses.

Sur les 13 dossiers engagés, 4 (quatre) ont été reietés par la BNDA Pour non
respect des conditions ( sanitaires ) de remboursement et 9 dossiers ont été
remboursés.

2.1.2.5. Activités Zootechniques: ont porté sur les castrations
survenues sur certains points de transhumance et ltappui donné aux
exploitants (remboursés par la BNDA dans le cadre du fond dtassurance
mortalité et ceux ayant vendu des boeufs rétifs au labour) pour I'acquisition
de boeufs de remplacement, conformément aux critères requis par le contrat
de fourniture.

Remarque : Les acquisitions ont porté non seulement sur des boeuf s morts
courant hivernage 1990 et remboursés pendant la même campagner mais aussi
sur des mortalités antérieures remboursées en hivernage 90.

2.2, Approrrisionnement en enÉrais

Le groupement des AV/TV du secteur était composé de 5 AV et dtun
Ton en 1989/90. En 1990/91, deux AV supplémentaires y ont adhéré.
Ce qui amena le nombre à 8. Ce sont : km26, Nango, Sassa-C'odiit
Sagnona, Tissana, Médina, Wérékéla et Ténégué' Les critères d'adhé-
sion étaient les mêmes que les années précédentes. A savoir :

entente
non endettement
bonne organisation.

lillages ai
t1

il3
t2

fl{
11L!

[5
1l

[6
TI

[6bis
l2

fl?
I2

[8
t2

[9
tl

n l0
I
2

laccin 38 3? 00 l0 19 5 ?3 21 16 00 55 {0 08 ?9 38 t0

I
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Compte tenu des difficultés rencontrées I'année précédente, le groupe-
ment a décidé de visiter le stock d'engrais du fournisseur avant
d'améter son choix. Ctest ainsi que le groupement a envoyé une
délégation pour constater de visu la présence du stock dturée de la
COMADIS à Ségou. A la suite de cette visite, la COMADIS a reçu la
commande dturée.

Pour le phosphate dtammoniaque, Madame Veuve Rolde qui avait été
choisie nta malheureusement pas pu honorer ses engagements. Des
négociations ont donc été entamées avec la COMADIS pour financer le
PA.

2.3, Crédit

2,3,L, Recouvrement AV

Sur les 8 AV /TV, 5 ont fini de rembourser la BNDA:
date de l'échéance fixée au 1-03-91.

4 ont respecté Ia

Ltune des raisons du non remboursement avant ltéchéance est la mévente du
riz, Certaines AV ont récupéré tout le crédit en nature auprès des exploitants
et se sont trouvées dans ltimpossibilité de revendre ce riz afin de payer la
BNDA à temps. Les villages de Tissana et Sagnona se trouvaient dans ce câs.

Contrairement à la campagne écoulée où la BNDA a été réglée à 100%' des
AV/IV restent débiteurs vis à vis d'elle. Néanmoins des efforts de rembourse-
ment interne se font sentir au niveau de certaines AV. Notamment le N6r N9 et
N10.

Remboursement des engrais :

Av /tv Montantà R. Remboursé Reste à R. Taux de R,%

KmZ6
Nango
Sassa-God ji
Sagnona
Tissana
Ténégué
Wérékéla
Médina

Total

20 5ZO 842
6 924 284

10 L29 488
16 59? 313
6 098 750

15 639 472
7 696 042

26 294 619

109 900 810

20 520 842
6 924 284
7 629 488

750 000
6 098 750

15 639 472
7 696 042
11 810 000

77 068 878

s6o ooo
t!, 313

+â+ 61e

831 932

2
15

14

32

100
100

75
5

100
100
100
45

TOrLZ
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Remboursement boeufê de labour AV (annuité)

AY /tv Montantà R, Remboursé Reste à R. Taux de R.%

Km26
Nango
Sassa-Godii
Sagnona
Tissana
Ténégué
Wérékéla
Médina

Total

3 051 755
1 033 894
1 786 946
2 927 674
1 825 226
1 484 425
1 638 016
2 884 785

16 632 72L

3 051 755
1 033 894
1 786 946
2 927 674
1 825 226
1 484 425
1 638 016

13 747 936

2 884 785

2 884 785

100
100
100
100
100
100
100

0

83

Malgré le remboursement effectué à 100% par certaines
des impayés existent toujours à leur niveau (entre ltAV et
tableau ci-dessous fait le point de cette situation.

Impayés AVITV 1991

AV/TV à Ia BNDA'
les paysans). Le

Km26 Nango N4 N6 N9 N10 N8

Engrais

TotaI
familles

familles
concer-
nées

m,imp.

178

62

722L50

54

19

1361565

80

36

94 64 76 79

6

150 400

boeufs
de labour

Familles
concer-
nées

m.imp.

L2

461 470

5

238 600

13

802 950

6

183 360

Conseil Agricole

2,4,L, Thèmes Technioues en contre-saison

2,4,L,1.Le planage :

a/- le labour : pour Ie maintien du planage (planage à + 5 cm), la façon
de labour a été une technique conseillée. Elle consiste à faire un labour
dans le sens inverse de celui de la campêgne précédente. Ex : Si en
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hivernage, on fait un labour en adossant ou en ' refendant , en contre-
saison , Iton a conseillé un labour en refendant ou en adossant.

b/- Utilisation de la barre niveleuse: soucieux du maintien de Ia qualité
du planage et de son importance dans la production rizicole, le projet
Retail a mis à la disposition des AV,/TV des barres niveleuses (Z(AVITV)
depuis 1'hivernage 1988. Depuis lors, des démonstrations de son
utilisation sont effectuées chez des volontaires en présence des paysans.
De campagne en campagne, nous assistons à une utilisation progressive
de ce matériel.

2.4,1,2, Utilisation du sulfate de zinc

Malgré le coût elevé mais subventionné par le Projet du produit
(400 F /kg) et le conseil donné (à n'utiliser qu' en cas de carence),
I'utilisation du sulfate de zinc commence à être systématioue comme le
phosphate d'ammoniaque ou lturée pour bon nombre de paysans, surtout
en pépinière.

2.4,2, Thèmes techniques en hivernage

Il faut signaler que ces thèmes ne sont pas nouveaux, mais que leur
application comecte a une incidence sur le rendement production.

2.4,2,L Le maintien du planage en z,or.e réaménaÊ,ée :

Cette action démarrée effectivement en hivernage 89, s'est poursui-
vie en hivernage 1990. Elle a porté sur :

le type de labour
I'utilisation de la bame niveleuse.

Si au niveau des premiers villages réaménagés (Retail I) les paysans
sont conscients du problème de dégradation du planage, dtoù I'intérêt
des paysans pour les techniques de labour et I'utilisation de la barre
niveleuse.
Par contre au niveau des nouveaux villages (Retail II), Ie phénomène
ntest pas très bien perçu par les paysans,

Il stagissait de rappeler, au niveau du Retail I, la bonne manière
d'utiliser la barre niveleuse. Au Retail II, il s'agissait de faire voir
aux paysans le danger résultat de leur technique de labour sur le
planage et les initier à I'utilisation de la barre niveleuse.

Il est à signaler qu'à titre de démonstration le projet a payé pour
chaque village réaménagé 2 barres niveleuses et 2 puddlers.

2,4,2,2. Ltâee des plants à repiouer et la densité de repiouaÉe

a) l'âge des plants

Le conseil dans ce
au plus. Le Projet
plants de plus de
multiples :

sens est de repiquer des plants de
a constaté que certains exploitants
30 jours. Les causes de cet état

2L à 25 jours
utilisent des
de fait sont
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au recensement du foncier des deux familles.

- au suivi d'un individu par famille (technique et économique) sur deux
cultures (principale et secondaire).

- et éventuellement un test en milieu paysan des spéculations comme la
tomate, la laituer le chou, la carotte.

Les résultats de ce suivi ont été dépouillés par un chargé d'étude
avec la collaboration de Volet R/D,

2.4.4. Gestion de lteau au niveau de ltarroseur en contre-saison

Pour limiter la quantité d'eau drainée, beaucoup d'efforts ont êté
menés pour la gestion de Iteau au niveau arroseur. Des rencontres ont
eu lieu entre

I'agent SOGREAH (A.T FAC) son équiper la gestion de I'eau du projet
et le conseil agricole.

cette équipe et les AV du Retail.
des rencontres au niveau des aruoseurs.

Les conclusions de ces différentes rencontres ont étê :

- ltélimination de tous les tuyaux de vidange sur les zones maraîchères
la fermeture spontanée de ltamoseur par ltaiguadier suite à un

drainage excessif dû suite à un manque de suivi des paysans.

Cette action collective a permis de reduire considérablement les
problèmes liés au drainage (gaspilleÊet remplissage des drains de
parcelles et des drains secondaires ).

2.4.5, Appui aux AV dans le choix des options définitives de réaménaÉe-
ment des terroirs rrillageois.

Dans le cadre dtune bonne gestion du terroir villageois par
Ies AV, il est indispensable d'associer ces associations dans les
prises de décisions définitives de réaménagement de leurs
terroirs.

Ctest dans cette optique que le conseil agricole a apporté son
appui aux AV et à la mission chargée du contrôle des travaux de
I'entreprise, Ctest ainsi que les conseillers ont participé à toutes
les rencontres organisées au niveau des villages sur les options
définitives de réaménagement.

Les points sur lesquels ont porté les rencontres étaient :

la position de I'extension du village et son espace
I'assainissement des villages
le nombre et ltemplacement des lavoirs
les pistes et les passages dans le casier

- I'emplacement des parcs et des abreuvoirs et éventuellement des zones
de pâturage

la détermination des soles maraîchères et leurs emplacements.
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Les propositions et avis des AV ont été pris en compte à chaque fois
que cela était techniquement et économiquement possibler comme ce fut
le cas lors du réaménagement des premiers villages (Retail I).

De plus, le Conseil Agricole a activement appuyé les AV dans la
détermination des surfaces ( surface totale, surface simple culture et
surface double culture) par famille, le choix de ltemplacement des soles
de double culture.

Le Conseil agricole, en liaison en particulier avec le Chef de Proiet a
étudié les différentes solutions permettant une réduction des surfaces
à geler au cours de I'hivernage 90. Cette étude s'est traduite Par la
réduction effective des surfaces gelées, aprés négociations avec
I'Ingénieur Conseil et I'entreprise (450 ha prévus contractuellement
pour un gel de 230 ha réalisé).
Pour permettre la reprise des travaux dans des délais acceptables par
Itentreprise, les mesures mises en place lors de lthivernage précédent
ont été reconduites, à savoir:

conseil d'utilisation et mise à disposition d'une variété de riz
plus précoce H L5-23.

date limite de repiquage et de semis le 15 iuillet et donc date
de fermeture des canaux le 15 novembre

Les conseillers agricoles ont tenu des réunions dans les villages
concernés.

Dans le même cadre (aménagement espace villageois)r un test de
plantation dtarbres a été mis en oeuvre par le Conseil agricole et le
Chef de Projet. Ce test, en liaison avec le cantonnement forestier de
Niono, a permis, aprés discussion avec les A.V/T.V intéressés de Retail
1, la plantation d'eucalyptus (3121 plants) le long d'une partie du
partiteur N1, le long du distributeur Retail en rive gaucher depuis
I'arroseur indépendant R4G jusqu'aux abords du village de Sassagodii
et le long du drain de partiteur NG3.

Ce test, complétement pris en charge par le Proiet doit permettre de
démontrer aux paysans du casier que la présence dtarbres ntaccentue
pas les dégâts dtoiseaux dans les champsr gutelle peut avoir un effet
brise-vent, et procurer un revenu aux AV/TV par son exploitation
pour le bois dtoeuvre.
Des visites pour les paysans de Retail 1 accompagnés d'un conseiller
agricole et d'un agent du cantonnement forestier, sont prévues dans
des villages ayant d'importants bosquets villageois dteucalyptus à
proximité de leurs champs.

2.4,6. Gestion Foncière

La "sécurisation foncière" des exploitants de ltOffi.ce du Niger est depuis
fort longtemps à I'ordre du jour : déjà, à l'épcque coloniale, les responsables
pensaient qutelle constituait une des conditions de "fixation" des exploitants
et avaient commencé, pour ce faire, à délivrer aux "meilleurs" dtentre eux un
ttPermis dtocccr:pation".
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De 1g60 à 1989, des textes ont été promulgués; ils définissent généralement
les conditions de gérance des temes confiées à I'ON par I'Etat, d'une part et
dtautre part, les conditions contractuelles, entre I'ON et les exploitants, d'accès
aux terres irriguées, de leur mise en valeur et d'éviction de celles-ci, ainsi
que les conditiàns d'obtention d'un titre ou permis dtoccupation.

La suppression de la police économique, en 1984r et du monopole de la
commercialisation du paddy en 1986 ont été des décisions politiques importan-
tes qui, cependant, n'ont guère eu d'influence sur la précarité foncière dans
laquelle se trouvaient les exploitants.

Par contre, la réhabilitation des réseaux d'irrigation et de drainage et
le réaménagement parcellaire ont constitué I'opportunité de traduire, dans les
faits, la volonté affirmée d'assurer aux exploitants une réelle sécurité foncière
qui leur permettte de s'investir dans un lieu de vie et d'investir dans leur
exploitation'

Dans ce contexte, le processus de sécurisation foncièrer engagé dans le
cadre du programme ARPON dès 1984, a êté renforcé à travers Ie Proiet Retail
de réhabilitation/rêaménagement et d'intensification agricole du Secteur Sahel.

La Convention de financement de ce projet, entre ltEtat malien et la
CCCE, signée en 1985, prévoyait expréssement Ia concrétisation de cette
sécurisation par I'application du décret de gérance des terues irriguéesr alors
en cours dtélaboration.

Dès 198?r âu cours des travaux de la l-è tranche Retailrll6L ha environ,
les trois villages concernés ont êté étroitement associés, à travers leur
Assernblée Générale et leurs responsables, à la définition d'un plan d'occupa-
tion des sols qui a permis de délimiter les espaces à usage d'habitation,
d'équipements collectifs, et d'exploitation agricole (choix des soles rizicoles en
simple et double culture, de la sole maraîchère et de la sole fouruagère
notamme nt ) ,

et à l'élaboration des règles de ré-attribution des temes réaména8ées aux
familles anciennement installées, des règles dtattribution aux familles
transférées et aux nouvellles famillles. Cette démarche a êté poursuivie pour
Retail 2 tant au cours des études que pendant l'éxécution des travaux en
collaboration avec la mission de I'ingénieur conseil chargé du contrôle.

En attendant la publication du décret de gérance et son applicationr une
"Lettre d'attribution" a été remise à chaque exploitant. EIle précise les
surfaces attribuées pour Ia riziculture (simPle et double culture) et le
maraîchâÉer leur localisation et en garantit ltusage aussi longtemps que
Itexploitant remplit les conditions du cahier des charges, notamment :

redevance entretien du réseau (annexe 1) .

Le Décret n"89-090/PG.RM portant organisation de la gérance des temes
affectées à I'Office du Niger a été signé le 29 mars 1989 et promulgué.
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3.1. Les essais en réÉie.

(pour plus de détails, voir le mémoire de Ballah keda I et le raPPort de
mission de J-Y Jamin iuillet-août' 91)

3.1.1. Essai azote-densité contre-saison

La variété utitisée est China 988. 4 doses d'urée (0' 100 ' ?00 , 300
kglha) soçt combinées nà 3 densités de repiquage (25 x 2F cmo soit 16
poquets (*t , 20 x 20 cmo soit 25 poquets/mÛ et 20 x 15 cmo soit 33 po-
quets,/mo ).

A. Effets de 4 doses dturée

lRAIlEMENTS 0
kg/ha

100
kg/ha

200
kg/ha

300
kg/ha

HOYENNES SIGNITI-
CATIVITE

cv
z

TAUzI 301,1 C 368,5 B 40.1 ,9 E 477 ,6 A 388 ,0 HS L2 r5

PPln? Slu2 202,5 C 275,8 B 300,6 B 362,5 A 285,4 lts 16,2

PAIÈr2 255,8 C 301,5 B 309,6 B 3?0,? a 309,4 HS L4,7

RDT t/ha 2r5 c 3,1 B 3,6 AB 4,1 À 3'3 HS 20,2

GRAIN/PAIL 1'0 L12 1'1 l'1 1'l NS 13, ?

Pour la plupart des conposantes de rendenent, Ia dose 300 kg/ha dturée
s'est montrée supérieure. Les doses 100 et 200 ne diffèrent pas significative-
ment et sont supérieures au ténoin, Ltapplication de doses croissantes dturée
pernet dtaugmenter à Ia fois le rendenent paddy et le rendenent paille. Il
s'est avéré &ussi que Itefficacité des doses dturée dans les conditions de cet
essai est peu variable.
Au vu des résultats obtenus, Ia dose 300 kSlha d'urée pourrait être conseillée
aux p&ysans (rappelons que 150 à 200 kg/ha d'urée sont vulgarisés).

B, Résultats des effets de 3 densités de reniouage

TBAITEMENTS 25x25
cm?

20x20
co,?

20x15
cm?

l,loyennes
générales

Signifi-
cativité

cv
T)

1Âl.t2I 336,4 E 407 ,7 A 420,0 A 388,0 HS L2,5

PPlu? (Sla?\ 27o,0 293, 1 293, 1 295 ,4 NS L6,2

PAlu,2 258,4 B 339,E A 330,0 â 309,4 HS 14 r7

Bdt (t/ha) 3' I 3'2 3r1 3r0 NS 20,2

Rapport
GR/PP l12 1'0 l'0 1'1 NS 13, 7

En terne de rendement t
densités. Les repiquages à
qu'à 25 x 25,

il n'y a pas de différence significative entre les
20 x 15 et 20 x 20 pernettent un neilleur tallage

leda Baiiah, 1990 : Erpérinentation

Retail - 0ffice du iliger, l{énoire de

agricole sur Ie rit de contre-saison et d'hivernage au Proiet

I'lP[-[atibou(ou,



La densité 20 x 15 s'est nontrée suffisante pour
rendement est intéressant, mais les paysans font le
nêne à des densités plus faibles pour des raisons de
beaucoup, 20 x 15 nécessite trop de plants.

3.1.2. Essai Azote et Densité de repllluêqe

2'3

être vulgarisée I son
repiquage à 20 x 20 ou
nanque de plants. Pour

II s'agit d'un essai factoriel, combinant,3 densités de repiquaÉle (écarte-
ments de fi5 cm x 25 cnr 20 x 20 et 20 x 15r soit des densités de 16' 25 et 33
poquets/Ef) et 4 doses d'urée (0, 100, 200 et 300 kg/ha, soit avec la funure
de fondsl, 18, 64, 110 et 156 N/ha).

L'effet des densités et de I'azote a été mesuré sur la hauteur des plantst
Ie tallage, le nombre de panicules, Ie rendenent, le poids de mille grainst
etc. (tous les poids de grain sont ranenés à t4 Z d'humidité).

Densité Dose d'tjrée /ha

25r15

{16 phz)
30r20

(25 phz)
20r15

(33 p/r2)
okg

(18 r)
100 tg
(6{ r}

200 hf

(1to n)

300 kg

(156 r)

Th2I 2?0 c {l? b 55{ & tïl c {13 b tf5 b 505 a

tlltz lnq c 230 b ?63 a 191 223 h 2{3 ab 251 a

Benderent

t/ha
{,17 b {,33 b 5,0{ a 3,09 c {,{9 b {,99 ab 5,{9 a

les resures suivies de lettres difiérentes présentent dee différeuces significatireg au seuii de 5 I;
le pius soureut les différenceg gont significatites tu geuil de I I.

L'effet de lturée est en général très net sur toutes les composantes. Cet effet
est particulièrement fort entre 0 et 100 kg,/ha, mais il reste important iusqu'à 300
kg/lna. La conclusion que I'on peut tirer sur lteffet de I'urée, c'est que de fortes
doses dtazote peuvent très bien être valorisées par BG 90-2 dans les conditions du
Projet, et quten ltabsence d'un facteur limitant (carence ici, ou enherbement chez
Ies paysans, ou âge des plants, etc.), I'utilisation de ces fortes doses est tout à fait
justifiée pour viser de forts potentiels de rendement. En présence dtun facteur
limitant, I'effet de I'urée reste important, mais sa rentabilité est plus faible.

Lteffet dtune augmentation de Ia densité de peuplement sur le rendement est
moins forte, elle existe néanmoins, ce qui est à relier au niveau relativement faible
des rendements obtenus : les parcelles en question présentent des problèmes de
fertilité chimique (pH et Zinc) qui limitent probablement le tallage et le nombre de
panicules ; dans ces conditions, une augmentation de lq densité de peuplement est
très favorable par son effet sur le nombre de talles/m"

Une augmentation de densité est surtout intéressante, pour "assurer" par exemple
dans des conditions de repiquage tardif , où le potentiel de tallage est limité' où
lorsqutun facteur limitant comme la fertilisation ou le désherbage est "prévisible".

100 hg/ha de phosphate d'annoniaque (18-16-0) sont apportés en fonds sur tous Ies traitenents,
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3.1.3. Essai carence en zinc de contre-saison

Il y a 4 traitements en pépinière : témoinr matiè5e organique' sulfate de zinc,
chlorure de potassium. La parcelle élémentaire à 4 mo de surface.

Au champ, on a 4 traitements élémentaires (fertilisation en pépinière) et 2
traitements en sous-bloc : zinc et témoin.

A. Résultats des mesures en pépinière

A 15 jours après semis I'effet des apports est hautement significatif sur la
hauteur des plants. Zn a plus margué que les autres.

- A 25 jours après semis il n'y a pas d'effet significatif des apports, ni sur la
hauteur des plants ni sur la matière sèche. Mais arithmétiquement Zn est supérieur
aux autres, qui sont sensiblement équivalents.

B. Résultats des mesures au champ à 15 et 25 joure apr'ès repiquage.

A 15 jours après repiquage, on note un arrièrq effet significatif de la
fertilisation en pépinière sur le nombre de talles/n', Zn est meilleur que les
autresr eui ne diffèrent pas significativenent.

A 25 jours après repiquage ltapport au chanpo de sulfate de zinc a. un effet
faiblement significatif sur le nombre de talles,/mo. Zn est supérieur au ténoin.
L'arrière effet des apports en pépinière n'est pas significatif.

II n'y a pas d'effet significat,if d'interaction entre apport au chanp et apport
en pépinière.

C. Résultats des resures au charo à 40 -iours aurès reoiouaqe

Pour le nonbre de talles lr? : Zn au chanp a un effet significatif ; il est ueilleur que Ie ténoin.
L'arrière effet des traitenents en pépinière est égalenent gignificatif. Zn est neilleur ; le téaoin'
Ie KCI et la natière organique ne diffèrent pag significativeûent.

L'arrière effet des aplrcrts en pépinière est égaleaent très eignificatif Zn est oeilleur que les
autres, eui ne diffèrent pas significativenent.

D. .

TRAITEI,TENTS 10 ll.o Zn rct Moyennes

M.S TOTA
aln? | i

u,zl i
( grains+
paille)

0
Zn
lloyenneg

3r6
4r1
3'9

3'3
4r3
3r8

3r6
4r3
3r9

3r7
4'2
3,9

3'6
112
3r9

HS

CV = L2,21

NS CV = 14,91

Rdt
(1/ha)
à 142
hunide

0
Zn
lloyermes

4'2
4r9
{.6

3r9
5'l
{.5

4r3
512
1,7

414
5r0
1r7

412
5rO
4r6

NS
CV = L2,22

NS CV = 14,92

Conclusion.

Le sulfate de zinc apporté en pépinière a un effet spectaculaire sur la
croissance et Ie développenent des plants. Le KCI a aussi un effet positifr nais
il semble être moins efficace que Ie sulfate de ztne. La natière organique senble
avoir un effet très lent.
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Au chanp, Ie sulfate de zinc influence non seulenent sur la croissance du riz
mais pernet aussi une augnentation de nombres de talles et de rendenent grains.

Les troubles de croissance et de développenent du rtz en pépinièrer les
perturbations au champ de tallage et de croissance observées depuis quelques années
semblent être désornais un phénornène connu en nilieu paysan : ctest Ia carence en
z inc.

Cet essai permet de suggérer que i
- on peut vulgariser un apport de zinc en pépinière puisqu'il est efficace et qu'iI
a un arrière-effet au champ assez durable.

Ce traitenent en pépinière n'est pas suffisant, ; Itessai a nontré qu'un 2ème

apport au champ pernet dtobtenir un supplénent de rendenent.

3.1.4. Essai Zinc en Péoinière et au Chann hivernaae

It stagit dtun essai nené en deux tenps. Dtabord en pépinière, sous forne
dtessai en blocr on compare I'effet de 5 funures sur le conportenent des plants :

Témoin 0 (p et N seulement) r Sulfate de Zinc à 40 kg/ha (15 kg d'éIément zinc),
Matière Organique (5 t/ha de fumier), Chlorure de Potassiun (200 kg/ha), Sulfate
d'Amnoniaque (35 kg/ha). L'intérêt du sulfate d'amnoniaque est de voir si I'effet
du sulfate de zinc est lié seulenent au zincr ou si Ition sulfater &cidifiant,
intervient aussi. Les plants issus des différentes pépinières sont ensuite repiqués
au chanp, et I'on croise alors dans un essai factoriel en split-plot les plants des
différentes pépinières avec un traitenent au chanp qui est soit un ténoin 0 (N et
P seulenent), soit un épandage de sulfate de zinc (+O kglha), soit un épandage de
matière organique.

L'effet des différents traitements est apprécié en pépinière à travers la
couleur des plants, leur vigueur (pour ces deux prenières notations, visuellesr une
échelle de 1 à 3 du plus clair vers le plus foncé, du plus faible vers le plus
vigoureux, est utilisée), leur hauteur, Ie nonbre de feuilles et la matière sèche
produite. Au champ, après repiquager on apprécie la couleur et Ia vigueur des
plantsr et lton nesure leur hauteur, le nonbre de talles et de panicules, le
rendenent et Ie poids de nille Éirains.

En Pépinière

La prenière renarque sur ces données est leur forte variabilité. Dans
I'ensemble, on peut retenir que les apports qui ont I'effet le plus favorable sur
la pépinière sont le sulfate de zinc et Ie sulfate dtannoniaque. La natière
organique et le KCI ont une action variable selon les indicateurs considérés' Les
effets senblent plus nets sur la pépinière jeune.

L'action des différentes fumures ne peut pas être inputée au seul zinc : si les
essais précédents ont nontré que Ie sulfate de zinc était très efficace' celui qui
est analysé ici semble nontrer que Ie sulfate dtannoniaque donne des résultats à
peu près équivalents ; aucune carence en soufre ntayant êtê signalée dans cette
zone, c'est peut-être plutôt vers I'action acidifiante de ces engrais qutil faut
se tourner pour expliquer leur action positive (directe en abaissant un peu Ie PHr
indirecte en pernettant ainsi une meilleure assinilation de divers éIénentsr dont
Ie zinc).
Ltaction de la matière organique sur certains indicateurs est constatée, il est
difficile de I'inputer à un phénonène précis,
Lteffet du KCI peut signifier une carence possible en potassium, bien que ces sols
soient en général bien pourvus.
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Au Champ :

Au chanp, après repiquage, le conportement des différentes parcelles traitées
est analysé par rapport à "ltarrière-effet" du traitenent en pépinière et par
rapport à I'effet du traitenent réalisé en plein champ

II n'y a pas d'interaction significative entre arrière-effet des traitenents
en pépinière et traitenent au chanp.

A la reprise (10 Jours Après Bepiquage), I'arrière-effet des traitenents en
pépinière est très net ; les plants ayant êté repiqués assez âgés (45 jours), Ie
tallage a déjà commencé en pépinière, ce qui explique qu'un effet net des fumures
en pépinières soit enregistré sur Ie tallage dès la reprise.

Pour la couleur des plants, le ténoin est nettement plus jaune que les autres
traitements, la matière organique donne aussi des plants moins verts ; Ie zinc
donne Ie vert le plus foncé, Ie KCI et le sulfate d'anmoniaque étant internédiaires
entre zinc et natière organique. Le mêne classenent se retrouve pour la vigueur des
plants à la reprise.

Au tallage, 35 Jours Après Repiquage

Les traitenents en pépinière ont encore un arrière-effet très net.

La funure apportée au chann (après repiquage) a aussi un effet très net à 35
JAR.

A 50 Jours Après Bepiquage, les différences entre les traitements, qu'iI
s'agisse de ceux effectués en pépinière ou de ceux appliqués après repiquage, sont
moins nets, mais deneurent pour certaines variables.

L'arrière-effet des traitenents en péninière est encore sensible sur la couleur
et la vigueur des plantes, les parcelles repiquées avec des plants traités au zinc
étant plus vertes que les témoins non traités en pépinière ; Ies autres traitenents
sont intermédiaires

Pour Ia hauteur des plantes, il n'y a pas de différence significative. Pour le
nombre de t,alles, Ie KCI apporté en pépinière a. Itarrière-effet Ie plus net, zinc
et matière organique étant internédiaires entre le KCI et les traitements ayant Ie
plus faible tallage, sulfate d'anmoniaque et ténoin.

L t effet des funures apportées au chanp n'est net que sur la couleur des
parcelles . Pour Ia hauteur, la différence ntest pas significative au seuil de 5

%, nais arithmétiquement Ies parcelles ayant reçu zinc ou matière organique après
repiquage sont plus hautes que Ie ténoin; on note la nême tendance pour le tallage

A la récolter ni I'arrière-effet des traitenents en pépinière, ni I'effet du
traitement &u champ ne sont significatifs au seuil de 5 L

Une interaction existe. pour la variable nonbre de talles 2 à 50 JAR, entre
Iteffet des funures apportées a.u chanp et celui des funures apportées en pépinière.
Pour cette variable, I'effet du zinc apporté au chanp serait ainsi plus inportant
sur les plants qui ont reçu du zinc ou du KCI en pépinière.
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En conclusion, on peut retenir qutau chanp, Itarrière effet des traitenents
appliqués en pépinière perdure longtenps, jusqu'à I'initiation paniculaire environ.
L'intérêt du traitement en pépinière est donc év ident : il est peu coûteuxr puisque
les surfaces sont très réduites, et son effet sur la qualité des plants entraîne
ensuite une meilleure croissance au chanp et un tallage égalenent plus rapide. Les
fumures en pépinières donnent toutes des arrières effets supérieurs au témoin, et
se distinguent peu entre eIles,

L'effet des fumures apport,ées en plein chanp est assez net, ce qui nontre que
Ies apports en pépinière, bien qu'utilesr sont insuffisants pour assurer une
croissance optimale Eru chanp. Les deux funures apportées, zinc et matière
organique, ont en général une action positive sur le peuplenentr cette action
s'estompant au cours du temps ; I'effet du zinc est plutôt plus important que celui
de la matière organique.

0n ne note pas en général d'
champ, sauf pour le nombre de
variable, iI senble que I'effet
les plants qui ont reçu du zinc

interaction entre funure en pépinière et funure au
talles à 50 jours après repiquage ; pour cette
du zinc apporté au chanp soit plus inportant sur
ou du KCI en pépinière.

Les essais en pots effectués à Kogoni ayant donné peu de résultatsr iI faut
probablenent les abandonnerr ou tout Lu moins revoir leur protocoler €t surtout les
compléter par des essais au chanp, conbinant apports en pépinière et apports au
champs, éventuellenent à plusieurs dates pour ces derniers.

0n tire donc de cet essai beaucoup plus d'hypothèses que de certitudes ; mêne
si I'effet positif du sulfate de zinc est confirmér on voit que d'autres fumures
peuvent avoir un effet favorable. Cela renforce notre conviction que ItI.E.R. doit
accentuer ses recherches sur ce thène, car pour It instant les essais en vases de
végétation ou au champ conduits par Ia recherche (sur financenent du Projet Retail)
ne ntont fourni que peu dtéIénents explicatifs.

3,2, Essai node d'inplantation

Les matériels utilisés sont le senoir en ligne à tanbours de I'IRRI, la repiqueuse
IRBI r €t Ie senoir centrifuge type "SafiI" ou "Cyclone". Les natériels IRRI ont, été
fabriqués sur place par Ia STAM. Les quantités de senence sont de 50 kg/ha pour les
pépinières, de 80 kg pour le senis en ligne et de 120 kg pour les senis à la volée.

3.2.1, contre-saison

L'objectif est de comparer différent,s nodes de repiquage et de senis :

* Senis : senis en prégermé nanuel à la volée, senis en prégerné nécanique à la
volée et semis en prégerné mécanique en ligne.

* Repiouaqe : repiquage nanuel en fouler r€piquage nécanique avec pépinière dapog
et repiquage mécanique avec pépinière hunide nodifiée.
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&. Seris

TRAITEMENTS sPc SPM SPL }IOYENNES SIGNIFIC. cv (x)

TAMZI 949,4 967 ,5 894,4 937 ,0 NS 32,8

PP ln2 (glnZ) 375,o 385 ,0 305 ,0 355 ,0 NS 6rl

PA/u2 512 ,5 576,2 649 ,4 5?9,4 NS 24,9

Rdr (r/ha) 5'4 5'9 5r6 5r6 NS L2,3

Bapport grains/PaiIIe 1r0 L12 1r{ 1r2 fs 5r6

* SPC : senis en pré$erné avec senoir centrifuge.
* SPtït : senis en Prégermé manuel.
* SPL : semis en prégerné avec senoir en ligne'

Les B modes de semis ont donné des rendenents Srains et des rendements paille assez

proches et plutôt bons. En rendenents grains : senis Inanuel : 5rg t/ha ; senis
ré".nique centrifuge : 5,4 t/ha et senis nécanique en ligne : 5'6 t/ha'

b, RepiqugAe

pour la plupart des variables étudiées, iI n'y a pas de différence significa-
tive entre les 3 modes de repiquage, sauf pour le rendenent greins (significatif)
et Ie nombre de'grains par md (faiblement significatif).

lRAITEMENTS RMF RBD RBH }IOTENNES SIGNIFIC. cv (r)

TAMzI 436,2 326 ,6 350,9 37L,2 NS 9r3

PPln? (rlu,Z) 375 ,0 285 ,0 295 ,0 318,3 NS 6r8

PA/n2 393 ,4 297,2 295 ,9 328,9 NS 1'l'0

Rdt (t/ha) 5 ,34 4 ,48 3 ,7C 4'5 s 219

GRAIN/PAILLE 1r3 l'1 1r0 1'0 NS 18,3

NB * Le rendement et le PMG sont à L4X d'hunidité.
* RMF : repiquage nanuel en foule.
* RRD : repiquage à Ia repiqueuse IRRI avec pépinière dapog.
* RRH : re;iquaËe à Ia repiqueuse IRRI avec pépinière hunide nodifiée.

Le rendenent grains (Bdt) : Ie repiquage nanuel vient en tête des traitenents (5r3

t/ha) ; Ie repiquage avec pépinière dapog vient au 2è rang (4'4 t/ha) et celui
avec pépinière hunide, Ie dernier (3,7 t/ha),

Conclusion.

En senis : Ies semis nécaniques ont donné des résultats proches de celui du senis
manuel, €t élevés : b,4 à S,g t/tra. Tous les types de semis donnent des résultats
qui permettent de les introduire en milieu paysan, si le planage est correct.

En repiquage, Ia repiqueuse a donné des résultat inférieurs à ceux du repiquage
manuel. La pépinièrà d"pog a donné un résultat neilleur que la pépinière hunide
modif iée.
?, hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette faiblesse :
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le nonbre de plants par poquet est peut être inférieur pour la repiqueuse.

la hauteur réduite des plants, entraînant une forte sensibilité à Ia subner
sion.

Conparaison seris-repiquage : dans Itensenble, Ie senis a donné des rendements
équivalents ou supérieur a repiquage manuel en fouler F&p contre les repiquage
mécaniques ont donné des résultats plutôt faibles.

3 .2.2. Essai hivernaÉe

Les résultats sont les suivants (tous les poids de grain sont ranenés à 14 Z
d'humidité ) .

Corposantes Benderent

Bep iquage Seris PréEené

Ianlel en Foule Bepiqueuse f
hul id e

$eroir Centri-

fuge

Ianuel

eu loule

Seroir en L,i

gre

ilaiière

$èche

t/hr

Pai I Ie Z'9 ab 1'6 b 3'9 a 1,2 I 2'8 rb

0rail + Paille 0,9 a 3'{ b ?,5 a 7'8 I 5'3 I

l{atur i té

Paliculee

/poq 1l n

/pied 2,1 ?,0 1,5

lrz ??6 b l?f b 36{ a 35f t t15 b

Iorbre
rlo

0rains

/pan 8?a {8b {5b {3b 5?b

lt? 1? 500 a I {00 b 15 300 a t5 ?00 I l0 900 ab

Eenderent t/ha {'6 I 3,I b {,1 r {'l a 2'9 rb

les lesures suiries de lettres différentes présentent dee différences significatites au seuil de 5 l,

Aucun résultat ntest disponible pour le repiquage de plants Dapog avec la
repiqueuse : les plants sont en effet morts en pépinière à cause dtune journée très
chaude où ils ont insuffisamment été arrosés : cet incident illustre un des
problèmes posés par la pépinière Dapog, L'autre problème que pose cette pépinière
est qu'il faut absolument repiquer les plants dès qu'ils ont atteint la taille
adéquate. Cette pépinière est par contre très facile à utiliser avec la repiqueuse
IRRI ; elle donne donc en général un peuplement plus homogène que la pépinière
humide modifiée,

Pour les modes de repiquage, on note un rendement nettement meilleur pour le
repiquage manuel que pour la repiqueuse.

Avec ]a repiqueuse et les plants humides, dès Ie départ Ie peuplement
poquets/mo est nettement inférieur, ce qui est lié à des problèmes mécaniques sur
Ia repiqueuse mais aussi au type de pépinière

Pour les modes de semis, on peut noter que le niveau de rendement atteint avec
les semis en prégermé à la volée est quasiment identique à celui du repiquage
manuel. Le semis en ligne donne un rendement un peu inférieur.
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Le peuplement initiat est hétérogène pour tous les traitements, mais le semoir
en ligne est plutôt inférieur aux autres modes de semis (différence non siSnificative
cependant du fait de I'hétérogénéité). Cette petite différence n'est Pes due à un
mauvais fonctionnement du semoir, mais plutôt à la dose plus faible de semences'
et au déplacement de graines hors des lignes, les 'Plants qui en sont issus se

trouvant alors arrachées lors des désherbages à la houe rotative.

Finalement, le rendement des deux modes de semis à la volée est équivalent :

semis manuel et semis mécanique donnent des résultats tous deux proches du
repiquage manuel. Le choix dtun semis manuel ou dtun semis au semoir centrifuge
aepena pttttat de la technicité du semeur il faut ensuite une bonne maîtrise de I'eau
po.,r éviter des mouvements des Élrains en dehors des lignes les premiers jours'
avant que la radicule ne soit bien fixée dans le sol.

Comme cela a déjà été souligné les campagnes précédentes, le semis en prégermé
est donc une technique qui peut donner des résultats comParables à ceux du
repiquage, à condition que la maîtrise des adventices soit assurée Par un
Oéshàrbage précoce, manuel (plus difficile qu'en repiqua8e)' mécanique (sur senis
en ligne), ou chimique (le plus efficace, mais les herbicides sélectifs pour le riz
sont peu disponibles dans la zone ).

L'introduction du semis en prégermê chez les paysans intéressés peut être réalisée'
à condition que ceux-ci puissent effectivement vidanger leurs parcelles au moment
des semis, cà qui dans les conditions actuelles sous-entend des difficultés Pour les
semis tardifs.

Comme les années précédentes, on note un fonctionnement insatisfaisant de la
repiqueuse, lié aux difficultés de conduite des pépinières adaptées à cet outil :

échec de la pépinière Dapog modifiée, et peuplement faible, hétérogène et sensible
aux excès d'eau, pour la pépinière humide modifiée. La repiqueuse ne peut donc pas

être testée avec les paysans dans l'état actuel des choses.

3.3.Essai variéta] saison froide en régie N1-6g par IER

Le problème est de trouver des variétés performantes et tolérantes au froid au
début de leur cycle (en pépinière et à Ia reprise), et d'étudier I'intérêt de la saison
sèche froide par rapport à la saison sèche chaude (libération plus précoce des

terres pour la culture d'hivernage suivant).

* Semis du Z5l11l89 : 8 variétés ont étê concernées : BG90-2 ; JAYA' 44-56, TNl'
China 988 (BaIIaZ)' 8733-C ; IR1529-680-3 et IR46.

* Semis du 15112189 : L7 variétés comparées : BG90-2, JAYA' 44-56, TN1, China 988

tg"ll"2)@29-680-3'IR46;B2266Bcw19-2-3,B2266Bcw23-4-3'cN297'China
998 (HpV-16), EICKO (ACC941?1), CN126-42-L, Chuchu, RPKN et Cabrose.

3.3.1. Semis de fin novembre (25111189)

Les variétés se sont montrées très sensibles aux bases temPératures en pépinière
et à la reprise ; des pertes de plants ont été enregistrées Par suite de jaunisse-
ment puis de dessèchèment de bouts de feuilles (M.M. COULIBALY' 1990).

Malgré cette forte sensibilité au froid, quelques variétés sont à retenir de Par
leur rendement intéressant. Il s'agit de : IR 1529-680-3 qui vient en tête de toutes
les variétés (4,0 T/ha) et le groupe homogène de 3 variétés : BG g(FZ (3'8 t/ha),
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JAYA (3,8 t/ha) et IR 46 (3,5 t/hal. China 988 (2,3 tlhal et, B-733-C (2,2 t/ha)
semblent avoir été les plus sensibles aux basses températu res ; elles ont donné
les plus faibles rendements pour cette date.

En ce qui concerne le cycle de ces variétés, on constate qutil y a prolongement
de 40 à 50 jours environ par rapport à leurs cycles en hivernage ou en contre
saison chaude, du fait de la période froide.

3.3. 1. 1. Semis de décembre (L5/L2/891

5 variétés se sont bien comportées pour cette Zème date. Ce sont : IR 46
(4,T/ha), JAYA (4,8T/ha), BG 9C-|(4,? r/ha), IR L529 (4,2T/}ra) et 44-56 (4,2T/ha\, Ces
5 variétés ne diffèrent pas significtivement et sont les meilleures (M.M. COULIBA-
LY, 1990 ) .

On note un prolongement de 2 mois environ du cycle des différentes variétés.
Après les 5 meilleures variétés citées ci-dessus, vient TNl avec 3'3 T /}ra, Pour ce
qui est des autres variétés, la tolérance au froid semble être faible.

Conclusion :

Bien qutil y ait une influence néfaste des basses températures sur les variétést
certaines ont pu donner des résultats appréciables. Parmi ellesr on peut retenir :

IR L529 (4,0 T/ha) pour Ie semis en novembre et IR 46(4,8Tlha)' JAYA (4'8 T/hal,
BG 90-2 (4,7 T/hal, IR 1529 (4,2 T/ha),44-56 (4,2 T/ha) pour le semis en décembre.
La comparaison de quelques résultats en fonction de date de semis en Pépinière
permet de noter que le semis de décembre semble meilleur.

On constate aussi que les cycles des variétés selon les 2 dates de semis ne sont
pas les mêmes. Semé avant le froid (novembre) le riz a un cycle relativement plus
court que celui du semis au début du froid ( décembre ). Il semblerait que le semis
avant le froid permet aux plants de se développer avant que les basses températu-
res ne stinstallent,

Conclusion Eénérale.

Pour un semis en pépinière en décembre, le comportement de JAYA et BG est
assez intéressant. Les résultats qutelles donnent en milieu paysan sont proches
de ceux obtenus en régie, Le seul problème réside au niveau de leurs cycles
qui sont très longs.

Pour un semis en pépinière en novembre, les résultats ne sont pas
généralement très intéressants. Les rendements sont faibles et le cycle très
long.

Pour un paysan qui veut commencer la campagne dthivernage à temps, le
semis de fin décembre peut lui être conseillé.

3.3.2. Essais en régie variétés en contre-saison chaude.

L'ob jectif est de trouver une ou plusieurs variétés non photosensiblest
à cycle court, à paille courte, plus productives que China 988r et de
permettre aux paysans dtévaluer sur leurs parcelles les variétés susceptibles
de compléter China 988 pour répondre au besoin de la double culture au
projet Retail.
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Des essais variétaux sont conduits au point dtappui du projet. Ces essais sont
confiés à I'IER Kogoni. 2 dates de semis sont retenues : le 25 janvier et le
15 février.

Semis du 25 janvier: 10 variétés sont comparées: TNlr ITA123' AIWU' IR1561-
228-3A, I Kong Pao, China 988, IR4ZL9, 8733-C, CN297' BR51-46-5.

Semis du 15 février : 13 variétés : TN1, ITA L23, AIWU' IR1561-228-3A, I Kong
Pao, China 988, Habiganj, 8733-C, IR60, IR36, IR4219, CN29?, BR51-46-5,

En milieu paysan, 2 variétés sont testées : TNl et IR1561-228-3A, Elles sont
comparées à China 988, variété cultivée habituellement en contre-saison
chaude. 8 paysans ont fait le test de TNlr €rr LZ répétitions. IR 1561 est
testée en 5 blocs repartis dans les parcelles de 3 paysans. De plus 13
paysans ont cultivé IR 1561 en test spontané.

3.3.3. Semis du 25 ianvier

Pour leur rendement, les variétés de cette date ne diffèrent pas significa-
tivenent. Elles ont toutes donné des rendenents supérieurs à 5 t,/ha : I Kong
Pao (5,4 t/hal , 1860 (5,3 t/ha) et TN1 (5r2 t/ha), AIWU et China sont les
variétés les plus faibles de I'essai (4,0 t/ha).

3.3.4. Seris du 15 février

Il n'y a pas de différence significative entre les 13 variétés de cette date
de senis. 5 variétés se sont montrées supérieures ou équivalentes à China 988
: I Kong Pao (5,6 t/ha) 8733-C (5'6 t/ha), IR60 (5'4 t/hal' AII{V (5'2 t/ha,
China 988 (5 ,0 t/ha') .

China 988 et China 998 (5,0 t/ha) ce seraient Ia nême variété, mais en-
registrées sous des nunéros différentes par I'Office du Niger et I'IER.
3 variétés ont subi des dégâts d'animaux à la récolte et n'ont pas été prises
en conpte dans les analyses des résultats. Il s'agit de : ITA 123, IR 36, IR
42L9,

Conclusion
Le décalage de date de semis en pépinière (25/07 et L5/02) ne semble pas
avoir une grande influence sur Ie rendement, nais le cycle a légèrenent
changé. Les variétés semées Ie L5/2 ont leurs cycles raccourcis de 2 à 10
jours environ selon Ia variété par rapport à celles semées le 25 janvier,

Quelques variétés se sont montrées intéressantes pour Ia contre-saison chaude
: cycle senis-épiaison 50U compris entre 100 et 115 jours, rendenents
supérieurs ou équivalents à celui de China 988. Ce sont les variétés
suivantes: I Kong Pao, IR60, TNl, IR 4219, B 733-C' ITA L23, IR 1561' CN

297, AIWV et China 998.

3.4. Essais variétaux hivernage 90

Deux dates de senis étaient retenues, début juillet et mi-août' pour des
variétés à cycle moyen (1ère date) et à cycle court (Zène date).

UTre inondation des essais, installés au N1-6g, a perturbé leur croissancer et
a entraîné de faibles rendenents et une forte hétérogénéité dans les deux essais.

Pour la prerière date de seris, début juiIlet, les variétés qui senblent s'être
Ie mieux conportées sont 40-1644-227, 199 70, Jaya' ITA L23 et Bouaké 189. Ces
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diverses variétés ont un cycle de 135-140 jours comne BG 90-2, sauf 199-70 gui a

un cycle plus long (150-155 jours). Les niveaux de rendenent atteints dans cet
essai sont de I'ordre de 2r5 à 3,5 t/ha, les résultats ne sont donc pas très
intéressants, êt I'essai devra être repris dans un site plus favorable.

Pour 1a deuxiène date de seris, mi-août, les rendements obtenus ne dépassent
pes 2,8 t/ha pour La meilleure variété, €t Ie coefficient de variation est très
étevé; peu de conclusions peuvent être tirées de cet essai, sinon qu'iI faut le
reprendre.

3.5. Essais Fertilisation de I'hivernage 1990

La convention prévoyait des essais &u laboratoire et des suivis au chanp sur
Ies carences et Italcalinisation, ainsi que des essais sur la fertilisation azotée.

3. 5. 1. Essais carences au laboratoire :

Un essai en pot a êLê conduit à Kogoni avec des sols Danga et Moursi prélevés
au projet Retail dans des zones ayant présenté des troubles de croissance la
campagne précédente. Il visait à conparer différentes funures (sulfate de zinc,
sullale dl ammoniaque, engrais Zn + Mn + Cu, funier) et deux nodes dt arrosage
(inondation pernanente et assecs périodiques).

Les sols concernés ont un pH de 8,4 (nanga) et de 7r9 (Moursi), Les teneurs en

différents é1énents ont été données dans le rapport, nais aucune analyse concernant
le zinc, le manganèse et Ie cuivre ne senble avoir êtê faite, alors que ces
éIéments sont testés.

Aucune interprétation acceptable de cet essai n'a êtê faite par les chercheurs
responsables. Les nombreuses analyses de sol et nesures de pH, fort coûteuses
(1 rittion de F CFA au total pour le volet fertilisation)r D€ donnent lieu qu'à un
report dans des tableaux illisibles, sans aucun connentairer noyenne ou graphique
pour les discuter.

Avec le sol ifoursi, on note seulenent une nortalité très éIevée des plants. Ce

qui prouve que les traitements testés ne constituent pas une réponse appropriée au
problème.

Avec le soL Danga, on note un effet positif des différentes fertilisations sur
le tallage, Ie sulfate d'amnoniaque et le sulfate de zinc semblant les plus
efficaces, ce qui rejoint nos observations au chanp (cf, essai zinc du Proiet) t

mais i1 n'y a aucun effet sur les autres conposantes, €t la végétation est restée
nauvaise, ce qui montre que là-aussi les traitenents testés ne sont pas satisfai-
sants.

Le rapport devrait être repris pour nieux utiliser les données disponibles. Les

données de base ntont d'ailleurs pas toutes êtê jointes au rapport, contrairenent
aux termes de Ia convention.

3.5.2. Suivi des carencea au charps :

20 parcelles paysannes devaient être suivies en Cétail' et de nonbreuses
analyses de sols et plantes (cf. coût supra) devaient être effectuées. Aucun
résultat concernant ces suivis ne figure dans le raplnrt.
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3. 5. 3. FertiliPetion alotée :

La réponse à I'urée de BG 90-2 et de Jaya a été étudiée au N1-69. 4 niveaux
d'azote élaient testés (0, 50' 100 et 150 l{/ha).

Aucune des données de base de cet essai nta été fourniel contraireuent aux

ternes de la convention. SeuI le tableau d'analyse de variance figUre dans le
rapport, avec un connentaire.

Les résultats nontrent un neilleur rendenent pour BG 90-2, nais un plus grand

nonbre de panicules et un poids de paille plus inportant pour Jaya'

La réponse à la dose d., azole est nette, surtout entre 0 et 50 N (soit 0 et
125 kg/ha d'urée).

Les courbes de réponee à N ont été tracées dans Ie rapport pour les deux

variétésr pour Ie rendeuent et le poids de paille, uais les chiffres correspondants
ne figuréni dans aucun tableau, ni en annexe ni dans le texte (Ie tableau en annexe

ne pernet de lire que la noyenne des deux variétés).

Les analyses de sol effectuées pour cet essai ont donné Iieu à un coumentaire
qui net en avant le faible niveau organique du terrain considérét sa faible teneur
eï P assinilable et en azote. Le taux de saturation est très élevé'

3.6. Défense des cultures hivernage 1990 :

La convention prévoyait Ie suivi dtune quinzaine de points (répartis entre
sinpie-culture, dorlble culture et zone non réanénagée), pour I'entoD€logie et la
phyiopatholo6ie, ainsi que des interventions éventuelles en cas de problènes graves

Ën-a"tto"" des= points suivis. Un piège luuineux a de plus été installé au N1-6É pour

mieux suivre les populat ions.

Entorologie : BG 90-2 a été attaquée par les foreurs à tous les stadee du riz'
Ies infestations étant croissantes du tallage à Ia naturité. Les attaques sont plus
fortes en zone de double-culture. Le taux dtattaque est de 7; en zone réanénagée'

En ,on" non réanénagée, Ie taux dt attaque n'est que de 1 t, et la variété Ganbiaka

est la moins attaquàe ; BH-2 a été attaquée I noins fortenent cependant que BG 90-2.

Les foreurs sont des Chilo zacconius et des Maliarpha separatella i Chilo est
najoritaire au tallage, MaLiarytha à partir de I'épiaison. Le piégea8e au N1-69

noitre deux périodes de vol prinèipales pour Chilo zacconius, Maliatpha separatella
et Scirpopiaga subunbrosi: de ni-octobre à roi-novenbre pour ldaliarpha et
Scirytophaga, de ni-novenbre à ni-décenbre pour Cài,lo.

Des renseignenents très intéressants ont donc été fournis par ce voletr et bien
que les dégâts soient relativenent faibles, il nous paraît indispensable de

Jontinuer càs suivis, en particulier du fait des infestations plus fortes signalées
en zone de double-culture, qui sont inquiétantes pour I'avenir'

Phytopatholo6ie : "La pyriculariose foliaire a été,observée sporadiquenent sur
Ia variétè BH Z au stade iallage, en zone réanénagée r. La Dourriture des 6aines
est feiblenent apparue sur Bc 9b--2 au stade épiaison- florai son au Nl et au N10."

Cefte infornation est à confirner, Bi| 2 étant très rare en u0ne réanénagée.
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Le rapport sur Iaphytopathologier euoique très succinct (15 Iignes), est donc

intéressant, €t ces travaux néritent d'être poursuivis pour surveiller 1'évolution
des maladies présentes.

3,7, Synthèse des acquis :

Cette synthèse avait êtê onise dans le rapport initial, mais, suite à une

correspondance du Projet, un rapport spécial (M.MB. Coulibaly et al., 1991) a

ensuite été rédigé ; iI donne une bonne idée des résultats obtenus en matière
dtanéIioration variétale dans les diverses conventions Projet Retail/I,E.R.-
Kogoni.0n peut sinplementregretter qu'il ne soit pas fait référence aux résultats
obtenus à Kogoni sur Ie même sujet.

En hivernage, "ITA 123, Bouaké 189, ITA 306 et 40-L644-227 peuvent être testées
en milieu payùn à coté de BG g}-2r €n système intensif. Les trois prenières en

zone de double-culture, la dernière seulenent en simple culture eu égard à son

cycle relativenent long (145 jours)." BG 90-2 a un cycle d'environ 135 iours' ITA

IZS un cycle de 130 jours, et Bouaké 189 et ITA 306 un cycle de 135-140 jours.

En saison sèche froide (senis de novenbre), on peut noter "le bon conportenent
de quelques variétés telles que BG 90-2, IR 1529-680-3, IR 46, Jaya' 4456. Ces

résultats sont à confirmer dans des essais avancés". Les cycles de ces différentes
variétés en saison froide n'ont naLheureusement pas été donnés dans cette synthèse.
Les auteurs recomnandent un senis précoce, dans la prenière quinzaine de novembre.

En saison-sèche chaude (senis de février), "par rapport au ténoin China 988'
quelques nouvelles variétés se sont montrées assez productives. II stagit de TN 1t

IR 1561-22g-A, ATwu, LK.p. et B 733 C," Les cycles de ces variétés pour cette
saison sont de 11b jours pour IR 1561, 120-125 iours pour TN 1, Aiwu et I.K'P. ;

Ie cycle de B 7SS C nta pas été donné dans la synthèse. Compte tenu de son cyclet
IR 1b61 serait très intéressante ; TN 1 a un cycle un peu plus long, nais une très
bonne productivité; quant à f.K.P. (I Kong Pao), Ia couleur rougeâtre de ses
grains Ia fait rejeter par les paysens malgré son fort potentiel de rendement.

Dans Itensemble, des résultats intéressants ont êtê obtenus dans ces essais
variétaux ; en hivernage, on peut ainsi diversifier le choix proposé aux paysans i

en saison sèche, froidL et cùaude, des variétés plus adaptées aux contraintes de

ces saisons peuvent être aussi proposées. Il reste à effectuer des essais chez les
paysans.

3.7.1. Fertilisation

La "synthèse" rédigée tient en une demi-page, et est notoirenent insuffisante.
Aucun chiffre précis, g'u"rrr," référence bibliographique n'est fournie. II n'est fait
allusion qutaux essais conduits les années précédentes en zone Retailr nais
aucunenent aux essais conduits à Kogoni sur Ie sujet, mêne pour les essais en pots

financés par le projet. Malgré une correspondance du Proiet, Ies chercheurs
responsables ont considéré leur travail suffisant.

Cette synthèse peut être considérée colre inexistanter url travail réel et
sérieux de synthèse sur la fertilisation reste à faire.

La collaboration avec ce volet devrait donc être entièrenent revue
A partir de là, il faudra revoir les protocoles pour les essais n'ayant pas

donné des résultats clairs, et rediscuter les nodalités des essais en milieu
paysan, indispensables pour cette équipe car les conditions de la station sont

souvent trop éIoignées dà celles, très diverses, des parcelles paysannes (carences,
alcalinisation, phosphore ; sinple et double cultures ; différents types de sols ;

etc. )
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0n peut aussi noter gu€r alors que le Projet Retail et Ia Zone de Niono sont
des partenaires privilégiés de la station de Kogoni, les rapports concernant les
essais sur le phosphore conduits sur financement IMPHOS/f.E.R. pendant trois années
(de 1988 à 1990), dans la zone de Nionor D€ leur ont pas êtê connuniqués, sauf en
première année (1988). Il en est souvent de nêne pour les rapports de campagne des
essais conduits à Kogoni.

La collaboration avec ce volet devrait donc être entièrenent revue : la
priorité est, outre la reprise et le conplénent du rapport n' 10r eu€ I'O.N. puisse
disposer d'un rapport de synthèse clair et précis sur le sujet de Ia fertilisation.
"Ce rapport devra prendre en conpte tous les résultats susceptibles dt intéresser
I'intensification : fertilisation pour les variétés intensives, pour les
différentes saisons, la simple et la double culture. Problènes de carence,
d'alcalinisation, etc. En annexe figureront des détails sur les essais de
référence, et une bibliographie précise des rapports où sont consignés les essais
pris en compte." (Convention n'10).

3,7,2, Défense des cultures

Aucune synthèse nta été fournie par les chercheurs de la défense des cultures.
Des suivis réguliers sont pourtant effectués par la station de Kogoni depuis des
années.

Bien que les dégâts d'insectes et de maladies ne présentent aucune gravité
actueller il faut absolument continuer les suivis pour pouvoir parer à une
éventuelle extension des problènes déjà présents.
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4,L, Tests en Milieu Paysan en Contre-saison

4. 1. 1. Test Phosphate Naturel du Tilersi :

Ce test perenne a été reconduit chez les paysans volontaires qui respectent
Ies conditions du test depuis Ie début :
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protocole et objectif .

- avis des paysans : prix
qui est un avantagel par
ses preuves. Le problème

avis des conseillers I

Le semis se fait entre novembre et Ie 15
février de I'année suivante.
C'est ainsi que 4 paysans ont eu à conduire
3) avec chacun 0,30 ha par variété.

cf rapport comité de suivi technique n'6

très abordable par rapport au phosphate dtannoniaque
contre au point de vue rentabitité, iI nta pas fait
d'épandage n'est pas résolu.
deux problènes se posent :

. difficulté d'épandage
, retard dans Ia maturité par rapport au D.A.P.

4.1,2, Contre-saison froide :

Pour repondre au soucis des paysans dans I'exécution du calendrier agricole
: contre saison et saison nornale (hivernege) et Ie faible rendement du china
par rapport à BG90-2, Ie projet a nis sur pied un test paysan. II consiste à
faire des tests chez des pays&ns volontaires sur l/2 ha environ avec 2 variétés
: BG90-2 et Jaya.

décenbre avec repiquage en début

ce test (Nango i 1, Sassa-Gogji :

Avis des conseillers et des paysans : Ce test permet de gagner un peu de
temps (f semaine environ), rendenent bon par rapport à China, problème
d'emplacement de Ia pépinière et surtout Ie séjour très long des plants en
pépinière. II faut plus de tenps en chasse oiseau par rapport à China.

4, L.3. Test variétal ( Contre-saison chaude )

Pour éIargir la palette variétale en contre-saison chauder un test variétal
est nis sur pied.

Protocole et objectifs (cf rapport conité de suivi technique n'8)

TNl : I paysans volontaires ont eu à faire ce test comparé à China sur un
bassin de 0,30 ha de chaque variété.

IR1561-288-34 : 16 volontaires ont effectué ce test couparé à China dont
3 suivis par la RD et Ie conseil et 13 suivis uniquenent par le conseil (suivi
léger),

. Su ivant analyse de La R/D

Variétés Rendenent /ha (T/ha)

China
TNl

China
rR1 56-288-3A

412
5'0

4r7
5'5
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. Avis des paysans TNlr/China

En pépinière : Ia tendance générale est que TNl a une levée plus rapide que
China, eIIe est aussi Ia plus vigoureuse.

Tallage : la najorité des paysans souligne que TN1 ta1le plus que China et
elle est plus vigoureuse que China.

Durée du cycle : TNl a un cycle plus court que celui du China selon Ia
plupart des paysans (1 semaine environ)

TN1 plus productive que China

Aspect des grains : Ies paysans soutiennent unanimement que les grains de TNl
ressenblent plus à des brisures que les grains de China ; cela affecte
défavorablenent son prix de vente,

Goût : TN1 est moins appetissante que China.

.Avis des conseillers: Ie point de vue du conseil est identique à celui des
paysans.

.Avis des paysans IR1561-288-3A/China :

en pépinière : la levée de IR1561 est plus
v igoureuse.

Tallage : China talle mieux que IR1561

lente que China nais elle est plus

Durée du cycle IR1561 arrive en naturité 1 à 2 semaines avant China.

Rendenent : IR1561 est plus productive que China

Aspect des grains : au décorticage, les grains de china sont plus longs, plus
blancs donc plus appréciés que ceux de IR1561.

Goût : China est neilleur que IR1561

Avenir de la variété IR1561 : la plupart des riziculteurs sont notivés pour
continuer à cultiver IR1561, nais déplorent son bas prix au marché dû à ses
grains décortiqués peu attrayants.

Dans ce cas aussi Itavis des conseillers est comparable à celui des paysans.

4,2, Test en nilieu paysan hivernage

4.2,1, Test de seris en orégerlé

Les objectifs sont:

remédier aux difficultés liées, à une nise en place tardive, de la
culture dthivernage sur Ia sole de double-culture (Iabour nal fait,
utilisation des plants âgés, repiquage nal fait.., )

I'allègenent des tenps de travaux

La réussite du senis prégermé réside dans Ia naîtrise de plusieurs
facteurs:



Composante
Fumure Phosphatée

Témoin P.N.T. P.A.

Récolte

t
Panic/mo 224 b 229 b 260 a

Paille 2rB b 216 b 3,3 a
Rende-

ment
5,0 b 5,0 b 5,9 a

40

planage qui doit être parfait,
Ia chasse oiseaux au noment du senis
I'irrigation et le drainage pendant les preniers jours du senis.

Ce test a été effectué avec un seul paysan ; les conditions d'installation
du test ne pernettent guère d'analyse. Pour un senis du 16 août, donc trèstardif, le rendenent a éLê de ZrL t/ha, Ce faible rendement srexplique
principalement par une nauvaise levée, due à une inondation de la parcelle
après le senis et à des difficultés de drainage (Ia parcelle se troLve dans
une zone de double-culture assez basse).

4,2,2, Tests Phosphore

11 s'agit de tests conduits en "blocs dispersés". on compare un témoin ne
recevant pas de phosphore avec une parcelle recevant du Phosphate Naturel duTilensi (P.N.T') et une autre recevant du Phosphato d'Ammoniaque (P,A.). Le testqui a démarré en hivernage 1987r â rêpriS en hivernage lgg9.

11 familles ont reconduit ce test perenne.

La dose de P est la même, 46 kg de Pr\q/har c€ qui correspond à la dose vulgarisée
de 100 kg de P.4. /ha, Les funures sônt apportées en fond, avant labourr ou juste
après repiqua8e'. Les autres techniques culturales sont Iaissées à Itappréciàtion
du paysenr c€ qui induit de très fortes variations dtune parcelle -paysanne 

àItautre, mais ctest aussi I'inùérêt de faire ce test chez les pry""n" que de
balayer cette variabilité. Les résultats obtenus sont les suivants :

Les mesures suivies de lettres différentes présentent des différences significati-
ves au seuil de 5 oA.

Tous les poids de grains sont ramenés à 14 % d'humidité.

A la récolte, le nombre de panicules obtenu avec le phosphate dtammoniaque est
nettement plus important qu'avec le PNT ou le témoin, 260 contre 225-230; lé poids
de paille est supérieur au témoin dans les parcelles ayant reçu du p,A. I les
parcelles ayant reçu du P.N.T. ne diffèrent pas du témoin.

Pour le rendement, les parcelles ayant reçu du P.A. ont des résultats
supérieurs à celles ayant reçu du P.N.T. ou à celles ntayant rien reçu. Le P.N.T. ne
montre aucun effet significatif sur le rendement. Le P.A. permet dtobtenir 0,9 t/ha
en plus du témoin, soit 18 % de mieux.

Cerfains paysans préfèrent n'épandre i'engrais qu'après Ie repiquage, car sinon ceiui-ci irrite Ies pieds

des gens qui font le repiquage,
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Comme cela a êtê signalé plus haut, il y a une forte variation dtun paysan à
I'autre, et pour le rendement par exemple, ces variations liées aux différences de
parcelles et de techniques culturales, sont beaucoup plus importantes que I'effet
du phosphore : les rendements moyens varient en effet dans ce test de 1,8 à 8,6
t/ha, Le rôle du phosphore, qui n'est pas négligeable, est cependant relativement
faible comparé à celui des autres facteurs, sols et techniquês.

Une bonne partie de ces variations est expliquée par le système de culture
pratiqué dans les différentes parcelles : simple-culture ou double-culture.

Figure TPP 8

RENDEMENI MOYEN
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C SCD

3 I 2 17 15

PAYSAN

En moyenne, le rendement des parcelles de ce test situées en zone de simple-
culture est de 6,5 t/ha, contre 4,0 t/ha pour celles en double-culture,

CeIa comespond assez bien aux résultats enregistrés par le suivi-évaluation pour
I'ensemble des parcelles de simple et double-culture de ces villages. Si on sépare
Ies parcelles en deux groupes, les résultats sont alors les suivants :

Composante

Fumure Phosphatée Moyenne
Sole de
CultureSimple-Culture Double-Culture

TO P.N-
.T.

P.A. TO P-
.N.T.

P.A. s.c. D.C.

Rende-
ment

612
b

612 b 712
a

3,8 b 3,8 b 4r5 a 6r5
A

4r0
B

Réc-
olte

Paille 3r7
b

3r4 b 4r2
a

ZrQ b 1,8 b 2r5 a 3'8
A

2rL
B

Les mesures suivies de lettres différentes présentent, des différences significati-
ves au seuil de 5 Yo,'

Tous les poids sont ramenés à L4 % d'humidité (sauf matière sèche à I'I.P.).

Ltanalyse de variance effectuée en séparant les deux soles montre qutil n'y a
pas d'interaction entre le type de sole et la fumure phosphatée : les réponses au
P.N,T. et au P.A. sont identiques en simple et double culturer ou plutôt elles sont
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parallèles Dans les deux situations, seul le P.A. marque vraimentr le P.N.T. reste
proche du témoin.

En simple culture, le phosphate dtammoniaque permet un accroissement
rendement de 1 t/ha, soit 16 7o, En double culture, Ie gain est de 0'7 t/ha, soit
Yo, Ltinvestissement est cependant plus rentable en simple culture, puisque pour
même coût d'engrais on obtient un gain supplémentaire de 300 kg de paddy.

Les avis des paysans ont été recueillis par un des agents de la R-D auprès de
6 agriculteurs de Niono-Coloni.

de
18
un

Au tallage, il y a unanimité des paysans pour trouver que
meilleur tallage que le témoin ; les avis sur le P.N.T. sont plus

Tous les paysans notent que le cycle cultural est allongé

le P.A. permet un
partagés.
par un apport de

phosphate.
A la récolte, 2 paysans sur 3 estiment que le P.A. donne le meilleur

rendement.

Les paysans sont unanimes sur les difficultés dtutilisation du P.N'T. Iiées à sa
présentation pulvérulente. Aucun paysan ntutilise le P.N.T. en dehors des tests,
dans ses autres parcelles, tous utilisent le P.A., en général à la dose conseillée Par
le Projet, 100 kg/ha,

En conclusion, cet essai montre, sur un nombre assez important de parcelles (9

en simple-culture et g en double-culture)r gue le phosphate dtammoniaque a un effet
net sur le rendement, proportionnel au niveau de base atteint sur un témoinr ce qui
le rend plus rentable en simple-culture qu'en double-culture.

Dans aucune des soles le P.N.T. ne stest révéIé efficace. Les avis des paysans sont
partagés, mais en général ils trouvent une efficacité plus grande au P.A. gu'au
P.N.T.

Ces résultats rejoignent ceux obtenus les années précédentes, et ne sont Pas
une surprise en conditions irriguées.

4,2,3, Tests Variétaux

Le choix variétal étant pour le moment très réduit. II est indispensable de
tester dtautres variétés pour élargir la palette variétale dans un contexte
d'intensification et de double culture.

Les tests ont porté sur 2 variétés mises en comparaison avec BG90-2 chez 8

exploitants volontaires repartis dans les 3 villages du Retail I.

rR 1561

IR 1561 nta en fait été testée qutavec deux paysans, Itun ltayant cultivée seule
(en zone de double-culture), I'autre ltayant cultivée en comparaison avec BG 90-2
(aussi en double-culture).

Clnez le paysan ayant mis IR 1561 en comparaison avec BG 9O-2' IR 1561 s'est
bien comportée, elle a donné un rendement de 5,2 t/ha contre 4,2 t/ha pour BG 90-
2, pour un semis effectué début août.

Ce résultat est à prendre avec précaution, puisqu'il stagissait d'un test isolé'
sans répétition ; il indique cependant que de bons résultats peuvent être obtenus
avec IR 1561 en hivernage, et que cette variété pourrait donc être, sous réserve
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de tests plus nombreux pour confirmer son intérêt, utilisée par les paysans pour
leurs semis d'hivernage les plus tardifs (son cycle est en effet plus court que celui
de Bc 90-2).

Chez l'autre paysan, les conditions d'installation du test ne permettent guère
d'analyse : il n'y a pas de témoin (BG 90-2) et I'implantation a été réalisée en semis
en prégermé direct.

Jaya

Les tests ont concerné 7 paysans, la comparaison Jaya/BG 90-2 ayant êtê faite
13 fois (6 paysans ont répété deux fois le test sur leurs parcelles). Parmi ces 7
paysans,3 sont aussi des agents de la R-D.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Composantes BG 90-2 JAYA

Cycle semis-épiaison j 100 95

Nb panicules/m2 25L b 306 a

Poids Paille t/ha 216 a 2r3 b

Rendement t/ha 5r7 a 5,0 b

Les mesures suivies de lettres différentes présentent des différences
ves au seuil de 5 Yo,

Tous les poids sont ramenés à L4 % d'humidité (sauf matière sèche

significati-

à ltr.P. ).

Le cycle enreÉistré dans ces tests est légèrement plus court pour Jaya que
pour BG 90-2 : 95 contre 100 j pour le cycle semis-épiaison ( 30-35 jours de plus
pour la récolte),

Le tallage pe Jaya est un peu plus important que celui de BG-90-2 : 300
panicules par mu contre 250, Mais le nombre de grains par panicule et le poids des
grains est plus important pour BG 90-2, et finalement le rendement de BG 90-2 est
un peu plus élevé que celui de Jaya : 5r7 t/ha contre 5,0 t/ha, Les rendements
moyens varient d'un paysan à I'autre, et vont de 3r7 à 6,6 t/ha,

Les avis des paysans n'ont éLê recueillis qu'auprès de 2 agriculteurs, ce qui
est très insuffisant; les deux paysans déclarent vouloir continuer à cultiver Jaya
à coté de BG 90-2.
Ces 2 variétés sont au total assez proches. Jaya ne donne pas de meilleurs résultats
que BG-90-2, mais offre la possibilité d'une diversification des variétés cultivées,
avec un cycle légèrement plus court que celui de BG 90-2,

4.3, Etude MaraichaEe

Plusieurs échantillons ont étê
façon à bien pouvoir étudier les
fê.

choisis parmi les paysans de la zotre, de
différents aspects de la culture maraîchè-
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4.3. 1. L téchantillon de suivi Eénéral des pavsans résidants

Il se compose de 55 familles choisies sur la base de la typologie des exploita-
tions (afin de rechercher la diversité maximale), et, réparties entre 5 villages
du Secteur Sahel :

, 2 en zor'e non réaménagée :

1 ayant eu de lteau pendant toute la campagne : N7
1 ayant manqué doeau à cause du réaménagement en cours :N8

. 3 en zone réaménagée, sans problème d'eau (les 3 villages de Retail 1) :N1,
N3, N4

Sur ces SS.familles , 47 ont fait I'objet d'un suivi effectif pendan! l" campagne
1989-1990 ; 2 paysans n'ont aucune surface de jardin et 6 n'ont pas pu
exploiter leur parcelle maraîchère pendant cette campaElne. Au moins un
individu de chacune des familles suivies a fait I'objet d'enquêtes détaillées
(au total 54 individus ont vu leurs parcelles suivies en détail).
Au niveau de chaque individu suivi, deux cultures dont une principale
(occupant une part importante de la superficie) et une secondaire (occupant
une surface faible ) ont été suivies tout au long de leur cycle.

27 des individus suivis ont également fait des tests de nouvelles variétés ou
de nouvelles espèces.

4,3,2. L'échantillon de suivi chez les non-résidants

Il a été choisi pour analyser le comportement des non-résidants en matière
de maraîchage et comprend 15 familles dont 10 en zone réaménagée et 5 en
zone non réaménagêe,

Les difficultés d'enquêtes auprès des non-résidents ont rendu nécessaire la
séparation de cet échantillon du précédent, car la précision des questions
posées et Ia fréquence des enquêtes ne pouvaient être les mêmes.

4.3.3. Ltéchantillon de suivi de la production de la tomate à Ténéeué

Les paysans de ce village, qui a manqué d'eau pendant toute la saison sèche
à cause du réaménagement, sont normalement de gros producteurs de tomate.
L'échantillon comprend 9 familles qui ont pratiqué la culture de tomate cette
campagner malgré la coupure d'eau. Les surfaces cultivées ont cependant êté
beaucoup plus faibles que les campagnes précédentes.

4,3,4, Ltéchantillon de suivi des cultures de patate en hors-casier à Tissana

Il comprend LZ familles ; les principaux critères de choix ont, été :

Ia possession d'un champ de hors-casier patate
la taille du champ
la taille de la famille.

Le choix de ce village s'explique pour son cas particulier d'exploita tion
de très grandes superficies "hors-casier" en patate (près de 70 ha).
Pratiquement aucune culture maraîchère nta pu être faite sur le casier
pendant cette campagne, à cause de la coupure d'eau liée au réaménagement.
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4.3.5. Méthodologie de travail

La collecte des données techniques a êtê effectuée par un suivi et par
des enquêtes auprès des paysans.

Tous les agents du projet ont participé aux enquêtes : équipe
Recherche-Développement, équipe Suivi-Evaluation, équipè Formation-
Organisations Paysanrrês. Chaque agent suivait au moins une famille en
zone réaménagée et une famille en zone non réaménagêe, de façon à
appréhender une partie de Ia variabilité des conditions de culture.
Un chargé d'étude et un enquêteur ont été spécialement recrutés pour
cette étude afin de renforcer les capacités du Projet.

Des réunions régulières ( 1 ou 2 par mois ) ont permis aux différents
agents dtéchanger leurs expériences, d'améliorer les fiches d'enquêtes,
de préciser les points d'intérêt, etc.

4.3.6. Résultats du suivi eénéral des pavsans résidants

4.3.6.1. Le foncier

Attribution initiale de I'Office: il s'agit des superficies dégagées en casier
pour le maraîchage et enregistrées comme telles au cadastre en zone réaménaf,êe
; en zone non réamén agée, il s'agit des surfaces usuellement considérées par
ItO.N. comme étant cultivées en maraîchage par les paysansr sans que cela fasse
I'objet d'une délimitation ou d'un partage effectués avec I'accord formel de
IIO.N.; en moyenne cette surface est de Or2 ha par famille avec pour valeurs
extrêmes 0 et t ha (voir tableau en annexe). Cette attribution correspond a une
norme de 2 ares/P.A. en zone réaménag!ée.

Attribution supplémentaire dans le casier maraîchaAe : ce cas particulier est
observé au N-4 où certaines familles se sont partagées une partie de la
superficie restant après le partage " normal" des surfaces maraîchères. Elles
exploitaient en général ces surfaces avant le réaménagement (voir annexe).

- Acquisition de iardins hors O.N.: ce sont des parcelles se trouvant en dehors
des casiers (extensions de village ou zones extérieures) sur lesquelles les
paysans pratiquent le maraîchage. Les familles suivies ont en moyenne 6 ares
par famille. Valeurs extrêmes 0 et 67 ares.

Pratique du maraîchaEe dans les rizières : 4 fahilles du N-3 et N-7 ont
pratiqué le maraîchage dans des rizières. Elles ont exploité en moyenne L2r7
ares/famille avec pour valeurs extrêmes 6'5 et 2Ir7 ares.

- Jardins pris en location : ce sont les cas dtemprunt, avec ou sans contrepar-
tie financière apparente, s'opérant sur les différentes superficies maraîchères.
Valeur moyenne 1,5 ares /famille. Valeurs extrêmes 0 et 26 ares.

Surface totale exploitée : les familles suivies ont en moyenne 3 ares./P.A.
(norme O.N. en zotte réaménagée: 2 ares /P,A,r,85 % de cette superficie a été
exploitée durant la campagne 89-90,
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(er rz)

+N3+N4
village sans problème d'eau = N7 (pour N5r N6' N6-bis

village sans eau = N8 (pour N8, N9' N10)

4.3,6,2, Mode d'exploitation du jardin

Il existe deux modes :

Exploitation collective : dans ce cas, comme en riziculturet
jardin est pleinement assurée par le chef d'exploitation. Ce cas
chez L7% des familles suivies.

Exploitation individuelle : dans 83 % des casr la superficie
partagêe entre le chef d'exploitation et ses dépendants (hommes
total 30 % des P.A. des familles suivies ont reçu une parcelle.

4,3.7. Superficie exploitée par spéculation

la gestion du
a été observé

maraîchère est
et femmes). Au

Ltoignon est la culture la plus pratiquée, en liaison avec ses relati-
ves facilités de commercialisation et de conservation, Notons que Pour
la commercialisation des produits maraîchers, le village Nl, voisin de
la ville de Niono, est très avantagé.

La patate est une culture d'entretien facile, qui supporte I'alcalinité
des sols. Or la superficie maraîchère attribuée au village de Nango
(N3) après réaménagement est située dans une zone basse "potassi-
guett.
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4.3.8. Les résultats des sondages de rendement

CULTURE PBINCIPALE CULÎUBE SECONDAIRE ENSEHBTE

Nbre.
Indi-
vidus

Nbre
son-
dages

Rdr
noyen
t/ha

Valeurs
extrêmes

t llrg

Hbre
Indi-
vidus

Nbre
SOIl-
dages

Rdr
noyen
t/ha

Valeurs
extrênes

tlha

Rendenent
moyen

Oignon

Ail

lomate

Patate

Arachide

Chou

P. terre

Tabac

Piment

38

0

,l

7

2

28

0

+

z

1

24 r8

719

2L,2

2rO

2,2 - 48.

I ,3 - 17,2

15,8 - 26,7

2

5

7

3

I

I

3

2

2

3

3

I

1

I

1

1

16, 1

14 ,0

22,4

2r5

22,6

10,5

0rg

1r1

7 ,9 - 24,4

8,6 - 21

9,2 - 43,8

24,2

14 ,0

14,1

21,2

2r5

22,6

10,5

1r4

1r1

Les sondages n'ont pas pu être effectués chez tous les individus suivis,
soit parce que Ie paysan a" récolté sans avertir I t agent qui suivait sa
parcelle, soit parce que ltagent de suivi nta pas respecté Ia date de sondage
convenue.

L'impact de la fertilisation sur les rendenents deneure mal cerné
difficultés d' appréciation qualitative et quantitative.

Sur Itoignon qui est la culture principale de la zone,le constat
reste à confirmer a êtê effectué:

Variation des rendeuent selon Ia nature de. la fertilisation:

. seulement la fumure organique : entre 15 et 38 t/ha;

. fumure organique et phosphate d'amnoniac: entre 77 et 29 t/ha;

. fumure organique et Urée (un paysan) : 2414 t/ha

à cause des

suivant qui

Les résultats obtenus sont beaucoup
( Sénégal ) ou I' INERA (Burkina-Faso)
utilisés est nécessaire pour voir si

plus faibles que ceux cités par Ie CDH

; une analyse des itinéraires techniques
il s'agit d'un problène de technicité.

4.3.9. Les résultats économioues

II nous a étê difficile dtavoir des résultats concrets sur les .
comptes d'exploitations en naraîchage pour diverses raisons :

Ia réticence des paysans à fournir de telles infornations
Ia complexité de I'utilisation de Ia main dtoeuvre et de Ia conner-

cialisation des produits (vente au jour le jour souvent)
La difficulté d'appréhender Ia répartition du revenu au sein des

fan i I les
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Les produits secs ont des prix très attractifs, nais it conviendra de

vérifier que Ie rapport poids sec/poids frais n'est pes trop faible.

Les producteurs ntont aucune naîtrise sur les prixr QUi sont régis par
la loi du marché.

4.3.10. Résultats dtenquêtes sur divers aspects du naraîchaAe

Utilisation de Ia main d'oeuvre salariée (I.S)

. non : 38 Z (19)

. oui : 62 % (31)
de Ia riziculturet
(8) Ies paye avec

( I ) paye les manoeuvres à
Ies paye à partir du revenu
des autres activités.

partir du revenu
maraîchage et 26I-

dont 26 %

48r (15)
Ie revenu

Com

Hée )

Opinion chef d'exploitation
. possibte : 73 Z (22')
, impossible : 27 % (8)

N.B. : En zone réanénagée il
suivis.

iz icult

indiv idus suivis
73 z (24)
27 r" (9)

y a 30 fanilles suivies et 33 individus

En général ce sont des petites fanilles ou des individus appartenant à de
petites fanilles qui ont répondu inpossible

Contraintes rencontrées par les

. manque d'eau 66 Z (33)

. comnercialisation 24 f (tZ1

. problènes phytosanitaires : 14 Z (7\

. dégâts des aninaux 14 % (7)

L'importance accordée au nanque dteau s'explique par le retard accusé dans
la fourniture dteau (blocage pour Ie recouvrement de Ia redevance au niveau
des villages de Ia zone réanénagêe) par Ia coupure totale durant toute Ia
canpagne au niveau de Werekela (N-8). Tous ces villages ont eu à souffrir
du nanque dteau lors dtune des canpagnes précédentes, à cause du réaménage-
ment.
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Conservation de Itoignon

L'oignon est dans bon nombre de cas Ia principale culture (38 % de la
superficie totale exploitée). Certains paysans à la recherche dtun prix
rémunérateur conservent leur récolte pour vendre lorsque le narché est
moins saturé.

La méthode et Ia durée de Ia conservation varient selon les individus ; sur
27 individus enquêtés qui pratiquent cette technique'

81.5 % (221 étalent Ie produit dans une pièce de leur naison
18,5 Z (5) Ie suspendent aux piliers d'un hangar
38,0 X (10) conservent Ie produit pour une durée 3 nois
2210 f (6) conservent pour une durée de 4 à 5 mois
40,0 % (11) conservent pour plus de 5 nois.
59,0 % (16) ont rencontré des difficultés &u cours de I'opération
( pourr i ture )

La redevance eau

. Chefs dtexploitation Individus suivis

pas nornale : 53 % (25)
normale mais trop élevée : 30 % (f+1
sans opinion : LT X (8)

Ltaide de l'0.N. est désirée dans les domaines suivants

68 r (34)
L2 T" (6)

20 x (10)

. Augnentation de superficie : L4 X

. Comnercialisation et conservation

. Engrais et pesticides : 46 X (23)

. Senences anéIiorées : 64 Z (32)-

. Dininution de Ia redevance : 14 X

(7)
: 54 7" (211

(7)

4.3.11. Résultats des enouêtes chez les non-résidants

. 80 f (12) possèdent un jardin acquis avec Ie T.V. ou I'A.V. en zone
réanénagée, ou par enprunt en zone non réanénagée. Tous ceux qui nten
possède pas désirent en avoir.

. 67 f (8) ont nis leur jardin en valeur cette canpagne et paruri
ceux-ci 75 % utilisent des salariés.

,67 f (10) pensent qu'il est possible de faire le naraîchage dans
Ies rizières en contre-saison i 20 % (3) trouvent cette pratique
impossible et 13 % sont sans opinion'

. 40 % (6) trouvent la redevance nornale i 20 Z (3) la trouvent
nornale urais trop élevée i 20 % (3) la trouvent anormale et désirent
sa supprespion i 20 Z (3) sont sans opinion.
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4,3,I2, Avis en Z.N.R

, Opinion sur la redevance eau :

4 fanilles la trouvent nornale si Iteau est garantie.
4 faurilles Ia trouvent anornale
1 fanille n'a pas donné son opinion.

. L'aide de ItO.N. est désirée dans les domaines suivants: Toutes les
familles désirent avoir l'eau toute Ia canpagne ; 4 familles désirent
Itaugnentation des superficies et I'approvisionnenent en semences anéIio-
rées. 1 famille désire un approvisionnenent en semences et englrais. 1

famille désire un réanénagement des jardins. 3 familles désirent un appui
dans Ia commercialisation.

4.3.13. Les résultats du suivi de Ia culture de patate au N-9

Nous émettons de fortes réserves sur les résultatsr car I'atmosphère
dans laquelle I'étude a êtê nenée laisse planer un doute sur la fiabilité
des données : il est en effet probable que cette eampagne est la dernière
pendant laquelle les paysans pourporrt exploiter nornalement ces hors-
casiers. A partir de Itan prochain, I'inondation de ces terres ser&
rendue impossible par le réaménagenent, et les paysans sont donc peu

€ïrclins à répondre à des questions qut ils pensent liées à ces perspecti-
';es très sombres pour de nombreuses exploitations.

. Les récoltes se sont déroulées du 2 janvier au 17 mars. En noyenne 21 h.i
ont êtê nécessaires pour récolter t ha (valeurs extrênes : 6 47 h.i)'
soit en moyenne 11 h.j pour récolter 1 tonne de patate (valeurs extrêmes
2 72).

. Les tZ familles suivies ont récolté en moyenne 11,6 T/famille (extrênes
0,5 56).

, Le produit brut noyen est de 455 200 F CFA/faniIIe (valeurs extrêmes :

19 200 et 2 020 800 F CFA). Ce produit brut a êtê calculé sur Ia base de

Ia quantité connercialisée en nonbre de sâcs.

. Le produit brut moyen par hectare est de 118 580 F CFA (extênes 27430-
290300 F CFA)

. Le rendement noyen de 3,9 t/ha (valeurs extrêmes 0r7 7'86 t/ha), est
très éIoigné des résultats des quelques sondages effectués : sur 3 sondages
nous avons enregistré 6' 27 et 50 t/ha,

, Ltopinion générale des paysans est qu'iI faut maintenir des hors-casiers,
quitte à payer une redevance eau pour ces syrfaces.

4.3.14. Situation Aénérale du naraîchage au Secteur Satrel

La répartition des surfaces naraîchères et des spéculations par village
est donnée en annexe, sur la base du suivi général effectué dans tous les
v i I lages.

Les cultures dominantes sont I'oignon,la tonate,et Ia patate.Certains
villages semblent se spécialiser dans la culture de certaines spéculations
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casiers au N9). Le village Nl avantagé par
toutes les cultures.

4. 3 15.

Chez tous les paysans ayant testé une nouvelle varLêtér ou une nouvelle
espèce, des sondages de rendement ont êté effectués à la récolte, dans la
*""u"" où les cultures avaient suffisamment réussi pour permettre de tels
sondages.

Les variations de rend.ement sont très fortes dtun paysan à I'autre, peut-
être en liaison avec leur technicité, mais celà reste à vérifier.

Beaucoup de ces tests ont été implantés assez tardivenent, donc à une

époque moins favorable sur Ie plan climatiquer ce qui peut expliquer une

part des faibles résuItats.

Les paysans ont surtout été intéressés par les espèces qut ils connaissaient
déjà: oignon, tomate, chou, $ombo.

Certains espèces testées ont posé d'énornes problènes de commercialisation
sur le marché de Niono : haricots verts, chou fleur, etc.

SondaAes de rendement dans les tests

Spéculation Noobre de sondages Rendeoent noyen Valeurs extrênes

Oignon Violet
de Galni

Haricot vert

Chou Mascotte

Chou Milan

Chou Fleur

Tonate Bona

Aubergines

Gombo

Betterave

Carotte

I

4

5

4

3

3

2

I
I

2

16,4 t/ha

3,6 t/ha

L9,2 tllra

16,2 t/ha

15,2 r/ha

39,2 t/ha

5 t/ha

4,6 t/ha

116 875 p/ba

309 162 p/ha

1,3 - ?9,5

0,3 - 7,5

4,9 - 26,2

I - 43,5

11,4 - L9,2

L9,8 - 43,5

3-7

252 g4L - 365 384
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4.3 16. Résultats des enquêtes auprès des aEents charaés du suivi

Au terme de l'étude, les agents qui ont participé ont répondu à
quelques questions sur le déroulement des enquêtes. Tous les agents
pensent que l'étude était nécessaire et qu'elle sera très bénéfique pour
les paysans ; en plus elle leur a permis d'acquérir de nouvelles connai-
ssance s.

ont répondu non, car ils pensent qutune étude menée sur une seule
campagne ne peut refléter la situation réelle du maraîchage.
ont répondu oui, mais avec réserve à cause du retard accusé dans Ie
démarrage des travaux.

1 pense gue I'objectif n'a êLê atteint que partiellement, car I'aspect
économique nta pas été sérieusement étudié.

4 ont répondu oui, car ltétude leur a permis d'acquérir de nouvelles
connaissances qui leur permettront de mieux suivre les maraîchers.

4,4, Suivi dtune zone sodique

Lors de la réattribution des parcelles à Ténégué, suite au réaménage-
ment, un paysan a reçu un champ situé sur une zotre haute, difficile à
irriguer, et sur laquelle sont vite apparus des salants noirs. Cette zone de
Seno très léger comespond en fait à un ancien site de villager comme en
témoignent les nombreux tessons de poterie retrouvés (cette partie était
d'ailleurs non aménagée avant les travaux de réhabilitation).

La gravité de ce phénomène de salinisation est telle que les plants de tiz
repiqués dans certains endroits ont seché immédiatement et que I'un des
attributaires a fait part à I'AV de son intention d'abandonner.

L'AV a saisi |e secteur qui après analyse (R/D, conseil agricoler Proietr AV et
exploitant) de la situation, a décidé qu'il fallait chercher à récupérer ces
terres, et pour cela, expérimenter la technique de léssivage.

L'éqgipe du secteur a jugé également préférable que cette expérimentation
soit conduite par I'exploitant lui-même si ce dernier I'acceptait, plutôt que de
la réaliser en regie.

Le protocole suivant a étê proposé à I'exploitant qu'il a accepté :

puddlage de tous les bassins
A la mise en eau, iI a été conseillé au paysan de faire plusieurs

cycles irrigation/vidange pour tenter dtéliminer les sels présents en
surface

ensuite irrigation et drainage des bassins tous les 3 jours.

Les autres techniques sont à I'initiative du Paysan.

La réalisation ,Ce ce protocole a été gravement 9énée par le manque d'eau
observé.dans I'ensemble du casier dans la période du 10 au 31 Août 1990.

En particulier l'exploitant n'a pas pu effectué les opérations suivantes :

le puddlage nta pas pu se faire sur tous les bassins
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- le manque d'eau n'a pas permis de faire I'irrigation et
le drainage tous les trois jours.

Néanmoins, il a pérséveré avec I'appui du conseil et la R/D en appliquant les
recommandations ci-après :

puddlage de 3 bassins
irrigation et drainage tous les 3 jours au courant du mois de

septembre.
repiquage des plants de 25 jours. Il est à signaler qu'une des

pépinières a seché suiùe au manque d'eau et sous I'effet de la salini-
sation

utilisation de 100 kg de phosphate d'ammoniaque et de 150 kg
dturée à lthectâr€.

accord pour les prélèvements du sondage de rendement.

Des mesures de pH et de conductivité ont étê faites pour caractériser Ie
phénomène

Dans la zone "centrale", 10 % des points sont en cours dtalcalinisation
(pH entre 6,5 et 8,0), 32 % sont alcalins (pH entre 8,1 et 9,0)' et 58 % sont
très alcalins (pH supérieur à 9) ; sur 10 % des points, le pH est supérieur à
10.

Dans les parcelles situées autour, sur le même arroseur, Italcalinisation
est déjà aussi bien avancéer puisque si 2l % des points sont neutresr orr en
trouve aussi 60 % en voie d'alcalinisation, êt 13 % déjà alcalins.

Dans la zorre "centrale", 46 % des points sont en cours de salinisation
(CE entre 0,1 et 0,4 mmhos), 40 % sont salins (CE entre 0,4 et 1'0)r et 15 %

sont très salés (CE supérieure à I mmhos).

Dans les parcelles situées autour, sur le même amoseurr Ia salinisation
est initiée puisque si 33 % des points sont non salés, on en trouve aussi 60
% en voie de salinisation, et 7 % déià salés.

Pour le paysan à qui ces temes ont êté affectées, la situation est donc
très difficile. Même si une production correcte est possible dans ces zones'
elle demande beaucoup plus de travaux et de frais, et surtout est beaucoup
plus risquée : en cas de manque dteau, le riz est immédiatement brûlé dès
qutune partie de la parcelle stexonde, comme cela a pu être noté au cours de
la campagne 1990.

A Ia récolte, des prélèvements ont êtê effectués. Pour placer les carrés
de sondage, on a pris en considération la gravité du problème dtalcalinisation
dans les différents bassins ; pour tenir compte des hétérogénéités très
importantes liées à Ia micro-topographie, on a distingué au sein de chaque
bassin les zones à accidents de végétation des zones apparemment indemnes.

Tous les prélèvements ont êLê effectués chez le même Paysan, dans des
bassins ayant eu sensiblement les mêmes techniques culturales. Le paysan
était très présent dans sa parcelle, eui a étê désherbée précocement et a
reçu les doses dtengrais conseillées.
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Les résultats suivants ont êté enregistrés :

Ces chiffres situent la gravité technique et économique du Phénomène :

Ie rendement obtenu par Ie paysan sur les parties non atteintes frôle les
7 t/ha, ce qui témoigne de sa technicité et des intrants investis (bien que ce

soit sa première campagne en zorre réaménaÉée) ; sur les Parties atteintes' la
production n'est que de 2r5 t/ha, et de moins de 2r0 t/ha dans certains
bassins.

La gravité du phénomène ainsi illustrée, iI faudrait que les attributions
de terre tiennent compte de ce problème : on pourrait par exemple avoir une
redevance réduite ou nulle sur ces zones pour les paysans qui accepteraient
de faire un investissement dans le planage et le cloisonnement de ces
parcelles, et voudraient bien prendre le risgue d'y cultiver en dépit des
conséquences possible dtun problème dtirrigation.

Les excellents rendements obtenus par Ie paysan dans les parties les
moins touchées des bassins concernés (en général les zones basses), mon-
trent çlue ces zones ne sont pas totalement stériles, êt qu'à la condition
.*p""*À. de pouvoir y maintenir une lame dteau en permanencer elles sont
tout à fait cultivables.

rendement sondage général = 4r7L5 T/ha
rendement moyen battage = 3'738 T /}i^a,

Mesure Bassin 14-29
très touché

Bassin r4-39+3d
touché

Bassin r4-1g+1d
moins touché

Moyenne des
bassins

zone
saine

dégâts zorle
saine

dégâts zolfe
saine

dégâts zone
saine

dégâts

Pa- A

nic, /mt
325 139 416 L2L 398 172 380 r44

Graips
/mu

23 800 7 500 24 900 8 200 24 700 L4 300 24 600 10 100

Rende-
ment

6r7 1'8 7r0 2rt 6'9 3'9 6'9 216



57

5.1. Campagne de contre-saison

Elle a concerné les trois villages réaménagésr soit au total dix âTros€urs.

1988 1989 1990

Contre
saison

Moyenne générale
Max imum
Minimum

20
30
16

312
339
376

20. 515
28 ,7 44
15. 331

19. 108
26 ,259
14. 584

On assiste à une dininution relativement sensible des niveaux de consonna-
tion. Cependant, nalgré cette diminution,les consonnations d'eau sont
toujours élevées par rapport à la norne calculée (14 500 n3/ha environ).

Comparaison entre niveau de consonmation et le rendenent de Ia contre-
sarson i

On peut confirmer que
consonnations dteau.

Le tableau ci-dessous
par carré de sondage

Ies rendements ne sont pas correlés avec les

montre Ia conparaison entre le rendenent obtenu
sur un arroseur et sa consonnation.

arroseurs N1-39 N1-49 Nl-5g N1-6É Nl-?g N1-89 N3-19 N4-4d N4-5d N4-6d

Volume
d'eau

(n3/ha)
15550 15364 22724 23370 20222 26254 14584 16??0 23227 23366

Rendenent
( T/ha ) 4,2O 3 ,84 4,01 4,L7 3 ,84 4 ,59 4'5 5r9 S rLz 6'9

Une optinisation des consonnations dteau stavère nécessaire. Les chefs
d'arroseur doivent disposer alors dtun tableaur indiquant les besoins en eau
exprinés en L/s ou en hauteurr &u cours de la canpagne. ce tableau leur
servira alors conne outil de conseil.

PRINCIPE D'ELABORATION D'UN OUTIL DE CO.NSEIL i

La consomnation moyenne décadaire des trois arroseurs ayant Ie noins
consommé (bonne gestion de I'eau) est calculée pour Ies trois dernières
cempagnes de Ia contre-saison.

Partant de ces données une courbe est tracée, nontrant ltévolution moyenne

du volune dteau utilisé par décade au cours de Ia canpagne (voir figure
jointe ) .
Cet outil de travail ainsi éIaboré pernet,tra aux chefs d'arroseur de connaî-
tre approximativement Ie débit à introduire en tête d'arroseur.

Pendant Ia contre-saison 90, Ies aiguadiers ont suivi en particulier les
débits au niveau des débouchés des drains de parcelle.
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t

e CecaCaire C,S, f BB-89-Stll

Si un débit "anormal" était constaté, Itaiguadier devait procéder à une
vérification (brèche, ouverture simultanée de la prise et du bouchon de
vidange de Ia rigole) et demander aux exploitants concernés soit de réparer
soit de ferner le bouchon ou Ia prise. Le non respect de cette demande
pouvant entrainer la ferneture de Itarroseurr Itaiguadier devant en avertir
Ie chef dtarroseur ou à défaut Ie responsable à la production de I'A.V
concernée.
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5 ,2 , Canpagne d'hivernage

Cette étude a concerné seulenent Ie Retail 1. Les consonnations noyennes
ont êtê calculées à partir de débits relevés chaque jour sur les nodules à
masques placés en tête dtarroseur.

L'étude n'a pas concerné Ie Retail 2 à cause du retard acquis dans la nise à
la disposition des paysans des parcelles nouvellement réamenagées.

En plus de cela une insuffisance
prise du Distributeur Retail est
bien que les débits relevés sont

de la côte d'irrigation en anont de la
venue perturber Ie système d'irrigation si
à prendre avec réserve.

5.2.1. Evolution Aénérale des consonrations dteau

En hivernage 1990 on a constaté une augnentation relative des consonna-
tions d'eau par rapport aux années précédentes. En effet Ie niveau de
consommation d'eau est passé de 17.600m3/ha en 1989 à 18.286m3/ha en hiver-
nage 1990. Deux facteurs peuvent expliquer cette différence:

une baisse de Ia pluviométrie qui n'a êtê que de 345 mn en hiver-
nage 1990 contre 475mm en 1989.

Itouverture en grand des modules pour palier &u nanque d'eau dans
le Distributeur et les partiteurs. Ce n'est pes parce qu'un nodule
est ouvert à 60 I/s que ceux-ci passent effectivement, surtout si la
cote de fonctionnenent normal n'est pas atteinte (cf manuel de
gestion de I'eau: caractéristique de fonctionnenent des modules à
masques), ce qui a êtê le cas pendant une grande partie du nois
d'août et Ie début du mois de septenbre.

5,2,2, Consorration dteau nar zolne de culture. Ieur évolution

5.2.2.1. En zone de simple culture: pour
simple culture Ia consonnation noyenne a. évolué de
nage 1989 à 19.200 m3lha en 1990.

Itensenble des zones de
18.080 n3,/ha en hiver-

La plus forte consonnation 35.300n3/ha a êLê enregistreé à Sassagodji sur
I'arroseur N4-3g.Cette consomnation éIevée s'expliquerait dtune part par la
présence sur Itarroseur d'un régulateur dont Ia crête senble être dlevée êtr
d'autre part, du fait gue certaines parcelles en aval du régulateur sont
situées sur une butter êt leur irrigation nécessite une hauteur d'eau
inportante dans Itarroseur.

La consomnation rnininale est 13.150 m3/ha, sur I'arroseur N4-2g sur lequel
on trouve 4 exploitants dont 3 non résidants.

5.2,2.2. En zone de double culture :

de L5.720 n3/ha en 1990 contre 16. 400 n3/ha en

La plus faible consomnation a êtê enregistrée
n3 /ha,

la consonnation moyenne est
1989.

sur Itarroseur N1-3g: 13.300

La plus forte consomnation est de 19.000 nT/ha sur le N1-8g.

5.2.2.3.Comparaison SC - DC Ia différence entre les consonnations
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sur les soles de simple culture et de double culture stexplique d'une part
par Ie fait que sur les soles de double culture, les paysans ne font pas de
préirrigation, car le sol bénéficie dejà de I'humidité résiduelle de Ia
culture de contre-saison, dtautre part du fait que ces parcelles sont mises
en culture alors que I'hivernage est avancé (mise en boue et repiquage sont
facilités par I'apport pluviométrique).

5.2.3. Consonnation dteau oar villaee et leur évolution

consommation n3/ha Km26
1989 1990

Nango
1989 1990

Sassagodj i
1989 1990

Sinple Culture(SC) 18168 18149 17500 18880 18200 21814

Double Culture(DC) L7200 15098 16100 L1767 15000 17200

Moyenne ( SC+DC ) 17648 16624 16800 16824 16600 19554

5.2.4. Problèmes rencontrés

La campagne dthivernage a connu des perturbations en début de campagne.
Celles ci résultent d'une chute de la cote dtirrigation dans Ie Fala. Cette
baisse du plan d'eau dans le Fala (au pointB) a entrainé une insuffisance de
la côte en amont de la prise Retail €t, donc, dans tout le réseau desservi
par le distributeur.

La situation a éte grave entre LL/08/90 et le 2I/08/9L, Des tours d'eau ont
êLé organisés sur le distributeur et entre les partiteurs.

Rappelons que le tour d'eau est contraire à la conception du réseau qui
fonctionne en commande par aval (maintien à ltaval dtun plan dteau constant).
Ainsi le distributeur, les partiteurs et tous les arroseurs indépendants qui
sont directement rattachés au distributeur ont subi ce tour d'eau qui a
permis d'attdnuer les effets de la crise.

Il faut signaler qu'en periode où les besoins en eau sont importants, les
plans d'eau admis comme nominaux ne semblent pas être suffisants pour
assurer les besoins dtirrigation, surtout sur les derniers biefs, car la
situation ne s'est pas complétement rétablie (côte d'irrigation atteinte en
amont de la prise Retail) après un retour à la situation normale.

Ces côtes minimales d'irrigation semblent être adaptées aux besoins des périodes
de demande en eau faible et normale et non à des périodes de forte deman-
de.
Au cours de cette campagne, dtautres facteurs sont rentrés en ligne de
compte:

le facteur humain: ltéquipe des éclusiers a été entièrement remaniée. La
nouvelle équipe n'a pas fait preuve de sérieux dans son travail (arrivée en
retard, absences répétées durant les heures de service, non maintien des
côtes de fonctionnement entraînant des renards dans les cavaliers... )

un éventuel sous-dimensionnement de la prise de ltouvrage du régula-
teur rr Rl'r celui-ci ne semblant pas permettre un débit suffisant pour attein-
dre la côte indiquée.
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A cela stajoute le retard acquis dans le démarrage de la mise en culture de
la zone de Retail 2, ce qui entraîna une demande instantanée forte. Les
dégâts dûs au manque d'eau ont été surtout importants:

dans les pépinières installées tardivement
dans les parcelles récemment repiquées.
chez certains paysans n'ayant pas pu répiquer à temps les jeunes

plants.
dans les parcelles atteintes par les phénomènes d'alcalinisation /

sodisation, comme à N10.

5,2,5, drainaEe
Pour ce qui est du drainage, d'une maniére générale, peu de difficultés ont
éLé constatées. Le drain Gruber faucardé tardivement (mi-novembre) a permis
par la suite une évacuation relativement facile des eaux de drainage.
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L'année 90 a éLé marquée par une absence de quatre mois de ltexpert F.O.P
à la suite d'un accident de la circulation et par le départ à la fin de I'année
de I'expert R-D

Au cours de cette année, les experts du Projet Retail ont participé
entre autre aux missions et réunions suivantes (liste non exhausti-
ve):

Mission CCCE de post-évaluation de Retail 1 du 29/05 au L2/06

Séminaire d'Harmonisation de la redevance eau du O3/Og au Lz/Og

Ivlission conjointe de supervision des Bailleurs de Fonds du 20/LL
au 29/lL

Se sont également tenues au cours de ltannée:

30 réunions "hebdomadaires" au cours desquelles ltinformation
s'échange et la position du Projet est déterminée face aux pro-
blèmes qui se posent.

42 réunions de chantiers ainsi que 4 journées de réception de
travaux et, des visites de terrain.

Experts présents :

SMITH Patrick Chef de Projet (B.D.P.A. )

DOUCET Marie Jo Expert Formation Organisations Paysannes
(IRAM)

JAMIN Jean Yves Expert Recherche Developpement
(CIRAD/SOFRECO)



Convention O.N / projet Retail I.E.R étude n'8 Contre-saison 90
* essais variétaux riz
* essais fertilisation

montant de la convention : 1'390'000 FCFA

Convention O.N / Projet Retail I.E.R étude n'10 Hivernage 90
* essais variétaux riz
* essais fertilisation
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.* suivi phytopathologigue
la convention : 4.801.000 FCFA

projet Retail - I.E.R étude n'9 Alcalinisation,/salinisation
* mesures de pH
* mesures de conductivité

la convention : 2.500.000 FCFA

Projet Retail - I.E.R / I.R.A.T étude n' 11 Drainage

* mesures comPlémentaires
* choix du site du test drainage profond

la convention : 4.365.000 FCFA

Projet Retail - Eaux et Fôrets
t( plantation en ligne d'eucalyptus
*c plantation de roniers en bosquet

la convention : 1.041.500 FCFA

Projet Retail - Station du Sahel
* implantation dtune bourgoutière
* implantation de test de ligneux fourragers

montant de

Convention O.N /

montant de

Convention O.N /
Profond

montant de

Convention O.N /

montant de

Convention O.N /



SITUATION FINANCIERE

A) dépenses engaEées comptabilisées

BOBBI QUts PBETISIO[$ B[AI,I $TTIl)[$

trirestre i trirestre I lrirestre 3 trilestre I

T01rI

I

l11t I

t0
LtL

r4

1,{

l,C

1AI.V

1,8

2

IITB$1I

r0[110

3,1

1,2

2,3

l,l

?.5

2,6

2,1

2,9

3,0

1,0

5,0

rltlrI

isnB|18

i 
to, {{0, ooo

I 
tu,25e,000

I r,zro, ooo

I i,rso,ooo

I r, {eo. ooo

I roo, ooo

I 
n, 7?r, ooo

ilHBN

| 
,. 55B, ooo

I 
tr,000,000

I 
r, B??, ooo

| 
{00.000

I r, zso. ooo

I u,zeo,ooo

I t, ioo, ooo

| 3, ?8{,000

I 
u,r?0,ooo

| 
,r, 750,000

I 3.66?,000

I t,,.,,,.000

?5.000

5,000

16, 800, 000

6?, {83

2 l, 800

?09,965

??,000

696

138

?rnI vv

?96

l3,000

2,090,616

t?5 ?50

?01.58$

t?,ï50

555,0?0

500

3, 132, 110

?.953. ll0

{1,500

851.338

533,?00 8t1,?30 l,?15,216

938.305 7,66?,{?5 ?,559,1t0

{g{, 130 1,293,885 1, 195, 5?8

6,050 500 5?.500

6{,000 3{8.930 9t,500

?53,660 3,699, 15 I 2, 8?8.8t0

?5.905 255,350 f6, 110

071,98? ltg.155 699.9?5

3??,000 {9{,300

525,550 1,80{.169 1,225,535

,2?5, ?00 308, 165 t0, ?50

1.5{0,315

50,000

a
II

I

l6 800. 000

5 {9, 198

1g?,596

688, ?50

t
I

2, 090,6 16

3.811, ?31

11,192,690

3 , 538.913

59,550

3,6{1,5{0

12.U8[,{81

{18,805

3 , 098. {50

g?1,300

6,095.869

1. 6{5. ?15

6?.9?5, ?61



68

Estimation
dont

sable S-E

+/- 30.000.000
4. 590. 000

FCFA
FCFA nobylettes dont 5 pour gestion-eau

6.06?. 600 FCFA analyses échantillons
3.793.000 FCFA formation respon-

tion selon rubtique convention CCCE

Investissements M.V
Volet Institutionnel

Fonctionnenent M. V Appui Extérieur

Trimestre 1

Trimestre 2

Trinestre 3

Trinestre 4

TOTAL

199 605

144 885

746 451

1 090 941

2 304 360

5 092 500

8 078 484

l7

10

1t

3 394

17 990

439

425

474 650

37L 671

496 710

15 475 344 21 384 864 39 343 031
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9. DOCUMENTS et RAPPORTS

HaTdara I'1. 1990 Dec. rt Validation et extension de la typologie
des exploitations du Secteur Sahel de I'Office du

Niger"
O.N Projet Retail

BaI p. 1gg0 Oct, rr Validation et extension de Ia typologie
des exploitations du Secteur Sahel"

0.N Projet Retail INA-PG

postel F. 1990 Oct. " Intéret économique et rôle de la double
culture dans le fonctionnenent des exploitations"

0.N Proiet Retail CNEARC

Magassouba C. 1990 Dec. ff Problématique de Ia double culture au

Secteur Sahel de I'Office du Niger, Projet Retail"
0.N Projet Retail - IPR Katibougou

Keda B.
d'hivernage

1990 Dec. I' Expérimentation agricole sur le tiz
et de contre-saison au Projet Retail, office du

Niger"
O.N Proiet Retail IPR Katibougou

Konate S. 1gg0 Dec, rf Gestion de lteau et suivi des activités
I'Unité d'entretien dans le secteur sahel de

I'Office du Niger"
O'N Proiet RetaiI - IPR Katibougou

Bouare D. 1990 JuiI." Etude sur les hors-casiers des villages
Tissana Ng et, NdiIa"

0.N Projet RetaiI

Coulibaly y 1gg0 Jui, " Etude du Maraichâge au Secteur Sahel
Projet Retail"

0.N Projet Retail

projet Retail "Comité de suivi Technique n'10 Contre-saison 90"

projet RetaiI "conité de suivi Technique n'11 Hivernage 90"

I.E.R Kogoni "Rapport de synthèse des recherches variétales au

projet Retail Niono 1988-1990"

I.E.R Kogoni "Rapport des essais &u Retail 1990 étude n"10"

de

de



7L

OFFICE DU NIGER

ZONE DE NIONO

PROJET RETAI L Niono, le:

l{onsieur Ie Directeur Général 
'

Nous avons tenu Ie 24 janvier 1990 une réunion de travail avec Ie
Directeur Général Adjoint, au cours de laquelle de nombreux points ont été

abordés. Dans notre esprit cette réunion avait trois objectifs:
obtenir I'aval de Ia Direction Générale de Itoffice du Niger pour

reconduire certaines des options du Projet RetaiI, afin de pouvoir dénarrer Ie

travail prétiminaire aux réattributions ou attributions dans Ie cadre de Retail
IIt , !- -- -,^ ^r{'

vous faire des propositions dtanénagenents de certaines de ces options
pour les 0.P de Retail I t

Vous faire part de nos préoccupations concernant certains problèmes

(hors-casiers du Nô, décisions dtéuictionr position de r'assistance technique

dans ra zone décentralisée de Niono, délais de livraison des terres et gel des

terres dans Ie cadre des aménagements en cours) '
Dans ce document seuls les points ayant trait aux deux premiers objectifs vous

seront présentés.

1) Nornes d'attribution:

1.1 RaPPel oour RETAIL I

SoIe rizicole: ir.- ! .

- anciennes fanirles t ha/T,H et 101 mininum de double culture obligatoire'
possibitité d'obtenir plus d'un hectare par T.Il "i 251 ou plus de la superficie
visée est en double curture, &vec """o"à 

de I'Assemblée Générale de ItA'v'
nouvelles fanilles ou fanilles transférés 0r66 ha/T.H avec un nininun

obligatoire de 251, de double culture sans auguentation de surface avant deux

&IlS.

SoIe naraîchère: 2 ares par actif honne ou fenne'
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L,2 Pronositions Pour RETAIL II

SoIe rizicole: naintien des nênes normes'

SoIe maraîchère: naintien de Ia mêne norne nais en réservant L/4 de la
superficie totale du village &u groupenent des femnes, afin de faciliter
Itaccés des femnes à ces parcelles.

COMMENTAIRE: les norEes pratiguées Ber le Proiet sont critiquées par les
paysans et discutées par les A.V concernées par Betail II. Une note de la
irirection Générale confinant ces options faciliterait re travair préparatoire
et les négociations préalables aux ré-attributions et at,tributions devant être
faites.

2) RepiquaÉle

2,I ProPositions nour RETAIL II
Maintien du caractère orrfigrt"i"" d" 

"epiquage 
sur 1002 de la surface pendant

Ia période probatoire.

2,2 Pronositions oour RETAIL I
Libre choix sur 50% de Ia surface en

en contre-saison (dégats oiseaux au

3 ) Contre-saison

hivernage; Ie repiquage reste obligatoire
semis ) .

nous senblent

techniques ne

3.1 Pronosition Pour RETAIL II
Maintien du caractè"" oblig"toi* d" la contre-saison riz pendant les deux ans

de la période Probatoire.

3,2 ProPosition oour RETAIL I
Libre choix d" l" =pé""tation sur la sole de double-culture en contre-saison'
Ia seule contrainte étant que ces cultures soient des cultures à plat. Pas de

répercut,ion sur la redevance.

C0MMENTAIRE la prise en coupte des prolrcsitions faites pour les p'oints 2 et 3

pernettrait de répondre partiellenent, à la critique f aite r Per la --ltlission
drharnonisation sur les sJstènes de nise en valeur, sur Ie caractère "obliSa-
toire" de ces deux options; tout en restant en accord avec les propositions de

g"iif" dtévaluation Iiée à la délivrance du P. E. A. et avec les nornes

àt*tt"ibution en vigueur dans Ie cadre du Projet.

4 ) Redevance

4,L Préambule: nous avions insisté sur Ia nécéssité:
dtharmoniser &ssez rapidenent les redevances sur les parties

réaménagées de Ia zone décentralisée de Niono.
de donner un déf inition de Ia red.evance valable pour I'ensenble de

I 'Off ice .

4.2 Contre-saison
Montant d" Ia redevance: dans ce cadre plusieurs éIénents

devoir être pris en comPte:
- Le projet reste largenent"expérimental"rtout les aspects

sont pas *rr"oi" naîtrisés (variétés, calendrier cultural)
Le nontant actuel a étê déclaré provisoiret



Le nontant de cette red.evance hors secteur sahel varie de

kg/ha (variation de 50r à 1002 de Ia redevance de saison)--e' 
- D'après plusieurs échanges de vue avec différentes missions

nos premièrËs impressions, le surcoût fié à une deuxiène culture est

nent inférieur au montant réclané actuellement de 400 kg/ha'
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200 à 250

et d'aprés
sensible-

Modalité de paiement : iI a été constaté que dans les autres secteurs

où avaient lieu des essais de contre-saison tiz, Ies paysans préféraient

s,acquitter de leurs redevances de contre-saison en même temps que de celle de

la saison.
ce comportement existe aussi dans le secteur sahel'

cot{lr{ENTAIBE une décision de Ia Direction Générale f ixant de faqon provisoire

le uontant de la redevance de contre-saison à 300 kg/ha penettrait 3

- de ne pas pénaliser financièrenent les paysans Bour une technique
pas encore totalenent au Pointt
- d, inciter à un développerent plus rapide de la contre-saisonr 8u

delà du Secteur Sahel t
- de ne pas engager définitivenent la Direction de I'office sur un

nontant, Ie nanque à gagner pour Ie siège se liritant à 30 k$/ha'
celui pour Ie FSE se nontant à 90 kg'/}na'

4.3 MaraîchaÉe

Ir est nornar et souhaitable que tout service de rteau inprique Ie paiement

d.rune redevance, expression du service rendu. Par contre iI ntest pas

acceptable ni équitable que seures res A.v de RetaiI I soient solricitées pour

s,acquitter de ce paieient; arors que par ailleurs dtautres villages ou

attributaires bénéficient a" ce nême service gratuitenent ou à un prix trés
infér ieur.

Nous vous proposons donc de reprendre pour le naraichage les notions de "zones

sécurisées, zones non sécurisdes" retenues dans re conpte-rendu de ra réunion

qui a eu rieu sur ce thène à Niono Ie zT/rz/rgg7 sous Ia Présidence du

Directeur Technique et d'appriquer res tarifs correspondants à I'ensenbre de

la zone de Niono.
cette nesure pouvant prendre effet pour res A.v du RetaiI I dès cette canpagne'

C0MIIENTAIRE cette lesure aurait I'avantage dtauglenter sensiblerent res

surfaces taxées (revenus de ra zone et du siége), de faciriter res rerations
entre res o.p de Retail r et ra zone, de lettre sur un pied d'égarité
lrensenble des producteurs naraîchers face aux problènes de coEEercialisation
ce qui ntest pes Ie cas actuellelent'

vous trouverez ci-joint des propositions de décisions reprenant les

principales idées développées dans ce docunent.
certaines de ces décisions revêtent un caractère dturgence, comme cerle

ayant trait aux nornes dtattribution'
Ir nous sembre que ra plupart des propositions qui vous sont faites ici
permettent:
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de tenir compte des renarques de Ia Mission d'Harmonisation des

Systènes de Misâ en Valeur sa.ns renettre en cause les accords bilaté-
raux O. N/CCCE ,

de conforter certains des acquis du Projet encore fragiles'

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous donner de plus anpres

informations ou discuter de certains de ces points avec vous si vous Ie

dés i rez,

En attendant, veuillez recevoir s'iI vous pIait, Monsieur Ie Directeur

Général, Itassurance de nos sentinents respectueux'



OFFICE DU NIGER

DIRECTION GENERALE

Objet: Villages de Niono-Coloni,Nango
et Sassagodgi (Retail I )

NOTE DE SEBVICE
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Le Chef de Projet

DOCUMENT PROVISOIRE

Vu le décret
Vu Ie rapport
Vu Ie rapport

taaaaalaaaal

aaalaaaaaaa

de la nission dtharnonisation des Systènes de Mise en

VaIeur

vu la grilte d'évaluation pour I'obtention du P'E'A

ARTICLE I : Ies exploitants des villages concernés par Ia présente note

ont Ie libre choix en hivernage entre repiquage et semis sur 50u de leur
superficie attribuée, Ie repiquage restant obligatoire sur les 502 restant'

ARTICLE II : Ie repiquaÉle reste obligatoire pour Ia culture de riz de

contre-saison.

ARTICLE III : Ies exploitants ont le choix (Iimité aux cultures à plat) de

ra spéculatiln qu'ils vàulent entreprendre sur Ia sole de double curture en

contre-saison.

ARTICLE IV : Ia redevance de contre-saison sur la sole de double culture
est ramenée à 300 kg/ha dans I'attente des résultats de l'étude visanl à

redéfinir Ie montant de Ia redevance à l'0ffice du Niger et cela quelque soit
la spéculation faite.

ARTICLE V

la présente note
: Ie Directeur de zone de Niono est chargé de Itapplication de

de ser..,ice, Qui stapplique rétroactivenent à la date 0t/LL/89'

Ségou le'

Le Directeur Général
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OFFICE DU NIGER

DIRECTION GENERALE
DOCU}IENT PROV I SO I RE

LE DIRECTEUR GENERAL

DE L'OFFICE DU NIGER

Objet: Villages de Niessoumana'
Sagnona, Tenegue, Tissana.

Vu Ig décret... r " " .. ..
Vu le rapport dtévaluation''''''''
Vu La convention dtouverture de crédit" .. .. ..
Vu . . . . . | . . . . ' ' | ' t I

DECIDE:

ARTICLE I : la norme d'attribution des terres rizicoles et naraichères

dans ra zone réaménagées dans le cadre du projet Retair II restent les mêmes

que celles pratiquées dans le cadre du Proiet Retail I ' à savoir:
Familles déià installées t hectare par travailleur-homme ( t

halTH), la part minimun de double-culture étant fixée à 70i4, de Ia surface

totale rizicole.
- Nouvelles fanilles 0,66 ha/T.H avec une part minimale de 25z

de d.ouble curture, sans augnentation de surface possible avant les deux années

de la période Probatoire.

ARTIçLE II : chaque faurille reçoit deux lots rizicoles: un lot à cultiver
en saison (simple curture) et un autre à cultiver en saison et en contre-saison
( double-culture ) .

ARTICLE III: une superf icie supérieure à t ha,/T.H pourra être accordée aur

familles qui en feraient la demande sous réserve que:

cette demande soit transmise, avec avis favorable de

I t Assemblée Générale cle I'A. V ou du TON ' à I'Of f ice du Niger '
Ia part de double-culture atteigne au moins 25% de Ia surface

totale demandée.

ARTIcLE IV: les faurilles s'engagent à cultiver chaque année 100% des

surfaces qui leur ont été attribuées-"., ,onu de simple et de doubre-culture et

à y pratiquer Ie rePiquage à 100U'

ARTICLE v : dans I'attente des résultats de l'étude visant à redéfinir le

montant de Ia redevance, cette redevance est fixée à:

600 kg de paddy ( ou 42000FCFA) par hectare attribué pour la

canpagne de saison (hivernage),
300 kg de padJ' ( ou 21000FCFA) par hectare attribué en zone de

double-culture pour ]a campagne de contre-saison'
La redevance est éxigible sur Ia totarité des surfaces attribuées

qu,elles soient cultivées ou non. Toutefois Ie taux applicable à Ia contre-

saison pourra être ranené à 10.000 FCFA au cas où l'exploitant pratiquerait des

cultures non rizicoles d,ans Ie cadre d.tun accord avec res services de Recherche

Développement de I'Office du Niger'

ARTICLE VI :

sente décision
Ie Directeur de zone est chargé de Itapplication de Ia pré-

Ségou Ie'

Le Directeur Général



mettre ici en annexe les textes des conventions IER N'

conventions avec Ia Station du sahel ainsi que celle
De plus comme sur rapports annuels précédent rnettre
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8,9,10,11 Puis celIe des
des Eaux et Fôrets.

la définition de Postes


