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CHAPITRE I : GEITIERALITES

I. INTRODUCTION

La Direction de I'Institut Polytechnique Rural de lGtibougou, à travers sa division formation -

stâ8e, organise chaque année, à I'intention de ses éleves et etudiants des classes de lerg 2àne et

3ème anneeq des stages de vacances de 30 à 45 jours, dans trn objectif de rapprochement des élwes

et techniciens avec les realites du terrain

Ces stages permettent au:< élèves et etudiants :

- de decouwir les realités du milizu où ils sont appelés à wolueq

- d'&âblir uræ liaison entre la theorie û.Lîpratique .

Cest dans ce cadre que je zuis venu à I'Office du Mger , précisenrent à lunité de Recherche

Développeme,lrt Observatoire du Change,rrent (U.RD/O.C) à Niono pour effectuer un stage de 45

jours.

LU.RD/OC intervient dans le cadre de la 3ème ptrase du projet Retail dont les réstrltats sur le

terrain ne sont inconnus de personne dans la zonede Niono .

C'est zurtout les objectifs de ce projet, ultérizurement detailles qui ont motivé le choix de ce

stage.

tr. Mrl,mu PHYSTQUE

I - Position geographique

Constituant lTrn des sept cercles de la dème r€oq le cercle de Nono s'étend entre les t4ème

et l5ème dqgré de latitude Nord €t les 5ème et l2ème degré longitude Ouest. Il se situe

essentiellement dans la zone sahélienne précisement dans ce qubn appelle " le Sahel occidental

malien n-Ce cercle occupe une vaste plain{delta mort du haut Niger) et couwe gne zuperficie de

234m Km. Le chef lieu de cercle est la ville de Mono situee à I l0 Km au Nord de Sçgou.
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Cette ville et extension aété erigee en commune urbaine par une ordonnance du C.T.S.P en

1992. Sa zuperficie est de 2680 tln7l a.

Le cercle est limité au Nord par la République Islamique de lvlauritanie, au Sud par les cercles

de Segou et Macin4 à lEst par les cercles de Tenenkou et }-liafunké, à I'Ouest par les cercles de

Nara et Banaflùa.

2 - Climat et végetation

a - Climat

Il est de type satrélien caractérise par de faibles précipitations (400600 mn/an) et une forte

inégularité inter-annuelle. L'hivernage s'etend de mi-Juin à Octobrg la saison seche froide de

Novenrbre à Fevri€r (avec des minima de tempérahre de l0"C et des mardma de 30"C) la saison

seche chaude de mi-Février à mi-Iuin enregistrant les mærima les plus élwés de I'année avec 4O"C

en mai.

Ce climat est soumis à lharmattan (ahr?É continental tres sec et chaud ) venant de I'anticyclone

salrarien et la mousson (aht?É) maritime austral chaud et humide) issr de I'antiryclone de sainte

Hélene et sotrflart dr.r sud-ouest vers [est.

b - Relid
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La principale caractéristique de

important. Iæ delta central Nigerien

sablonnetrse au Nord et à lEst.

3 - Flore et Faune

a- Flore

la zone occupee par I'O.N est labsence de denivellement

est une vaste plaine : argilzuse au centre et au Sud-est

I-a flore de cette zone est arboree et aôustive. Elle est constituee d'épinatx avec intermittence

d'anosteppes herbacees. Sur la znne ocarpe en grande partie par le cercle de Niono, le CIPEA a mis

en évidence une gmdtration bioclimatique de la flore.

Dans la zfine soudano-sahélienne on trouve un tapis heôace continu €t relativement

homogène, dominé en grande partie par Schoenfeldia gracilig Loudetia togoensis, Penic€tum
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pedicelatunl fuidropogon gayanus. Iæs lignara Comme Pterocarpus lucens, Adansonia digtat4

Balanites açgptiaca" Acacia Sénégalensis, Acacia albida ont trn faible recouvrement.

Dans la zone sahélienne ce tapis est discontinu et dominé par des graminées annuelles conrme

Cenchrus biflorus, Zrlrrria glochidiata. La strate ligneuse est occupee par Boscia senegalensis,

Acacia radiana, Cadaba forinosa, Combretum acculeatum.

b - Faune

On y rencontre des petits gibiers conrme l'antilope, la bichg le ctracal, le singe le liàne le porc-

épic, le herissoq des oiseaux tel que la pintadg la perdri4 faigle, fepervier, le vautour, la grosse

outarde, la canne fetiàg le canard armé sauvage et de gros oisearur comme I'autnrche.

4 - HvdroeraDhie

-

Il ne coulait aucun couË d'eau dans l'actuel cercle de Mono svad la construction du barrage

de lvlarkala les puits profonds constituarn les sotrces d'approvisionnemem €n eau. Aujourdtnri I'eau

rete,rnre par le barrage est dirigee, vers les terres de I'O.N, par lTrtermediaire fu canal addtrctqlr et

des canaur principaur (canal du Sahel" canal Coste ONGOIBÀ canal fu t\dacina). Elle assre les

besoins des populations et des animarur toutes fannee (voir annexe).

5 - Sols

UO.N se trouve dans une plaine alluviale créee par le fletrve Niger pendant le quaternaire. Iæ

cours de fletrve a eté influence par le système dunaire éolien dans le temps. Il a beaucoup changé,

raison pour laquelle la plaine alluviale est assez vaste. L e,paisseur des couches alluviales varie entre

20 st 50 m.

En l95l ces sols ont été décrits et classes par Dabin en langue Bamanan. C'est une

dénomination qui est essentiellement fondee zur la texture au toucher et zur faspect structural de la

surface du sol. Des zones hautes vers les zones basses, nous distinguons.

a - Le seno : matériaux d'origine dunaire en génera[ très sablzu>r mais pauwe en éléments

fertilisants.

b - Le danga : Sol beige, sablo-limonerx, piuwe en matière organique, Ph lqgerement acide - 6,2,

6, 8 jamais fissuré.
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* Danga blé : ocre rougeâfig limono-sablu à limono-argilqDq pauvre en matière organique

avec un Ph acidg généralement friable.

* Danga fing : brun fonce en zurface, plus riche an limorq un peu plus humifère et un pzu plus

acide (5,8 à 6,3) relativement compa,st.

c - Iæ Moursi : désigne les sols noirs, 40 à 60 o/o d'*glg legèrement fissuré, noirâtre, pauwe en

matière organique (0,3 - 0,5 o/o), réaûion basique, Ph 7 - 7,8 avec des nodules calcaires.

d - Iæ Dian : sol bnm argilo-limonam 25 - 50 % tuglq très compact avec des fentes de retrait et

des nodules calcaires, reaction acide (Ph 6 - 6,8).

e - I-e Dian perè : analogue au Diart, mais très argilerlx et très crevasse par des fentes de retrait,

internrediaire entre Moursi et Dian.

f - Iæ Boi : gris, limono argilqJl( ûès conpact, teneirr moyenne en rnatiàe organiçre, Ph 5 - 5,6,

on y distingue :

* Iæ Boi blé : Boi avec de nombreuses tâches jaunâtres et des panachures rougeâtres.

* Le Boi fing : Boi limono argilerm riche en mæiere organiçe.

III. MILIEU HUN{AIN

l. Démographie

Au recensement administratif et fiscal du?Mai 1986, le cercle comptait 122.768 habitants soit une

densité de 5 habitants au km2. Cette populæion est estimee à 85 - 90 yo rurale. On note une forte

concentration humaine dans lazoneiniguee de lO.N.
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Tableau I : Effectif et repartition de la population à travers le cercle.

Source : Recensement administratif et fiscal du 2 N4ai 1986.

Rézultat détuitifBamako Mai 1987. -Rapport Cheickna I(AIVIPO-95

Arrondissement Hommes Femmes Totaux

Niono Central 34.138 33.77r 67.W9

Sokolo 19.871 t7.263 37.t34

Nampala 5.283 3.862 9.t45

Pogo 4.34 4.236 8.580

Ensenrble 63.636 59.132 r22.768

2 - Conposition ettnique

La population du cercle est héterogene. Un etrectif importurt de Mossi a dé déporté du

Burkina Faso (ex llaute Volta) sous fadministration coloniale, pour travailler srr les terres de I'O.N.

Désormais les principaux groupes ethniques sont : les Barnbara ( 34 % ), les l\'finianka (52 Y{,læ

lvlanres (6,2Yo),lesPzulh (6yù,les SarakoléQ%), lesDogon, lesBozo, les Sonrat.

Læs élerreurs mènent une vie semi-nornade et les autres sont sedentaires.

3 - Mouvements migratoires

a - Immigration

Du fait de la secheresse de 1984 ,le cercle a connu une tres grande affiuence des nomades

venus des 6ème et 7ème rqgiong notamment au niveau de I'arondissement central et à Sokolo.

Chaque annee on enregistre dans la zone de I'O.N linstallation en colonisation de plusiarrs paysans

des zones arides, mais aussi de nombrzu>r de la zone.
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b - Emigration

Autre fois significativq elle est presqu'inexistante aujotrdhui. Cela s'explique par

I'augmentation des revenus agricoles liés à un fort accroissement de la productivité et une

diversification des activites qrri permet d'etendre les travaux str I'ensemble de I'annee.

4 - Couttrmes

Les coutumes varient d\rne ethnie à I'autre. Dïrne manière generale les

coutumieres (nruiAges, circoncisiorn, rituel des sociétés secretes, etc...) sont chaque

5 - Stnrcnrres politiques

Actuellenrent il erdste douze ( 12 ) partis politiqres dans le cercle. Ce sont : AD.E. A PA,SI

C.N.I.D.FY, U.S- RD.A B.D.I.A-FJ, RD.T, RD.P, U.F.D.P, P.D.P, U.D.D, P. P.S.P, et

annee apres la recolte et la vente des produits agricoles. t"es strtrctures traditionnelles

les ethnies et les traditions.

P.U.D.P. Parmi er:r seul I'AD.E.M.A- PÀSJ a puis obtenir une cowerture totale de

circonscriptioru.

6 - Stnrctures administratives

Le cercle de Mono comprend 4 arrondissements et 227 nillages.

selon

des
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Tableau 2 : Répartition des viflages et des secteurs de dweloppernent.

Source : Monographie de la circonscription administrative de Niono 1994

Arrondissements Villages Secteurs de développement

Niono central 113 13

Sokolo 67 t2

Nampala 23 3

Pogo 24 5

Total 227 33

7 - Stuctur€s coop€ratives

Des Tons et Associations Villageois existent depuis 1986 avec le transfert des compétences

de IO.N aur( paysans. A partir de 1991, certains paysans et paysannes se sont rârnis e,n Groupement

d'intérêt Economique ( G.I.E ). Actuellement on assiste à la cnéation des caisses communautâires

d'epargne et de credit au niveau des villages.

rv - AcTrvTrEs EcoNoMrQIrEs

Sur le plan economique, force est de reconnaître que le cercle de Niono est ffes puissant.

Les activites economiques sont essentiellement concentrées sur :

I - L'agriculture

Elle est pratiquee sous dzux formes : iniguee, Qa forme la plus importante avec quelque 45000

ha) et seche. La première concerne les zones aménagées et porte uniquement zur le ru et la seconde

concerne les zones exondées avec le m4 le sorgho, le niebé et I'arachide comme spearlations

principales.

Iæ maraîctrage ocÆr.lp€ tme place irnportante et porte sur I'echalote, I'oignon, la patate douce la

tomate le manioc le gombo etc ...Une part importante des productions est commercialisee.

I
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2 -Uélwage

Il est très développé dans la zone. Les sous produits agricoles (fanes de niebé, d'arachide, paille

de mil" de ù) et les sous produits agro-industriels (son, farine basse de ria mélasse de canne à

zucre) favorisent cette astivité. Elle est pratiquee pour la majarr partie de la population et concerne

les bovins, les ovins, les caprins, et les asins.

Tableau 3 : Importance numérique du cheptel dans le cercle.

Source : Monographie de la circonscription administrative du cercle de Niono 1994

Rapport stage Cheickna I(AI\{PO -95

Arrondissernents Bovins OvinVCaprirn Equins Asins

Niono central 3?e32 22408 t24 3ffi

Nampala 22712 273ts 97 1285

Pogo 4534 18119 æ 480

Sokolo 8840 v285 45 16l I

Ensemble 68918 77127 330 70/'2

3-la-@

Elle est florissante grâce au Fala de Molodo et au< canaux. La secheresse persistante a dirigé

beaucoup de pêchzurs des 4àng 5èmg 6ème, et 7ème regions vers Mono où les reseryes piscicoles

sont importantes et variees.

4 - L'artisarnt

Il se développe petit à petit à coté des industries agricoles et concerne les ateliers de teinturg la

poterig la bijouterie, la cordonnerie, le tissagg et la forge.

I
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5 - Iæ commerce

Il est florissant et porte en grande partie sur les produits agricoles et ceul( de l'élwage. D€ul(

grandes foires agricoles hebdomadaires Niono (dimanche) Siargo fizudi) La production de riz :

230000t produits par an représente près de St/o de la production totale du ldali Tableau 4 :

tdarches hebdomadaires et lzur importance.

Source : Monographie de la circonscription administrative de Niono 1994.

Rapport stage Cheikna I(AI\{PO-95.

furondissements Villes ou Villages Jours de foire Importances

Niono Central Niono

Siengo

Siribala

Dialqy-\ryeré

(86) Bolibana

Dmmche

Jzudi

Mercredi

Iilndi

Mardi

Tres important

Très important

Important

Important

Petr importânt

Sokolo (KOl) Banarnba

Dogofry

Kourouma

Sokolo

Diabaly

Mardi

Mardi

Mercredi

Lundi

Samedi

Tres important

Important

Importance-temporatre

Important

Important

Nampala Nampala hrndi Peu importânt

Pogo
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Læs marches de Monq Siengo et Dogofry sont d'importants lizu:r d'ecoulenrent du riz et des

produits maraîchers. Ils reçoivent des commerçants venant de Bamako, Silosso, Koutial4 Segou,

San et d'autres villes.

6 - Iæ transport

Le reseau routier est le plus important et constitue I'essentiel des voies de commtrnication.

Plusieurs routes relient Niono à d'autres localités du Mali et à un pays voisin: la République

Islamique de tvlauritanie. Le rwêtement de la voie Niono - Segou a beaucoup confribué au

desenclavenrent de la ville à partir de 1984.

L'ære Mono, Diabaly, Dogofry est dtrne importance capitale dans lecoulement des produits

agricoles à IOffice du Niger. En effet plusieirrs villages amenent lerrs produits sr les marches de

ces localites pour leur comnercialisation Toutes fois cet ære re$e iryraticable durart

flonc son amenaguneit qr nÊne son bitumage est une nécessité pflr I'Office du Niger. Il e*

necessaire aussi pour I'amenagenrurt des perimetres inigres de la zorrcconffinee.
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CHAPITRE tr

r - APERCU SUR rÆ SERVTCT IECHN-IQIIE

I - Présentation de I'Office du Niger :

L'Office du Niger est le ptus ancien perimetre inigré d'Afrique de I'Ouest, situé

approximativement au centre du MaIi (dcarte l).

Dès 1937, les grands amenagements hydro-agricoles ont été realise à I'Office du Niger pour

valoriser le potentiel d'irrigation identifiée dans le delta mort du Niger au lvlali. L'objectif initial était

d'iniguer environ I million d'hectares pour produire du coton pour I'approvisionneinent de

I'industrie textile françarse et du riz destiné à la consommæion du lvIali et des territoires voisins. Cet

objectif n'a jamais eté atteint et les zuperficies actuellenrent Éamenagées ne dépassent pas 50 milles

hectares. I-e coton aété abandonné en 1970 ur profit de la monoculture du riz

L'irrigation du type gravitaire, r€pose sr un réseau complene et hi€rarchise d'irrigation et de

drainage

En 1984 le gouvernemurt et I'Office du Niger ont décidé de proceder à la réhabilitation des

casiers existants et de donner la priorité à I'intensification de la riziculture

2 - Situation anterizur à l'intervention du senrice

Avant 1983, I Office du Nger etait confronté à un certain nombre de problèmes tels que :

-l'etat du reseau d'irrigæion ;

-la dqgradation des rapports entre I'encadrement et les exploitants liée à la présence de la police

economique et à la collecte du riz obligatoire au compte de l'entreprise ;

Ja baisse des rendements (Ztl}nà -ltltra ) ;

-l'insécurité des colons liée à la nature du contrat défini dans le decret de gérance des terres.

T2
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3 - Creation

Projet de tlpe expérimental" le projet Retail a rnr le jour en Fevrier 1986 et est fuance par la

Caisse Centrale de Cooperation Economique (C.C.C.E) actuellernent connue sous le nom de Caisse

Française de Déve(oppement (C.F.D).

4 - Objectifs et domaine d'intervention

I-es objectifs du projet Retail etaient :

* augme,ntation de la production et de la productivité des terres aménagées par une

intensification de la riziculture basee zur :

- le reaménagement du casier Retail srr la base de I'optimum technique

- r@u$unert des parcelles ( tha/Tl{ ) ;

- le repiquage comme technique culturale ;

- lbtilisation de fortes doses d'engrais ;

- la pratiçre de la double qrlture.

* amélioration des conditions de vie et des reveruls des frnrilles instatlé€s srr les terres de I'O.N.

* responsabilisation paysanne par le transfert des points de competence et une modification du

decret de gérance des terres de I'O.N.

I-e projet Retail est integré à la stnrcû.rre de I'O.N au niveau de la zone de Niono. n était

organise au tour de quatre volets :

- fuion de [eau,

- Recherche/Développement

- Formation et Organisations paysannes,

- Suivi-Evaluation.

Aujourdhui les efforts restent orientés nr la Recherche et I'appui aux organisations paysannes

àtraversdzu>rprojstsdistincts:l'URDOC(operationCIRAD-SAR)aszurelesuivitechnique

et les travaux de développement R/D tandisque le C P S (I R A M) est chargé de I'appui au gestion

et I'appui juridique aru( organisations paysannes. .

Diftrentes études agronomiguæ, economiques, pedologiques ont eté realisées

La réhabilitation de I'ensemble du casier rizicole de Retail concerne 4300 ha. Ir réhabilitation

est divise en trois tranches :

l3



- R€tâil I : 1370 ha rehabilité en l98Z

- Retail tr : 1430 ha réhabilité e,n 1991,

- Retail m : 1500 ha dont la réhabilitation déjà financee est en cours depuis 1996.

En collaboration avec LI.E.R, le projet mène des expérime,ntations zur les techniques de
production et la diversification des cultures.

5. Organigramme

DIRECIION GENTERAIÆ

DIRECTTONZONE DEMONO

Techniciens

Enquêtzurs

Observatetrrs

lvlanoeuwes
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tr - APPIII INSTITUIIOIINEL : (Organisme de FinancemenQ

Le projet a dzu:< composantes qui sont toutes intégrees à I'O.N : le reaménagement et I'appui à

la mise en valzur des terres par les paysans.

I-e maître d'oeuwe du râmenagement est le service des etudes gené,rales de IO.N. Il etablit

des plans et contrôle les travaux sous fassistance dtrn bureau d'etude jouant le rôle d'ingenizur

conseil (S.O.G.RE.AFL B.C.E.O.M). La realisation des travaux est confiee, par appel d'ofte à

une entreprise privee (G.E.RO.N, S.AT.O.M). Dans le cadre de la mise en valsrr de la zong le

projet intervient dans quatre casiers : Retail, Grtibber, KI/KO.

Itr- Systèmes de production

Il concerne la riziculture et le rnaraîctr4ge.

l- Gestion de I'espace agraire

La riziculture est la principale activité des agricultars de I'O.N. Ils pratiçem le maraîctrage et

lélaruge conrme acth/ités secondaires, le maraîctrage represente pres de ll3 du revenu des

menages..

* l,a riziculû.re

Elle est intensive dans les casiers reaménagés. Par contre €n zone non reaménagee on assiste à

un debut d'intensification avec la diffi.rsion du repiqtrage et lbtilisation de forte dose d'engrais pour

les varietes à haut rendement telles gue la BG 90-2. Ces techniques sont utilisées sr plus de la

moitié des terres exploitées. I-e semis à la volee denrzure toujours pratiqué par certains paysans dans

les zones basses rnal drainl* .

En zone reaménagee par le Retail 75 % des zurfaces e4ploitees sont attribuées en champ de

simple culture et 25 o/o enchamp de double cr.rlture.

On distingue 2 modes de gestions des terres à IO.N : la regig et le paysannat :

- la regie étatt I'exploitation directe des parcelles par IO.N.
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- le paysannat est la forme actrelle de tenure des sols. C'est un transfert des responsabilités de

I'encadrement des paysans, organises en AV ou T.V, qui ont droit de regard et d'opinion sur toutes

decisions portant zur leur avenir. Ainsi les A.V et T.V sont associés à :

- la repaltition des terres (etrectuee srr la base de I halT.fD et des parcelles de maraîchage

(etrectuee zur la base de zalP.lr) dans la zone RETAIL,

- récupère les redevances eau des paysans pour IO.N,

- sont charges de I'organisation du battage des recoltes grâce atx mini-battzuses,

- assrrent l'approvisionnement des paysans en intrants à travers les institutions financières.

Iæs classes de redevance sont definies cornme zuite :

Classe I : zones réhabilitées reaménagees et nouvellement amfuagées

Classe 2 : znnæ non réhabilitées et moye,lurenrent d%agees.

Classe 3 : zones fortenrent dégradées et hors casiers .

La redwance est fixee à 43000f 
"E 

f+[rOf cfr, et 25800f cfa respectivement pour les classes

l 2 3. Elle est payable en especes $ivant un rôle eaHi par eryloitation et remise à I'Office du Niger

(d furêté If96 MDRE-SG fixant les tarx de redwance à I'Office du Mger au titre de la

campagne 9Ç97.

* I-e maraîchage

Il est de plus an plus pratiqué à nos jours et constitue une source de revenu individuel des

mernbres de I'elploitation en general. L'argent perçu des produits maraîchers est utilise potr la

satisfaction des besoins individuels (achat d animarx, des biens de consommation, habillements

cadeaux aur parents et amis etc... )

I-a redevance eau pour le maraîchage est fixee à 490Of cfa

* L'élevage

L'élwage est largement difts€ il forme la principale forme d'épargne de la znne et con$inre

une source de production de la fumure organique. L'epandage de fumure organique tant à se

développer dans la zone.
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N.B : - - AV et T.V interviennent souvent dans la commercialisation des produits

agricoles de lzurs villages.

2- Technique de production végetale

* Riziwlture

La riziculture intensive se caractérise pa,r :

- le repiquage de varietés non photosensibles, à paille courte avec des possibilites rendement très

élevées (6 à 8t/tn ),

- lTrtilisation de fortes doses d'engrais (150 à 300 Kg dbree/h4 100 Kg de phosphateltn),

- la pratique de la double culture zur 25 Yo de la zurface totale.

Itinéraires techniques :

Prêirrigation : C'est la premiene ope,ration qui pernret une gennination des gnines d'adve,ntices qui

serorfi détrtrites par le labour. Son interêt est de lutter contre les mauvaises heôes et d'apporter ur

sol de lengrais vert apres enfouissement. L"es bassins sont pr+inigues en fin Janvier pour la culture

de contre saison et en Awil ldai pour la culture dhivernage.

Il est à noter que certairu font dzulr labours.

Pre,paration des sols de culture : Le labour se fait gené,ralement à la chamre à traction animale

(bo€ufs). Celui d\.rn hestare par un attelage dure 3 àL  jours en hivernage, 4 à6jours en contre

saison. DuÉ' fait de I'importance de la réhumectation du sol lié à la quantité d'eau fournie (par

inigation eflou en pluvial)

Semis ou repiquage : Dans la zone non reaménagee la plupart des colons faisaient un semis direst à

la volee à raison de 120 à 160 Kgltn de semence. Cette operation est toujours suivie d\rn hersage.

I-es semences sont produites par les paysans anx mêmes.

Dans la zone reaménagée, la production du riz est basé€ zur le repiquage en foule dans trne

faible lame d'eau (5 cm) à des ecartements d'e,nviron 20 cm sur 20 cn. t es jzunes plants sont

arraches de la pepiniere manuellement à l'âge de 2O à 30 jours (rnais peut aller jusquà 50 jours

pendant la conffe saison froide où la duree d'ensoleillement est tes faible et les temy'eratures

nocturnes basses) puis transportes dans les champs à repiquer.Ladensité de repiquage est de 2 à3

plants par poquet.
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Notons que I'ecartement de 20 cm sur 20 cm n'est pas respecté avec rigtreur.

Irrigation : Dans la zone non reamenagee la maîtrise de I'eau est partielle à cause de I'etat a

défectuosité du réseau hydrique et de la dégradation du planage

Les réhabilitations ont permi d'améliorer cette maîrise de I'eau.

L'irrigation se fait par gravitation et est aszuree au

quaternaires ou sous arroseurs.

des champs par le.s canalu(

Une irrigation abondante n'est pas conseillee apres repiquage ou levee. IÆ maintien d\rne

grande nappe d'eau dans les champs gène beaucoup la reprise et empêche le tallage des plants. Une

irrigation periodique et intermittente juste après repiquage est conseillee. En fin de tallage la mise en

eau de,finitive est effectuee par le maintien dtrne lame d'eau de l0 à 15 cm.

Fertilisation : La fertilisation des rizieres, prati+ree par tous les colonq consiste principalement en

un apport d'engrais aznté et phosphaté.

Tableau 5 : Doses de fertilisation minerale du riz à lhectare à IOffice du Niger

Uree Phosphate d'ammoniaque

haute paille 50 à 100 Kg /ha 75 à 100 Kg /ha

Paille courte 150 300 Ke lhî 100 Kg /ha

I-e zulfate de zinc est apporté en cas de necessité à la dose de 40 à 50 Kgha..

n e$ à noter que I'apport de la fumure organique, malgré son insuffisance quantitati{

conrmence à prendre de I'amplarr.

Protection phytosanitaire : Dans le cadre de la collaboration entre I'URDOC et la cellule défense

des cultures de I'I.E.R un zuivi phytosanitaire s'effestue chaque annee. Il perrnet de signaler, au

moment opportun, l'apparition de ravagenrrs etlou de maladies.

Recolte Battage : Ia recolte consiste au fauctage, à la mise en moyeffes, puis en gerbiers. Le

battage se fait par des battzuses VOTEX

I-e vannage est effectué par les femmes equipees de calebasses.

ruveau
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Les frais de battage sont collectes par I'AV en naflrre et constituent une source de revenu pour

un village. Iæs frais de batt4ge sont estimés à l/l0eme de la production. Quant à la rémunération du

vannage, elle est d'environ 1 sac/ha.

I-e transport est ass.rré par les charrettes.

Decorticage : Avec la liberalisation de la commercialisation du riz en 1985, on a assisté au

développement du decorticage privé à côté des rizeries de fO.N (rizeries de Molodo, l.llDébougou,

Kolongo, et Dogofry). Ces derniers sont à I'etude pour une eventuelle privatisation pour raison de

faible rentabilité.

Utilisation : Le riz constitue la base de lalimentation des erçloitants, c'est la cereale la plus

appréciee au lvlali. Il est possible de preparer tous les plats taditionnels avec le iu.

La paille de riz est utilis€e pour I'alimentation du betail. Iæ son et la farine basse de ru sont

mélangés au banco pour le badigeonnage des rnaisons €t utilises pour I'alimemation du b&ail.

* Cultures maraîcheres :

Peu reconnue aupaxa\ant comme activité productive, un acc€nt a*é mis srr le maraîchage ces

dernieres anneeq par fattrihrtion des te,rres eryloitables aux paysans. Certaines terres rizicoles

furent reconverties en potâgers en accord avec I'O.N. Depuis lWz plusiarrs etudes et

experimentations ont été conduites pour accompagner le developpement de cette zone .

Iæ maraîchage conrmenoe des la fin de lhivemage. Les cultures pratiquées sont : I'echalote

68yo,la tomate lt/o,la patate f/o,Iul4Yo,legombo et le manioc 3% et les speorlatiorn moins de

1% des srrface cultivées.

Quelque soit la spéculatio4 la technique de production reste à par pres la même :

- preparation de la pepinière,

- preparation des planches de production,

- mise en place des jannes plants,

- arrosage régulier ( journalier chez c€rtains - laitue echalote 3 à 4 fois par semaine chee d'autre

- tomate, piment)

- apport de la fumure organique - bouse des boeufs séchée et glume de ra.
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L'echalote et la tomate (\ariété Roma surtout) sont les plus cultives et representent respectivement

680/0,lW/o.

Mais généralement le choix des spéculations porte zur les raisons zuivantes :

- produstion et rentabilité economique de la culturg

- possibilité de conseryation des produits recoltég

- maîtrise des techniques de culture de certaines specrrlations,

- la disponibilité de la main d'oeuwe.

3- Impact du senrice technique dans la zone

L'impact positif de I'URDOC zur des paysans n'est plus à démontrer .Le projet s'est interesse

à toutes les composantes d'amélioration de la production .

a) I'augmentation de la production et de la productivité :

. amenagement du reseau et des parcelles

. desenclavernent des villages (facilité de commercialisation des produits)

. identification de varietes de riz à ha$ potentiel de rendement

. introduction de nouveau( itinéraires techniques adaptes

. amélioration de la situation d'equipement des palaans (operation boeufs de labour....)

. I'amdioration de la culture des plantes horticoles (semences améliorées , nouvelles

varietés, nouveaux paquets technologiques de conservation transformation...)

b) Une meilleure organisation des paysans :

Les conseils adaptes ont été fournis aux AV/TV pour une meilleure maftrise des negociations

avec diftrents partenaires (Institutions Financières et opératzurs economiques.)

La creation d\rn comité paritaire a permis une meilleure integration des paysans à la gestion

des problèmes foncierq la question de I'eau et aux prises de décisions importantes concernant

lavenir du paysannat.

a - Integration agriculttneélevage

Il y a une nblle intégration entre I'agriculture et l'élevage. Les produits agricoles servent à

Iachat et à I'alimentation du betail {ur, au retour, fournit le travail .A I'inter-saison les champs

servent souvent de pâturage .Mais de nos jours les paysans, cernant de plus en plus les effets



I
I
I
I
T

I
I

I
t
I
I
I

I
I
I
I
I
I

negatifs de cette intq$ation, sur le réseau et les cultures, trouvent imperiax la recherche dtrne

adequation entre les deu:r activités.

Pour les paysans - élever.rs - les dommages portent dans 70% des cas s.r le réseau et dans 30

Yo dæ cas sur les cultures.

Pour les bergers, les dommages portent dans 60 oÂ des cas zur le réseau et dans 40 % des cas

sur les culnrres.

Des propositions de solutionq allant de la reduction des effectifs à la restriction du casier aux

seuls animaur( du village en passant par le maintien des animaru< hors du casier et le stockage de la

paiilg ont eté faites. L'importance que chaque élement du système ( a,go-pastoral ) accorde à une

solution est fonction de I'intérêt qu'il y gagrrerait dans son application.

- Structure d'ar*o-promotion villageoise :

Comme sfructure d'auto-promotion villageoise nous avoru les AV, les T.V les G.I.E et les

caisses comrrunautaires.

- L'Association Villageoise ( AV pt un ensemble, d'individus, organise tra\aillant dans le but

de satisfrire des besoins socio-economiques conrmuns au village.

- Iæ Ton Villageois ( T.V ) corespond à un niveau plus evofué de I'AV. Il possede un statut

juridiçe.

- I-e Groupement dlnterêt Economique ( G.I.E ) est un ensenrble d'individus visant un objectif

indépendamment de I'AV et du T.V .

- L€s caisses communautaires sont des structures representant les institutions bancaires au

niveau du village. Elles evitent aru( paysans les déplacements et les Éipeties administratives

pour le depôt ou le retrait d'argent au niveau des institutions financiàes meres.

Ces structures ont I'avantage de faciliter aux paysans tacces credit agricole.

I
I
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3 - Rézuhats des trois dernières années

Tableau 6 : Rendements tvlaraîchageZone de Niono

Source : Rézultat sondage statistique maraîchage 94195,95/96,96197 -URDOC

94-95 95-96 96-97

Echalote 18 3l 34

Ail I 20 19

Tomate 66 13 34

Les contraintes

Au niveau de la zone l'insrtrsance de personnel d'encadreme,nt liee à la restnrcflration qui s'est

e,trecnree en nurs 1994 et le besoin de formation des agents est à signaler.

A IU.RD/O.C les travaux ayant dénrané tout recemnænt, on ne saurait parler de contraintes

reelles dans I'er(écution des tâches qui lui sont assignées.

I-es contraintes sont multiples au niveau des paysans et vont des problèmes liés au foncier à la

commercialisation des produits agricoles. Entre ces dzux il faut noter :

- la dégradation du reseau sr les perimetres non rearnén4géq

- le manque d'equipements agricoleq

- le coût élevé des intrants agricoles, dû à la dévahration du fianc CFA

- les maladies phyto-pathogenes et principalement la virose de ces derniàes annees.

- Les dégâts causes par les oisearur et les rats (particulièrement les rats cette annee ).

5 - Perspectives d'avenir:

L'O.N, outre la consolidation de s€s rapports avec les anciens partenaireq continue à chercher

de nouveaux baillzurs de fonds. On peut citer en perspective :

22
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les negociation pour le financement de I'amenagement des hors casiers d\rn casier Retail dont

l'étude est en cours par IU.RD/O.C,

le projet Siengo sur un financement de la R.F.A ( K.F.W )couwe une zuperficie de 7.800 Ha

dont 2.3t0 ha en première phase et 5.500 ha pour la secondg

le projet Àdacina ( financement F.E.D ) prérnr pour le reamemagement de 3000 ha repartis en

dzu>r tranches de 1.500 ha chacune,

le Japon doit aménager 3.000 ha dans le l(ala superieur,

certains baillqrs semblent également intéresses par le reaménagement de la 7fine de Molodo'
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PARTICIPATION ATIX ACTIVTIES

Au cours de ce stage, nos activités ont été centrées sur l'étude de la valorisation des

semences d'échalotes/oignons en zone Office du Niger.

l. Objectifs :

Zone rizicole par excellence, l'Office du Niger se tourne aujourd'hui vers une

diversification des cultures. Ainsi, le maraîchage longtemps pratiqué conrme culture de case

occupe de nos jours une place de choix dans le fonctionnement des exploitations 4gricoles.

Cette activité dans ses perspectives d'avenir reste limité par une insuffisance dans les

approvisionnernents en s€mences d'où I'importance de la presente etude dans le souci

d'assurer un approvisionnement correct des paysans en semences.

2. Méthodologie de travail :

Les travaux ont été réalis€ en trois phases :

- Une première phase où nous avons participé à l'élaboration du questionnaire d'enquêtes avec

l'équipe du projet et au choix de I'echantillon d'enquête avec les Services Conseils Ruraux des

zones concernées par l'étude,

- Une seconde phase réservée à la'collecte des données de façon individuelle au près des

paysans.

- Une troisièrne phase consacrée au dépouillement, à I'analyse des résultats obtenus au cours

des entretiens et à la rédaction du rapport

3 Echantillon :

L'étude â porté sur 3 zones de I'Office du Niger (Niono, Molodo et N'Débougou). Au niveau

de chacune de ces zones, 3 villages gros producteurs d'échalotes et facilement accessible ont

été retenus. Dans chacune de ces villages, l0 exploitants (bons maraîchers ) ont été choisi .Au

total, l'étude a porté sur 90 maraîchers .
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Les villages retenus étaient les suivants :

- Zone de Niono . km36, Kouyan Coura, N'Galamadjan et NlO

- Zone de Molodo : Molodol ,lvrz (Quinzambougou) et M5 (Kéréwané)

- Zone de N'Débougou : 83, 85, et Siengo

Compte tenu du temps imparti pour le stage, et des diftrents programmes de travail lié au

véhicule assurant nos déplacements dans les villages, 82 exploitants ont été enquêté et 8 non

enquêtés.

4 Analyse des résultats obtenus

L'analyse des résultats obtenus permet de mettre en évidence les stratégies de gestion des

semences et les modes d'approvisionnement pratiqués (achat ou autoproduction).

4-l Stratégies de gestion des semences

Les stratégies de gestion des semences sont définies par:

- le tlpe de semence utilisée,

- le mode de la mise en culture,

- les variétés d'échalote cultivees

Types de semences:

La majorité des exploitants (9S oÂ des voix exprimées) utilisent les semences bulbes compte

tenu de la facilité des travaux d'entretien et de la productivité élevee. Une faible minorité de

producteurs emploie les semences graines. Cette dernière pratique se fait de plus en plus rare à

cause du faible taux de germination des graines, d'après 26 Yo de l'échantillon.

Mode de mise en culture:

Deux principaux modes de mise en culture sont pratiquées : I'installation par semis direct et

I'installation à partir des plants issus d'une pépinière. Le second mode de semis est le plus

pratiqué par les paysans (ont répondu 90 %) et permet une économie des semences, le pensent

74% des enquêtés. Mais il est à retenir que dans la zone de Molodo, la pratique de la pépinière

s'effectueà lO0%.

I
I
I
I
l
I
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Les variétés d'fuhalote cultivées:

plusieurs variétés ont été recensé dont les principales sont: 83 djaba et N'gallama djaba citees

respectivement par 39 et 46Yo de l'échantillon .

Les semences par variétés disponibles au niveau des paysans sont d'origine variées

(autoproductiorq et achat). L'origine la plus courante est I'autoproduction pour 70 o/o des

paysans enquêtés. A cet effet 52% des paysans enquêtés estiment que le mois d'Awil est la

principale période d'approvisionnement en semence soit 105 Kg autoproduits en moyenne par

paysan .Nous pouvons aussi retenir qu'une faible proportion de paysans (10%)

s'approvisionnent par achat direct sur le marché soit 64 Kg achetés en moyenne par paysan

Dans sa globalité, des paysans sont satisfaits ont répondus 78% de l'échantillon.

4-2 Modes d'approvisionnement en semences

Au cours des enquêtes, nous avons distingué deux modes d'approvisionnements en semences:

il s'agit de I'achat, et de I'autoproduction.

4-2-I Achat des semences les résultats obtenus nous montre que plusieurs prix sont pratiqués.

A la période des recoltes, le prix moyen est de 150 F çfa I kg. Ce prix augnente et atteint en

moyenne 200 F cfa I kg à la période d'installation des nouvelles cultures. Il ressort aussi des

enquêtes que certains exploitants utilisent, les bulbes produits au cours de la même c,ampagne

(premières productions). Ces bulbes sont payés en moyenne à un prix de 200 F cfa I kg-

Il existe diftrents types d'achat :aux marchés (Niono et Siengo), au village et dans d'autres

villages. Ces achats sont effectués dans la majorité des cas (65 %) au près des paysans

semenciers résidents au village en général.

4-Z-Z Autoproduction: la production des semences au niveau des paysans est limitée par un

certains nombre de facteurs souvent difficiles à maîtriser, il s'agit de :

- la maîtrise des conditions nécessaires à la production des semences,

- de la conservation des semences avoir un local approprié à la conservation des semences,

- des caractéristiques et des qualités d'une bonne semence
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o Conditions nécessaires à la production de semence

A travers nos enquêtes, nous avions distingué deux catégories d'autoproducteurs de semences:

- une première catégorie (24 %) disposant de parcelles réservées uniquement à la production

des semences,

- une seconde (76%) prélevant directement sur leur production par sélection (triage des bulbes

sains et bien formés).

La conduite des cultures sur la parcelle semencière diftre légèrement de celle du reste du

champ. La parcelle semencière est moins fertilisée, installée tardivement et bien entretenue par

rapport au reste du champ.

o Conditions de conservation des semences

Une bonne conservation dépend de façon générale des méthodes de conservation, le ûiage du

produit, le traitement phytosanitaire.

De I'avis des paysans, la conservation des semences necessite la mise en place d'un local

approprié (case traditionnelle). Cette case dans sa réalité ne panrient pas à limiter les pertes de

conservation ce qui a amené l'équipe du projet à pousser les réflexions sur le zujet. Ainsi un

prototlpe de case de conservation dénommé case amélioree (URDOC) a été mis au point et est

désormais en voie de wlgarisation dans la zone Office du Niger.

Dans la majorité des cas (98 %) les producteurs effectuent un triage avant la conservation des

bulbes semences. Ce triage permet de limiter les pertes par pourriture selon la totalité des

paysans enquêtés. Il s'effectue en éliminant les bulbes blessés , pourris, et fleuris.

Pour mieux lutter contre les cas de pourritures au moment de la conservation, la grande

majorité des exploitants (72 %) traitent les locaux de conservation. Cette pratique permet de

lutter contre les insectes, les termites, les mouches selon respectivement 55 % ,21 oh, et l8 Yo

des personnes enquêtées. Les produits phytosanitaires ne sont pourtant pas connus pour 57 %

de l'échantillon. Mais dans de rares cas, d'autres produits comme les graines de neerrt" le

sdolan les cendres de bois le furadan sont aussi utilisés
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. Qualités et caractéristiques d'une bonne semence

De I'avis des paysans, la qualité des semences bulbes se caractérise par la maturité complète

(87 %),la taille des bulbes (6 | yo),la forme ronde des bulbes (28 %) et I'absence de hampes

florales.

gllo des paysans enquêtés pensent que le rendement de la culture des échalotes est

proportionnel à la qualité de la semence. Ainsi 75 % des producteurs enquêtés affirme que la

qualité de la semence détermine la germination et la productivité. Quand au reste des paysans,

ils estiment que la levée, la conservation et la qualité du produit à la commercialisation sont

affectés.

Il ressort des analyses que diverses variétés existent en zone Office du Niger, mais les plus

citées par les paysans sont N'Cralama-djabq B3djaba et Mamoutou-djaba avec respectivement

69 % 56o/o et 19 % des avis recenses.

Ces variétés se distinguent dans certains cas par la taille des bulbes (24 %) et le tallage (18 %).

Vue les critères de qualité souvent difficiles à remplir, et I'insuffisance des travaux sur la

caractérisation des variétés d'échalote dans la zone les semences restent peu renouvelées

d'après 39yo des paysans enquêtés. Ce renouvellement est effectué par achat direct au village

ou au marché. Il est pratiqué en générale tous les 2, 3 et 5 années de production successives.

A côté de ce mode d'approvisionnement en temps réel, des questions ont été aussi posées sur

prévisions faites pour la saison à venir.

Ainsi diverses variétés ont été citées, dont les principales sont 83 djaba et N'Galama djaba

avec respectivement 38 o/o et 44 % des voies exprimées.

Parallèlement au premier cas, les variétés recensées seront autoproduites d'après 90 % des

paysans enquêtés.

Les approvisionnements se feront dans plusieurs cas en Awil et Mai selon respectivement 5l%

et 16 % des paysans enquêtés. Les quantités autoproduites seront de I'ordre de I 15 Kg en

moyenne par paysan contre 89 Kg achetés en moyenne par paysan
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De I'opinion générale des paysans, nous retiendrons que la pratique de la culture d'echalote en

zone Office du Niger d'importantes difficultés qui sont les suivantes:

- acquisition des semences,

- la conservation des semences,

- l'insuffisance voir la mauvaise qualité des semences achetées

Ces diftrents facteurs qui limitent les marges réalisées par les producteurs poulraient être

remédier par :

- un approvisionnement des paysans en semences de qualité

- la selection et rnrlgarisation des variétés plus performantes

- une amélioration des conditions de conservation.

5 Conclusions et suggestions

A la lumière de cette étude, nous pouvons dire que I'approvisionnement en semence d'echalote

pose de sérieux problèmes pour les producteurs maraîchers. Ces problèmes se résument :

- arD( difficultés de conservation

- au coût élevé des semences en période d'installation des cultures

- aux insuffisances liées à la qualité des semences

- aux insuffisances liées à la caractérisation des diftrentes variaés ou cultivars

- à la non diftrenciation de la parcelle semencière du reste du champ dans la majorité des cas

Pour remédier à ces problèmes cités, des ébauches de solutions ont été amorcees par I'equipe

du projet:

- mise en place d'un prototype de case de conservation améliorée, en w de stabiliser les prix

de la semence à un niveau moyen en début de culture et limitera beaucoup les pertes par

pourriture,

- I'mR a entamé un travail de recherche sur la caractérisation des variétés

Nous dirons en fin que nous avons été satisfaits du déroulement des travaux malgréfr quelques

petites difficultés à propos des moyens de déplacement sur les lieux d'enquêtes. A ce sujet,

nous souhaiterions que des mobylettes soient mises à la disposition des stagiaires pour bien

couwir la période du stage.
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URDOC - RETAIL M
ZONEDENIONO

Etude valorisation échalotes/oisnon en zone OfIice du Nieer 199611997

ApDrovisionnement en semences

Identification du paysan
Nom...... ..........2one
Prénom.. ..Vrllage.

No F4mi11e............

Gestion de I'approvisionnement en semences (pou les diffirentes variétes cultivées par le
paysan-camapgne 199 6 | 97) .

. Ïlpe de semences utilisées :
Graines.....! Bulbes...... I Pourquoi ?......

Est ce le même t5pe de semence pour toutes les variétes que vous cultivez ?

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
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o lVlode de mise en culturc :

Semis direct de buIbes................! Plants iszus de pépinières.. . . . . ...... . . .. . . . . !

o Etalement de la culture :
Nombre moyen de dates de semis . . ...........;
Ecart moyen entre dzux semis consécutifs

I{B .' trouver toujourc les raisorc de chacune de cæ pratiquæ cultaralæ.

o Inventaire des variét& d'échalotes cultivées par le paysan.:

Codes pour remplir la colonne < sources >
I : autoprodustion
2 - achat au village
3 - achat au marché (Niono ou Siengo)
4 - actm;t dans autres villages
5 : echange au village
6 - echange ailleurs

variétés sources périodes quantité
fte)

Prix
(F CFA/KE)

Satisfaction
des Besoins
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2

NB hécïsq Is raisons dæ clnix (sourcæ d poiodæ)
Pour achat :

Connaissezvous des paysans specialisés dans lavente de semences (bulbes ou plants) ?.........

Où ?( village ou ailleurs)...........

o Appruvisionnent (prévisionnel) campagne 1997 198

variétés souræs période quantité
(ke)

hlB :Dans ce tableau utiliser les même cdes fu nbleau précèdent

o Contraintes rencontrées dans ltapprcvisionnement :

Pour I'autoproduction :

o Définir les conditions de production
Avez vous une parcelle dégagee pour la production de semence?

Si oui quelle diftre,nce observez vous dans sa conduite par rapport au reste du champ

La parcelle semensiere est-elle installée. au même moment que le reste du champ ?

Oui.....! Non......[

l*t" .

La parcelle semencière est-elle recoltee au même moment que le reste du champ ?

Oui..... ! Non......[]
Pourquoi ?....

o Définir les conditions de conservation
. Methodes de conservation.

+ Case amélioree (URDOC) . . .. ................[

=+ Case traditionnelle....... ............t

= FIangar........ ...........[
+ Maison d'habitation... ..............[
+ Autre à preciser ..............!

. Triage : oui. ...! non. ! pourquoi et comment ?........

I
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= Si oui quantifier les pertes (en sacs ou en kg)

Qualité de la semence

Quelles sont les caractéristiques d'une bonne semence d'echaloteVoignon ? - -......... -

pensez vous que la qualité de la semence a un impact zur les rendements ?' Oui....... n Non....." !
Si oui comment ?............

Caractérisatio n variétale:

Combien de varietés d'echalote connaissez vous ? I-esquelles ?.--....

Faites vous une diftrence entre les variétés que vous cultivez ?..-..-.'-'..

Quels sont les éléments de diftrenciation ? --.-....

Renouvelez vous souvent votre semence ? Pourquoi ?..'....'

Comment ?......

-iaq'*n"frq;;i...:...,... .-- - . """"""'
Opinions sur la problématique semences maraîchères en général et échalote/oignon en

particulier
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Carte I

Localisation de Ia zone Office du Niger
au Mali

ffi Tnnedel'officcduNiçr
(900 mrn) Isohyètes moyens

Maritanb
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mercialisâtion des prod"ils mataîôherl '

Marchés de Niono et de Siengo

Producteurs
de la zone de Niono

I lntermédiaires

Producteurs
de Ségou

Y
Détaillantes

de Ségou

Marché de Ségou

4

Producteurs
de Niono

I

Grossistes

de Ségou

Y
Grossistes

dc Bamako, Sikasso, Koutiala

I

Y
Détaillantes

de Bamalio, Sikæso, Koutiala

v
Ménagères

de Bamako, Sikasso, Koutiala

Détaillantes

Niono ou Siengo

Y
Ménagères

Niono ou Sicngo

-/YA
Grossistes

dc Bamako, Ségou, Sikasso

Détaillantes

dc Bamako, Ségou, Sikasso

V
Ménagères

de Ségou

Y
Ménagères

de Bamalio, Ségou, Sikæso

--+ flux du Produit

Schéma 3.3.4
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