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Résumé

Le but de ce travail était d'étudier I'impact de la dévaluation du franc CFA sur I'activité

maraîchère dans les exploitations de la zone de Niono, au Mali. Il s'agissait d'identifier les

effets provoqués par cette mesure monétaire sur les stratégies de production et de

commercialisation des producteurs.

L,étude montre que le maraîchage se développe au sein de I'exploitation, à I'image de la

zone. Ceci se traduit par une augm*ntution des superficies maraîchères du fait de I'occupation

croissante du casier-riz.
Au niveau de la production, on constate une grande diversité entre les maraîchers, celle-

ci est notamment révélée à travers des essais faits sur l'échalote. Les itinéraires techniques ont

été peu modifiés, la maîtrise des techniques culturales (fertilisation, rotation, qualité des

semences er conservation) est encore imparfaite. Cependant plusieurs types de maraîchers se

distinguent, selon le niveau de diversification, le moàe de mise en valeur du maraîchage et les

surfaces cultivées . La production contractuelle de la tomate avec la SoMACo semble

intéresser les producteurs les plus spécialisés'

Le maraîchage reste unà activité rentable, les revenus nets des principales spéculations,

très variables d'une exploitation à I'autre, sont en moyenne supérieurs à ceux de 1992'

En aval de la filière, une analyse des prix sur les dernières campagnes met en évidence

l,augmenration générale des prix des produiis maraîchers sur le marché. La commercialisation

des produits dépend de la nature du légume (pouvant être conservé ou non) et du mode de

production (contractuelle ou non). Elle demeure complexe faute de structures de

comrnercial isation appropriées et des faibles débouchés commerciaux'

Le maraîchage, amené à se développer, occupe donc actuellement une place importante

dans le fonctionnement de I'exploitation. Il représente en effet en moyenne 38% du revenu

global de l,exploitation. Le choix entre cultures maraîchères et riziculture, qui demeure la

principale activité agricole, se pose en contre-saison.

I
Mots clefs :

I Mali - Cultures maraîchères - Projet de développement - Dévaluation - Revenu

I asricole - Commercialisation - Riziculture et maraîchage -

I
The development of garden crops at the

the post-devaluation Period.
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PRESENTATION DE L'ETUDE, ET PROBLEMATIQUE
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I-CONTEXTB DE L'ETUDE

Les casiers de I'Office du Niger (O.N) du Mali sont situés dans la zone sud-sahélienne.
Le pays est divisé en sept régions, dotées d'un chef lieu de région, et chacune est constituée de

cercles dominés par un cheÊlieu de cercle. Notre étude se situe dans le cercle de Niono, dans
la quatrième région du Mali dont le chef-lieu de région est Ségou siruée à une centaine de

kilomètres au sud des périmètres de I'Office. (Carte I )

1-Présentation du milieu naturel

Le climat se caractérise par la faiblesse relative des pluies (460 mm/an sur les vingt
dernières années, 600 mm/an sur les vingt précédentes), et par leur irrégularité interannuelle.
Comme dans tout le Sahel, trois saisons se succèdent, définies par la pluviométrie et les

températures : I'hivernage (saison des pluies), de mi-juin à octobre voit tomber l'essentiel des

précipitations. La saison sèche froide, de novembre à fewier, présente des températures

minima pouvant descendre aux aientours de 1OoC et des ma:<ima ne dépassant pas 30oC. La
saison sèche chaude, de mi-février à mi-juin, est la période des maxima de températures les

plus élevés (plus de 40"C pour la moyenne des ma.xima en mai) (Planche 1).

Les sols sont d'origine ailuvionnaire, mis à part ceux des reliefs dunaires situés entre les

grands ensembles de cuvette. On trouve des sols bruns, des sois rouges, des sols femrgineux
tropicaux et des sols hydromorphes. La piupart de ces sols sont pauwes en matière organique
et en éléments minéraux directement assimilables par les plantes. Leur caractéristiques

physico-chimiques restent assez variables.

La géomorphoiogie de ia zone a joué un rôle déterminant pour qu'un projet de

réaménagement de casiers irrigués et drainés par gravité soit proposé. A postériori, il apparaît

que la faiblesse de ia pente rend difficiie l'évacuation des eaux de drainage. En réalité, les

drains n'assurent que i'évacuation des eaux de surface et non un drainage profond.
Bien que les eaux du Niger soient de bome quaiité pour I'irrigation, leur concentration

progressive dans les sols, due au mauvais drainage, pourrait expiiquer le phénomène

d'aicalinisation-sodisation. Ce phénomène évolutif menace I'avenir de I'O.N et la pérennité de

I'intensification, qui exprime rapidement les limites de fenilité des sols. Le mauvais drainage

gêne aussi la diversification, limitée au maraîchage irrigué par aspersion à la calebasse pour

contourner ce problème. En hivernage, le niveau des nappes empêche d'ailleurs de cultiver
une partie des jardins.

L'irrigation des casiers agricoles de l'O.N a été permise grâce à la construction du

barrage de Markala sinré à250 km en aval de Bamako. Ceiui-ci permet de dériver les eaux du

fleuve Niger du Deita vif vers le Delta mort. L'acheminement des eaux jusqu'aux casiers est

assuré par de grands canaux adducter:rs. Ainsi I'irrigation est possible toute I'année, mais en

avril-mai-juin les superficies irrigables sont limitées par les faibles débits du fleuve.

Le nz peut être cultivé en hivernage (semis de juin à août), en contre-saison froide
(semis de fevrier) et en saison troide (semis de novembre à mi-décembre). L'époque la pius

favorable au maraîchage est la saison froide, la conûe-saison chaude présentant des
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Introduction

L'intérêt du maraîchage dans les exploitations de I'Office du Niger est désormais

reconnu par tous. Les premières études menées par le projet ont prouvé I'importance

économique et sociale de cette activité pow le producteur. Le maraîchage a en effet connu un

fort développement depuis la fin des années 1980. Avec le développement d'infrastntctures

routières, la production maraîchère a corrrmencé à être commercialisée vers les grands centres

urbains et vers la Côte d'Ivoire. La libéralisation du riz en 1987 a favorisé I'activité

commerciale du riz mais également les échanges de produits maraîchers.

Dès 1993, I'atomisation de la filière et la faiblesse des débouchés étaient identifiés

comme les principales contraintes au développement de ces productions. En 1994 est

survenue la dévaluation du franc CFA. Cette mesure a entraîné une augmentation du prix des

intrants et des produits maraîchers. L'objectif de cette étude est donc de voir quel a été

I'impact de la dévaluation sur I'activité maraîchère au niveau de I'exploitation.

Dans un premier temps, un aperçu global de la situation nous pennet de voir I'évolution

des productions maraîchères dans la zone Office du Niger. Ensuite nous nous sommes

attachés à identifier les changements provoqués par la dévaluation dans les différentes

stratégies des producteurs. Une étrrd. sur la production en terme de foncier, assolement, mode

de mise en valeur du maraîchage et techniques de production nous amène à proposer une

typologie Ces producteurs maraîchers. De plus, le calcul des revenus nets dégag is par les

piincipales cultures maraîchères permet de juger la rentabiiité économique de cette activité

pour le producteur.

L'augmentation des prix suite à la dévaluation a incité les producteurs à adopter

certaines stratégies de commercialisation. Aussi avons-nous également porté notre attention

sur la post-récolte. pour cela, dans un premier temps nous avons réalisé une analyse des prix

des principaux produits maraîchers sur les dernières campagnes et sur plusieurs marchés, et

dans un second temps, nous avons mis en évidence les différents modes de commercialisation

.de ces produits, fonction de I'environnement commercial du producteur.

Enfin, pour bien positionner la place maraîchage dans le fonctionnement global de

I'exploitation, il est nécessaire de comparer le maraîchage et la riziculture, principale activité

agricole, d'un point de vue organisationnel et économique. Ainsi se dégage I'importance

économique et sociale du maraîchage dans les exploitations de la zorte de Niono.
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températures trop élevées. La

favorables au déveloPPement de

hivernage.

Dès 1 93: ,de grands aménagements hydroagricoles ont été réalisés à I'Office du Niger

pour valoriser le potentiel d'inigatlon identiié dans le delta mort du Niger au Mali' L'objectif

initial était ,c'iniguer environ un million d'hectares pour produire du coton pour

l,approvisionnem.nt a. l'industrie textile française et du riz destiné à la consommation du

Mali et territoires voisins. Cet objectif n'a jamais été atteint et les superficies actuellement

réaménagées ne dépassent pas 50 000 ha. Le coton a été abandonné en 1970 au profit de Ia

monoculture du riz.
L,irrigation de type gravitaire, repose sur un réseau complexe hiérarchisé d'irrigation et

de drainage. La rrziwlture n'avait pas donné les résultats escomptés du fait du mauvais

fonctionnement du réseau hydrauliqie et de la dégradation du planage. Les rendements sont

restés faibles (environ ztlha)jusqu'en 1984. Les quantités commercialisées n'ontpas réussi à

freiner la croissance des importations de riz. La situation des paysans restait très difficile avec

une autosuffisance alimentaire difficile, des revenus monétaires faibles et un endettement

croissant vis-à-vis de I'Office du Niger

Jr_rsqu'en 1gg4, I'Office du Niger a été une entreprise très dirigiste qui a lmpose aux

paysans des normes très strictes en matière foncière, d'équipement, de techniques culturales'

etc.
Au cours des 15 dernières agnées, ce cadre institutionnel a été profondément modifié

suite à la libéralisation du riz età$Ër,ru"turation de I'office du Niger qui ont accompagné

l,effort de réhabiiitation des périmètres sous I'impulsion du gouvernement malien et des

bailleurs de fond. Ainsi, l,enviionnement institutionnel de la production a. été en grande partie

libéralisé : les fonctions de l'oftice du Niger ont été recentrées autour du foncier, de la gestion

de I'eau, de l'entretien du réseau primaire et secondaire et du conseil rural'

L'Office du Niger est divisé en cinq grandes zones de production : Macina, Kouroumari'

N'DébougoLr, Molodo et Niono (Carte 2)'

22-Présentation des réaménagements

La réhabilitation engagée a permis de réhabiliter 18 000 ha, soit 42 % des surfaces de

l,office du Niger. Le projet enpou' , i.,itié dans le secteur de Niono en 1982 puis étendue à

Kokry, repose sur des travaux de réhabilitation relativement légers et met I'accent sur une

participation active des paysans au compartimentage et au planage des parcelles'

L,expérience du projein.i"ilt .ona.ri,e dans le sectlur salrel depuis 1986 a permis de

réhabiliter 2 g00 ha. II avait été conçu comme un projet expérimental visant à promouvoir trn

modèle d,intensification fondé sur le repiquag. .t'unl forte fertilisation azotée, à partir d'une

réhabilitation à I'optimum technique'

forte hygrométrie et les températures de

parasites, contrainte majeure à la pratique
I'hivernage sont

du maraîchage en

I nancé par_la Coopération néerlandatse.

2-Du nom du carral irrigarrt le casier réarnénagé. [-c financenrent est orrur. par la coopération française à travers Ia c'F'D' (caisse

franÇaise de dér eloPPenrent)



Dans le cas des réhabilitations Retail, une réduction des surfaces attribuées a étéjugée
indispensable pour garantir une intensification poussée : les nouvelles norrnes d'attribution
étaient de t ha par travailleur homme, moduiable en fonction du taux de double culture
pratiqué. Des superficies spéciales ont été réservées à la double culture. Le projet Retail (à la
différence du projet ARPON) prévoyait également I'attribution d'une superficie par famille
réservée aux cultures maraîchères (dite sole de maraîchage) sur la base de 2 ares par personne
active. La répartition entre les differents membres de la famille est assurée par le chef de
famille. L'emplacement des différentes soles (une sole de simple culture:culture d'hivernage
de juillet-août à décembre; une sole de double culture : culture d'hivernage et de contre-saison
de février-mars à juin-juillet et une sole maraîchère) a été décidé avec les paysans.

Dans le cadre de la troisième tranche de réhabilitation du casier Retail devant couvrir
1400 ha, les activités d'accompagnement et de remise en valeur ont été reconduites dans la
zone de Niono. L'unité Recherche-Développement I Observatoire du changement (URD/OC),
rattaché directement à la zone de Niono prend la suite du volet Recherche développement du
projet Retail.

L'URDOC qui a débuté en janvier 1995, s'appuie sur les résultats des phases antérieures
du projet. Compte tenu de la maîtrise technique dont font preuve les paysans dans la zone
d'intervention du projet, l'accent en matière de Recherche-développement est entre autres mis
sur l'appui à la diversification dans les casiers rizicoles.

23-Un bref historique du maraîchage à I'Office du Niger

Lors de I'instal.ation des colons, I'irrigation des terres n'avait été prévue que pour
cuitiver du riz ou du coton. Dans la zone de Niono, il était même envisagé au départ que les
colons ne cultivent que le coton eF*n'aient aucune culture vivrière; mais les paysans ont
rapidement converti les environs des villages, souvent non irrigables par gravité parce que
trop hauts, en jardin de case.

Ces jardins de case ont tout d'abord accueilli des légumes, des condiments et des
céréales cultivés en saison des pluies, de juin à octobre. Ces cultures se sont progressivement
étendues en saison sèche grâce à I'arrosage permis par la création de petites rigoles
< piratant > les canaux de l'O.N. L'O.N a en effet fini par accepter la présence de ces cultwes,
sans toutefois les reconnaître fonnellement, pâr l'attribution officielle de terres pour le
jardinage. L'irrigation à la calebasse amène les paysans à aménager le parcellaire d'une
manière particulière : division des parcelles en petites planches et construction de rigoles
d'irrigation entre les planches.

Le passage de la culture de légumes de case autoconsommés à un maraîchage
commercial s'est fait progressivement, au firr et à mesure du développement des petits centres
urbains locaux et des voies de communication. Le bitumage de la route Niono-Markala en
1983i84 a été une étape décisive permettant l'évacuation des produits sur Ségou, Bamako, ou
la Côte d'Ivoire. La libéralisation du commerce du riz en 1987 a de plus augmenté le nombre
de commerçants venant à Niono et à Siengo, multipliant ainsi l'activité de ces maraîchers.

Traditionnellement, le maraîchage était pratiqué plutôt par les femmes chez les
Bambaras (les hommes s'occupant des céréales), plutôt les hommes chez les Miniankas, pour
qui cette activité était intégrée à I'exploitation au même titre que les céréales. La situation a
depuis quelque peu évolué, mais celle-ci est restée plus souvent une activité familiale chez les
Miniankas où elle est alors réalisée sous I'autorité du chef de famille. En revanche chez les
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Bambaras les superficies maraîchères sont souvent partagées entre les dépendants.

(couLIBALY, 1992)

Du fait du faible intérêt que portait I'Office du Niger pour cette activité, il existe peu de

statistiques fiables jusqu'en 1980. C'est seulement à partir de cette période que des études

sommaires concernant le maraîchage ont été initiées. On peut citer des études expérimentales,

une étude filière (en 1989 par le GERSAR), une étude système de production (en 1990 par la

DRD/ARPON).
Le projet Retail s'intéresse depuis 1989 à la place du maraîchage dans le fonctionnement

des exploitations agricoles (itinéraires techniques pratiqués par les paysans sur les différentes

cultures, les sondages de rendements, les temps de travaux, analyse économique, répartition

du revenu, pratiqu. au maraîchage chez les femmes) menée dans le secteur Satrel. Ils se sont

pour cela uppuye sur un suivi technique : l'échantillon des exploitations suivies comprenait 18

famillesen 1989,55 en 1990,88 en 1991 etdepuis 1995 30familles.

A I'Office du Niger, I'exploitation agricole est définie comme "une équipe familiale de

travailleurs cultivant ensemble sur au moins un champ commun principal auquel sont liés ou

non plusieurs champs secondaires d'importance variable selon le cas, ayant eux-mêmes un

centre de décision." (COULIBALY, 1988). La famille africaire, basée sur plusieurs

générations, regroupe plusieurs foyers, chacun constituant une unité de consommation' La

population totale moyenne par famille à I'Office du Niger est de I 1 personnes dont 7 actives.

L'O.N attribue à chaque famille une superficie rizicole fonction du nombre de

travailleurs dans I'exploitation mais le foncier reste propriété de I'état.

Au sein de I'exploitation, la culture du riz est collective c'est-à-dire que le revenu revient

au chef d'exploituiion qui assure les besoins à I'ensemble de ses dépendants'

Traditionnellement le maraîchage est réservé aux femmes qui doivent fournir les

"condiments", légumes à mettre dans la sauce.

La riziculture est la principale activité dans toutes les exploitations. Cependant d'autres

activités telles que I'exploitation des champs dits hors-casier (riziculture ou culture pluviale),

le maraîchage et l'éievage différencient les exploitations et ont leur importance dans le

fonctionnement de celles-ci.
Les cultures pluviales (mil) ont fortement régressé au cours des dix dernières années à

cause de la sécheresse; ce sont seulement les grandes familles et les familles moyennes

intensifiant fortement la riziculture qui continuent cette culture.

En dehors du petit élevage de case (volailles, moutons, chèvres) l'élevage bovin reste

essentiellement un élevage de capitalisation. Il garde de plus une grande place dans les

stratégies paysannes du fait de I'utilisation de la traction bovine por:r la réalisation des travaux

de labour.

I La riziculture sur casier et le maraîchage restent les deux principales activités des

I exploitations agricoles de I'Office du Niger.

I



Les études menées en 1991 (BERETE, 1991) et en 1992 (COULIBALY et
PUPIER,I99Z; MOLLE , 1992) ont mis en évidence I'importance du maraîchage dans le
fonctionnement des expioitations agricoles. Cette activité se différencie de la riziculture non
seulement par les pratiques culturales mais aussi par le mode de gestion des tenes, du revenu
et par son rôle social au sein de la famille. En effet, la culture individuelle permise en
maraîchage (à la différence de la riziculture) permet aux dépendants d'acquérir un revenu
personnel et donc une indépendance financière vis-à-vis du chef d'exploitation.

Cette activité est de pius, pour la majeure partie des exploitations, une valorisation
supplémentaire de la main d'oeuvre familiale et de celle salariée recrutée pour la riziculture.

Le maraîchage ne se limite plus à satisfaire les besoins vivriers de la famille, il permet
aussi de dégager d'importants revenus monétaires. En 1992,les revenus nets dégagés varient
de 10 000 FCFA/are (patate) à 17 000 FCFA/are (ail) selon la spéculation. Dans la zone
Retail, ie revenu net du maraîchage représentait en moyenne 30 Yo du revenu net total de
I'exploitation et sur I'ensemble des exploitations suivies de la zone, il représente 60 % du
revenu du riz d'hivernage et 54 % du revenu du riz total. (MOLLE,1992).

Dans tous les cas, les exploitants aspirent à la diversification des systèmes de
production. Il existe cependant une grande diversité des systèmes maraîchers ce qui traduit la
diversité des orientations des exploitations en fonction de leurs objectifs et de leur capacité de
travail.

Cependant plusieurs contraintes étaient identifiées au développement favorable du I
maraîchase:

- en am,lnt de la production : la disponibiiité en surface est faible, en zone réamt:nagée,
les paysans déplorent I'insuffisance de parcelles dégagées pour le maraîchage par I'ON; dans
les villages non réaménagés, le maraîchage est souvent pratiqué sur des terres marginales, non
propices à la riziculture et ia gestion de I'eau est plus qu'aléatoire du fait de la dégradation du
réseau;

- au cours de la production : les techniques culturales ne sont pas suffisamment
maîtrisées par les expioitants du fait de I'insuffisance de I'appui conseil; de plus, Ies paysans
ont souvent du mal dans I'organisation du travail à concilier la riziculture et le maraîchage
(chevauchement des calendriers culturaux)

- en aval de la production : d'une part les techniques de conservation et de
transformation des produits maraîchers sont mal maîtrisées; d'autre part les cultues dans la
zone Office du Niger ne sont pas très diversifiées ce qui expliquent les périodes de saturation
du marché en période de pleine production et par conséquence les difficultés rencontrées pour
la commercialisation des lésumes.
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1-Cadre de I'étude

-1 1 -Contexte post-dévaluation

I 1 I -Augmentation du revenu des exploitants

La dévaluation du franc CFA est survenue dans un contexte de filière libéralisée depuis

la fin des années i980. Survenue en janvier lgg4, elle devait permettre d'améliorer la

compétitivité des filières agricoles faces aux importations et de faire émerger des dynamiques

de production visant à accroître la production, créant ainsi les conditions d'une agriculnue

compétitive et durable. Elle a ainsi permis d'une part de rendre le iz local plus compétitif

après avoir traversé des années diffrciles de mévente en raison de la concurrence du riz

importé et d'autre pan de valoriser les produits maraîchers sur le marché.

La dévaluation a eu piusieurs conséquences : augmentation du prix des intrants, tei que

Ie prix des engrais qui ont augmenté de pius de 130% (SOUMAORO et KARABAI{TA,

\gg6),des produits sur le marché...

Globalement. les producteurs de iz onr été les principaux bénéficiaires de la
dévaluation avec une augmentation de ieur revenu rizicoie à I'hectare en francs courants de 10

à 35 o/o selon les zones et le niveau d'intensification 1Étuae IER/CIRAD, 1994-95). Letll

revenu global a ainsi augmenté en raison d'une fone compétitivité du riz mais aussi grâce au

maraîchage qui constirue une part importante du revenu.

euant au maraîchage un nouvei intérêt est apparLr pour les produits d'origine locale, les

usines de transformation qui se sont aiors tournées vers cefte production locaie ne trouvent

plus de rentabilité autour des produits importés.

I I2-Retancement de la filière tomate indusnielle

Grâce à la dévaluation, la filière tomate industrielle est à nouveau stimulée. Créée en

Lg67 à Baguinéda sous le nom de Société des Conserves du Mali (SOCOMA), la SOMACO

avait por.11 objet, sous la forme d'un complexe agro-alimentaire, de transformer les productions

du périmètre- La dévaluation mis fin à la rentabilité de la diiution du concentré tripie importé,

et a rendu l'utilisation des tomates de production locale très conclurentielle. Ainsi, à partir de

Igg4,la SOMACO a décidé d'organiser la production de 3000 tonnes de tomates fraîches, à

collecter dans diverses régions dont le secteur de Niono. La production totale livrée par ia

zone de Niono à la SOMACO s'esr élevée en 1995 à 600 tonnes soit 24 Yo de la totalité

coilectée. Il s'agit d'un contrat entre la SOMACO et les Organisations Paysannes:la

SOMACO s,engage à fournir la semence et les produits phytosarritaires aux Organisations

paysannes et ceiles-ci s'engagent à vendre toute la producdon à la SOMACO' En 1995-96,70
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ha étaient sous contrat, I'objectif de la SOMACO est de produire par la zone de Niono 140

hectares de tomates en l'an 2000. Un tel contrat avec les producteurs de la zone offre

I'opportunité d'un débouché de commercialisation de la tomate'

pour mieux cerner la siruation actuelle du maraîchage, nous avons réalisé une

première érude concernant le développement des productions maraîchères à I'ON et la place

de Ia zone de Niono par rapport à cette culhue'

I 2 1 -(Jne augmentation générale des superficies maraîchères

Les 5 zones de l,Offr." 0,, Niger ont vu leurs superficies maraîchères augmenter de

13g4 ha en lgg4 à I74g ha en 1996 (souce : office du Niger), avant 1994 les surfaces ne

sont que des estimations. parmi celles-ci, la zone de Niono dispose des plus grandes

superfici es (677 ha en 1996, augmenration de 92 oÂ de tggs à 1996), ce qui représente 40Yo

des superficies maraîchères totates de I'office du Niger (Figure 1.1).Niono, plus grand centre

urbain de Ia zorLe, est aussi la seule ville de I'office reliée à la capitale régionale Ségou par

une voie goudronnée : des grossistes de Ségou et de Bamako viennent ainsi jusqu'à Niono

s'approvisionner en produits maraîchers. n. plus, pendant la période de production' les

produits sur le marché de Niono, marché très important sont vendus à des prix plus faibies que

sur les autres marchés de Ségou et de Bamako. ces caractéristiques expliquent le

dévetoppement important des cultures maraîchères dans cette zoile'

l2Z-Des évolutions dffirentes selon le secteur d'irrigation

Au sein de la zone, l'augmentation entre les deux dernières campagnes (1994'

9511995-96) a été plus ou moins importante selon le casier (La zone est divisée en 4 casiers

qui diffèrenr par le système d'irrigation) (Figure 1.2).

Tabieau 1.1 : Augmentation des surfaces malaîchères selon le casier

maraîchère (%)Casier

Gniber
Retail
KO
KL

t4%
t4%
75%
85%

So*.e t S"iviÆvaluation, Office du Niger'

cette évolution s'explique par I'augmentation des superficies moyennes par

expioitation (Figure 1.3). Ainsi au casier Retaii iq' des viilages ont une superficie supérieure

à 40 ha en 1996 contre L}%en 1gg5. cependant, on note que l'évolution de ces superficies

dépend aussi du niveau de réaménagement : au casier Retaii les surt-aces maraîchères des

vilages réaménagés du Retail I (NIl, N3, N4) et du Retail II 016, N6bis' N9' N10) ont
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neftement augmenté depuis 1991-92 contrairement à celles des villages non réaménagés Q'{5,

N7, N8)

Retail I
Retail 2
Retail 3

+ 20 o/o

+50%
- 60 % (villages non réaménagés)

Dans les villages non réaménagés, aucune parcelle n'est dégagée pour le maraîchage.

Malgré I'intérêt que les paysans portent pour cette activité, les superficies ont diminué du fait

de I'occupation des terres d'extension du village, auparavant occupées par des cultures

maraîchères, par de nouvelles constructions. De plus, cette année, les paysans ont craint les

travaux de réaménagement et n'ont pas voulu installer de cultures maraîchères

I 2 3-Quatre spéculations principales

Les spéculations traditionnelles, à savoir l'échalote, la tomate, la patate douce et I'ail,

occupent à elles seules 94 % des superficies exploitées (Figure 1.4).

Dans la zone de Niono, l'échalote est de loin la spéculation la plus produite : elle

couvre 6l% (411 ha) de la totalité des superficies maraîchères. Cefte spéculation domine

quelque soit le casier; viennent ensuite la tomate (104 ha) -principalement produite au casier

Retail-, lapatate (64,6 ha), I'ail (37,3 ha), le manioc (16,3 oÂ) et le piment (10,8 ha).

En plus de l'échalote, on constate aussi une spécialisation de chaque casier dans une

seconde spéculation de façon plus ou moins significative (Figure 1.5) :

Tableau 1.2 : Seconde culture dominante selon le casier

2" spéculation
(oÂ en superficie dans la zone de Niono)

Griiber I ail (78,5%)

Retail ltomate (68,4%)

KO lpatate (48,7%)

KL I tomate (11 .5%)

Les spéculations exotiques (laitue, chou, carotte, betterave...) occupent de faibles

superficies dans cette zone pour plusieurs raisons : d'une part la majorité des agriculteurs ne

*uîtrir.nt pas les techniques de production de ces spéculations; d'autre part, la demande de

ces légumes, non intégrés dans les habitudes alimentaires, est faible par les consommateurs de

la zone. Il n'existe pas en effet de marché urbain à proximité de la zone.

I24-(Ine tendance à l'extension des cultures maraîchères sur les soles non spécialisées

On assiste de plus en plus à la pratique du maraîchage sur les soles non maraîchères.

Les superficies dégagées poru le maraîchage par le réaménagement Retail s'ayèrent

insuffisantes du fait de1'la pression foncière, suite à l'évolution démographique et au-fiiveau

des revenus dégagés par le maraîchage. Ainsi les paysans exploitent de plus en plus dans le

casier riz et hors-casier (Figure 1.6).



Sur I'ensemble de la zone, la part des superficies maraîchères sur les casier-riz et
hors-casier ont augmenté sur les deux dernières campagnes :

Tableau 1.3 : Augmentation des surfaces maraîchères par type de sole

Type de sole r994-9s 199s-96

-sole maraîchère
-casier-riz
-hors-casier

69%
26%
5%

64,4 0/o

28,8 0Â

6,7 yo

Source : SuiviiEvaluation, Office du Niger.

Ceci révèle I'insuffisance des superfïcies maraîchères attribuées par l'ON. Ainsi les
paysans cultivent soit sur des terres marginales louées (hors-casier), soit sur les casiers riz
(parcelle de simple ou double culture) en contre-saison. En effet certains préfèrent produire
des cultures maraîchères sur une partie ou sur la totalité des soles de contre-saison dégagées

pour le riz. Les objectifs de ces deux pratiques sont en effet differents : le rizde contre-saison
est produit dans I'optique de subvenir aux besoins alimentaires pour contrecarrer la période de

soudure; en revanche les bénéfices issus du maraîchage sur les casiers riz sont souvent
supérieurs à celui du riz de contre-saison (PUPIER, 1992).

La pratique du maraîchage sur les parcelles de riz est aussi stratégique : les parcelles
maraîchères, sur lesquelles le phénomène de salinisation se fait plus ressentir que sur les

parcelles de riz, servent de pépinières et la culture du maraîchage se fait sur les parcelles
rizicoles. Le riz bénéficie de plus des arrière-effets fertilisants suite à I'apport de fumure
organiqr-re sur les légumes.

Ainsi, on constate que depuis la dévaluation ii y a eu un développement global du
maraîchage dans la zone de Niono, avec comme première conséquence I'augmentation des

superficies maraîchères. Au niveau de I'Office du Niger, le maraîchage est actuellement
considéré comme la seconde activité après la riziculture.

On peut alors se demander à quoi correspond une telle évolution et comment elle se

traduit à l'échelle de I'exploitation.

2-Obj ectifs

21-D'un point de vue recherche agronomique

Un des objectifs, au niveau du projet, d'un point de vue agronornique, est de déterminer
des axes de recherche prioritaires ainsi que des actions de formation et d'information à

entreprendre au niveau du conseil rural. Aussi des essais sur les principales cultures
maraîchères sont réalisés. Les tests menés répondent à deux objectifs principaux :

-vuigarisation des références techniques disponibles au niveau du projet et de la
recherche .

. -réalisation d'un diagnostic agronomique afin de hiérarchiser les facteurs limitants des

cultures considérées et de définir des axes de recherche futurs.
En première partie de cette étude nous donnerons certains résultats d'un essai mené sur

I'effet de la fertilisation et de la densité sur ia culture d'échalote.
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Pour les colons de I'O.N, le maraîchage est loin d'être considéré comme une activité

annexe à la riziculture. Elle tient une place capitale dans le fonctionnement des exploitations

sur le plan monétaire (générant des revenus individuels) et dans une moindre mesure sur le

plan alimentaire. Dans un tel contexte, il semble nécessaire de définir plus précisément

I'importance de cette activité dans les exploitations de la zone de Niono.

L'objectif général de cette étude est de mieux cerner les stratégies de production et de

commercialisation des maraîchers de la zone, notamment dans le contexte post-dévaluation et

d'entamer une réflexion sur les perspectives d'avenir de la filière maraîchère.

L'augmentation des superficies maraîchères de la zone, et notamment depuis 1992, met

bien évidence I'intérêt croissant que portent les paysans à cette activité. Au niveau de I'unité

de production, il s'agira de faire dans un premier temps un état des lieux concernant les

surfaces occupées, les diverses spéculations cultivées et les productions obtenues.

La place que tient le maraîchage dans le fonctionnement de I'exploitation amène les

paysans à adopter certaines stratégies vis-à-vis de la gestion de la fumure organique et

minérale, la main d'oeuvre salariale et familiale. De plus, le maraîchage et le iz de contre-

saison sont deux activités pratiquées en période de saison sèche. Il serait intéressant de voir si

ces deux productions sont en concurrence pendant cette période. On constate que certains

producteurs pratiquent le maraîchage sur les soles de double culture : ils privilégient ainsi

cette activité au dépens du riz de contre-saison. On tentera d'expliquer un tel choix et

d'émettre des hypothèses concernant les avantages et les inconvénients de cel pratiques sur le

riz d'hivernage cultivé sur la même sole.

L'intérêt que présente cette activité s'explique grâce aux bénéfices issus du maraîchage :

il sera donc intéressant d'une part de voir l'évolution depuis 1992 des revenus issus des

principales spéculations et d'autre part de mettre en évidence d'un point de vue économique la

place du maraîchage au sein de I'exploitation par rapport à I'activité rizicole.

Les bénéfices issus du maraîchage dépendent en partie des prix de vente des produits.

Les producteurs se trouvent confronter pendant certaines périodes de I'année à un marché en

légumes saturé; face à cette situation et en tenant compte de la variation importante des prix

sur I'année, ils adoptent pour chaque produit des stratégies de conservation et de

commercialisation qu'il est intéressant de décrire pour mieux cerner le fonctionnement global

de la filière et de replacer ainsi le producteur dans son environnement commercial.
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I-LtrS ESSAIS SUR L'ECHALOTE

1-Le Protocole d'essai

I 1-Les références techniques disponibles

Depuis la fin des années 1990, differents essais ont été conduits. Dans un premier temps

(1990/9tJ, te projet a mis en test différentes variétés dans une optique de diversification des

productions.
par la suite, des essais thématiques ont été initiés durant les campagnes d'hivernage et

de contre-saison. Ces essais sont assez divers et concernaient les principales spéculations de

I'Office sur des aspects de fertilisation, densité, dates de semis, variétés et lutte phytosanitaire.

Des suivis ptrytosanitaires ont été également réalisés durant les contre-saisons 7992,

1993 et 1994.

euelques références techniques sur l'échalote (KAMISSOKO, 1993 et 1994) issues de

ces séries d'essai sont donc disponibles :

Fumure
-effet du potassium sur la culture. Pas de differences significatives sur les traitements

(5tlha de tumier + NPK)
-pas d'effet d'azote sur les semis tardifs

Dates de semis
-un semis tardif (20111, repiquage 20112) donne de meilleur rendement, des cycles plus

courts et moins de floraison qu'un semis précoce (septembre).

-les semis très tardifs (30/01) ont donné des rendements bas (mauvais tallage) mais une

maturité précoce. Ces résultats seraient liés à une bulbification durant les fortes chaleur'

Densité de semis
-pas d'effet sur le rendement pour des implantations tardives (début février). Les

rendements de semis direct de bulbes sônt plus intéressants que le semis direct de plants (mais

plus grande quantité de semences).

-implantation précoce : rendement croissant avec les densités; meilleure rendement

obtenu po,r. des densités supérieures à 500 000 plants/hra. L'augmentation de la densité joue

plus ,.ri lu taille des butbes que sur le tallage. Les densités croissantes s'accompagnent d'une

diminution des bulbilles, facteur favorable pour la conservation.

-il est souhaitable de maintenir une fraction de la planche avec des densités lâches pour

obtenir quelques bulbilles plus gros destinés à être conservés comme semences'

Variété
-grande diversité de variËîéS'lbcales mais nEc"e.sl-r.19 d'études plus approfondies pour une

caractérisation génétique et iu comportêrnën! {nærêt dè"'la .B3 dans les tests de densité qui

I produit de nombreux petits pulbes.' ' :' " .'i', ,:
. ",.. .i .-:t; ' .\,-
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T
12-Dispositifs

Le dispositif est un dispositif multilocal permettant de comparer les itinéraires
techniques des paysans avec des itinéraires techniques expérimentaux dans lesquels un seul
facteur varie. Chaque parcelle paysanne est mise en comparaison avec une parcelle test
caractérisée par un facteur technique modifié par rapport aux pratiques paysannes. Le reste de
I'itinéraire technique est conduit par le paysan. A priori un seul facteur varie entre les deux
parcelles étudiées. Un tel dispositif ménage des termes de passage simple entre parcelles et
facilite les comparaisons. Un second traitement (facteur 2) est proposé qui peut être ainsi
comparé avec le traitement I afin d'accroître la diversité contrôlée.

Sont testés les facteurs fertilisation et densité

Facteur 1 Facteur 2
Echalote Fertilisation NPK (50-5 0-5 0) Densité 10*15 cm

Les traîtements sont réalisés sur trois parcelles :

Parcelle A : parcelle paysanne

Parcelle B : N50 P50 K50 + 5tlha de fumier
Parcelle C : N50 P50 K50 + 5 t/hade fumier et densité contrôlée à 10*15 cm

Chaque traitement (A, B, C) est réalisé sur 3 stations de 1 m2 soit au total 9 stations par
test. Cet essai est réalisé dans 11 exploitations : soit au total, 99 observations.

2:*Les observations

Elles ont été réalisées tout au long du cycle de la culture par quatre techniciens de

I'URDOC. Sur des fiches de suivi (annexe 1) ont été relevées les informations suivantes :

-au moment de I'implantation des parcelles, caractérisation de l'état du milieu au niveau
de chaque station : nature du sol, état du lit de semis, profondeur d'implantation...

-le taux d'enherbement et I'incidence des parasites et maladies sont également notés sur
chaque station.

-au niveau du peuplement, les éléments susceptibles d'intervenir sur le rendement : états

des plants au repiquage, densité de culture, état des plantes à la floraison ou bulbilles, poids
des bulbes...

-le rendement est déterminé au niveau de toutes les stations.

3-Outil nour I'analvse des résultats

Les résultats sont analysés à partir d'une analyse de variance à partfu de logiciels I
statistioues WINSTAT et STATITCF.
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pour mieux cerner les stratégies de production et la mise en marché des produits

maraîchers, nous nous sonunes intéressés à deux niveaux de la filière : la production et la

cornmercialisation. Deux fypes d'enquêtes ont donc été réalisés à ces deux niveaux : enquêtes

auprès des producteurs et enquêtes auprès des colnmerçants'

l-Au niveau de la Production

1 1-Choix des villages et des familles :

Un échantillon d,exploitations a été établi par I'IER (Institut d'Économie Rurale) pour

une étude sur l,impact de ia dévaluation sur la fitière riz à I'Office du Niger. Une partie de cet

échantillon a été repris pour la présente étude sur le maraîchage et a fait I'objet d'un suivi

réalisé par des ug.nt, du suivi/évaluation de I'O.N et de I'URDOC, pendant la campagne de

contre-saison 1995-96.

Les exploitations suivies sont situées dans des villages représentatifs de la diversité des

sites de la zone de Niono :

-2 villages réaménagés par le projet Retail :N1(Retail I), N10 (Retail III)

-1 village réaménagé pat le projet ARPON : Km39

-2 villages devant être réaménagés par le projet Retail III : N5 et N8

-2 villages de la zone de Molodo, non réaménagés : M2 et Niaminani

Les familles suivies dans chaque village sont classées parmi 4 groupes déf,rnis à partir

d'une typologie de fonctionnement d'exploitation (JAMIN, 1994) :

Groupe'Afr : ,'Grandes exploitations" (> 15 ha en zone non réaménagée, > 10 ha en

zone Retail; > 5 TH, TH : travailleur humain); anciennement installées, elles ont beaucoup de

main d,oeuvre, de terres et de capital (équipement, bétail); elles doivent maintenir leur

cohésion (même si le départ d'un ou deux jeunes ne remet pas en cause leur équilibre) et

investir au mieux leur caPital.

Groupe 'rB,, : "Exploitations moyennes", de population variable (3 à 6 TH), elles ont

d,assez grandes rizières (7-15 ha en zone non réaménagée, champs hors-casier compris ; 4-10

ha en zoneréaménagée) et un équipement correct (au moins un attelage). Elles ont peu de

problèmes sauf les risques d'éclatement : le départ des jeunes peut les amener dans une

situation fragile.

Groupe f rC,, : ,,petites exploitations" (moins de 7 ha en zone non réaménagée, moins de

4 ha en zone réaménagée; d à 3 TH), récemment installées, ou issues d'éclatement

d,exploitation de type A ou B; elles sont marquées par I'instabilité et la fragilité'

l4



Groupe "D'' : "Doubles-actifs et non résidants" : résidant souvent hors des villages, ces
petites familles avec pe.u d'actifs (femmes et enfants vont peu au champ) ont une activité
principale extra-agricole. La gestion quotidienne des cultures est souvent confiée à un
manoeuvre. Les surfaces cuitivées représentent moins de 5 ha en zone non réaménagée, moins
de 3 ha en zone réaménagée. Les relations avec I'encadrement sont soignées pour limiter les
risques d'éviction.

Nous avons complété cet échantillon par 5 familles de Kouian-Coura (village du casier
KouÏan, réaménagé par ARPON) pour enquêter dans un village où la production de patate
douce est importante.

Le suivi du maraîchage s'est fait par individu et non par exploitation, ainsi dans une
même famille de l'échantillon, plusieurs individus pratiquant le maraîchage ont été suivis.

Au total, le suivi technique et économique des principales spéculations a été réalisé chez
46 individus. Dans la plupart des familles où les femmes font du maraîchage, au minimum
une femme et le chef d'exploitation ont fait I'objet d'un suivi.

Le suivi a permis de récolter par individu des informations concernant :

-le foncier : superficies maraîchères, statut foncier des parcelles, inventaire des cultures
et leurs superficies respectives;

-le calendrier des opérations culturales : date, temps des travaux, main-d'oeuvre;
-la fertilisation : doses d'apport de la fumure organique et des engrais minéraux.
-l'aspect économique : coût de la main-d'oeuvre et des intrants.
Les fiches de suivi sont en annexe 2.

I 2-Protocole d'enquête

Nous avons réalisé une enquête post-récolte auprès de 51 individus (46 individus ayant
fait I'objet du suivi et 5 autres de Kouian-Coura).

Villages Nombre de

famiiles
Hommes Femmes Total

Nt0
N1
N5
N8
Km39
KO
Molodo

8

8

7

J

5

5

J

9

9

5

J

5

5

2

À-f

5

1

I

i3
t4
8
.,
J

5

5

3

Total 39 38 13 5t
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A I'occasion de cette enquête ont été abordés les thèmes suivants :

-le mode de répartition des superficies maraîchères entre les individus de la famille,
-le choix des spéculations,
-le stockage, la perte et la commercialisation des produits maraîchers,

-la gestion des revenus maraîchers,

-les problèmes et souhaits du maraîcher vis-à-vis du maraîchage.

Le questionnaire enquête post-récolte est en annexe 3.

2-Au niveau de Ia commercialisation / mise en marché des produits maraîchers

Un relevé des prix des produits maraîchers a été réalisé par différents agents sur les

marchés de Niono, Ségou et Bamako chaque jour de foire. Ce relevé a donné lieu à une étude

des prix des légumes.
Nous avons effectué 19 enquêtes commercialisation auprès de détaillantes et de

grossistes de trois marchés : un marché rural Siengo (3 enquêtes), un marché urbain Ségou (11

enquêtes), et un marché intermédiaire Niono (5).

Le questionnaire enquête auprès des commerçants est en annexe 4.
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I-RESULTATS DES ESSAIS SUR L'ECHALOTB

1l- Ouelsues références sur les nlantes à bulbes

(CHAUX et FOURY, 1994)

Le rendement final d'une plante à bulbes peut se décomposer ainsi :

Rendement - Poids d'un bulbe * nombre de bulbes/mz
Rendement : Poids d'une bulbille * nombre de bulbilles/bulbe * nombre de bulbes/m2

Ces différentes composantes se mettent en place à une période donnée du cycle végétal :

-plantation : le nombre de bulbes/m2 est fixé au départ par la densité de plantation. Le
nombre final correspond à la densité moins le nombre de plants dégénérés.

-date de bulbification : date à partir de laquelle les réserves s'accumulent à partir des

assimilats des feuilles.
-tallage.
-grossis.sement du bulbe j usqu' au, Sgssèchement des feuilles.

' ':'.

On coriyate une variation de rendéments. Quels sont les facteurs intervenant sur cette

variabilit?. A partir des conditions de cultures en milieu sahélien, plusieurs hypothèses

peuvent être émises quant aux facteurs influençant le rendement.

T
12-Les facterirs intervenant sur les composantes de rendement :

l.

* Les facteurs milieu'dans lequ"i*-développe la plante :

-le climat : période de saison sèche froide, pluviométrie nulle

-le sol lié à ces caractéristiques drainantes. On retrouve trois types de sol dans les essais.

-des sols sableux (seno)

-des sols argilo-sableux
-des sols argileux (boi)

-l'eau apportée par I'irrigation î
-le niveau de salinisation : présence ou absence de tâches salines sur la parcelle. i

l7



Rendement échalote en fonction de la densité de repiquage
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* Les facteurs liés à la plante dépendant de Ia variété :

Trois variétés d'échalote sont présentes dans le test.

Variété Caractéristiques

N'Galamadian -bulbes de forme plus ou moins ovale
-3 à 4 bulbilles/bulbes
-rendements obtenus dans la zone : de 20 à 30 t/ha

Mamoutou diaba ou
Diaba miseni

-petits bulbes de forme ronde

-6 à 7 bulbilles/bulbe
- rendements obtenus dans la zone : de 20 à25 tJha

83 diaba -bulbes de forme ronde
-3 à 4 bulbilles/bulbes
- rendements obtenus dans la zone : de 20 à 30 tlha

Source : IER

* Les facteurs techniques :

,la date de repiquage : dans I'essai, les dates de repiquage se sont étalées du 2811 1/95 au

09/01196.
-les problèmes phytosanitaires intervenant sur les cultures

-la densité : la densité testée est de 70 plants/m2, les paysans ont repiqué entre 27

plants/mz et70 plants/mz.La densité testée est donc la plus élevée.

-la fertilisation : elle est contrôlée dans deux traitements, it a été difficile d'évaluer

précisément la fertilisation perysanne.

13-Des rendements très variables sur I'ensemble des essais

* Des rendements très variables

Le rendement moyen obtenu sur les 99 placettes est de 23,8 t/ha, minimum de 0,5 t/ha et

maximum de 5 8 t/ha. Les rendements sont très variables (CV de 60%). La composante variant

le moins est le nombre de bulbilles par bulbe (CY:27.6'Â), clesj3ne cj!rygteristique de lg
vg{lg!_e,. Les poids des bulbes et des bulbilles présentent de CV supérieurs à celui du

rendement de I'ordre de 75%. La plupart des composantes présentent donc une forte

variabilité.

Tableau 3. I . 1 : Valeur moyenne des composantes de rendement observées sur

l'échantillon global :

Minimum Movenne Maximum Ecart-type CV

Rendement (t/ha) 0.5 23.8 58 14.4 60.4

Poids d'un bulbe (g) 1.3 49.5 r63 38 7 6.5

Nb bulbes/m' 27 52.6 70 13.4 27

Nb bulbilles/bulbe 2 3.5 7.4 0.9 27 .6

Poids d'une bulbille (g) 0.4 t4.6 52.3 r 0.9 75

l8



Poids d'un bulbe en fonction du nombre de bulbes par mr
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Tableau 3.1.2 : Conélation entre le rendement et les composantes de rendement :

Rendement Nb de

bulbes/m'
Poids d'un

bulbe
Nb bulbilles/bulbe

Nb de bulbes/m2 -0.00

0.87

0.29

0.8 r

-0.41

0.18

-0.41

0.2

0.92 -0.t2

Poids d'un bulbe
Nb bulbilles/bulbe
Poids d'une bulbille

Le nombre de bulbesim2 est fixé par la densité de repiquage. La densité initiale (nombre
de bulbes/m2) ne semble avoir aucune influence sur le rendement (Figure 3.1.1).Celui-ci
dépend du poids du bulbe (r:0.87). Le poids d'une bulbille explique à lui seul 65Yo du
rendement (r:0.81) (Figure 3.1.2). L'influence du nombre de bulbilles par butbe est beaucoup
plus réduite (r:0.29).

Le poids d'un bulbe est également plus lié au poids d'une bulbille (r:0.92) qu'au
nombre de bulbille par bulbe (e0.2).

Le rendement dépend donc des conditions de croissance des bulbes, les facteurs pouvant
modifier le rendement interviendraient après le stade de bulbification.

Le tracé de la courbe potentielle (Figure 3.1.3) poids d'un bulbe:f(nombre de
bulbesim2) permet d'illustrer I'influence du poids des bulbes et du nombre de bulbes/m2 sur le
rendement. Pour atteindre le rendement maximal de 58 t/ha (tel qu'il ressort des essais), un
minimum de 35 bulbes/m2 est nécessaire. En dessous de cette densité, le rendement maximum
ne peut être atteint qu'avec un poids de bulbe atteignant 160 g pour la variété N'Galamadjan et
1 10 g pour Ia variété B3 diaba.

Le tracé de la coube potentielle (Figure 3. I .4) poids d'une bulbille-f(nombre de
bulbille/bulbe) montre que pour atteindre le poids d'un bulbe maximal, 160 g dans les essais,
un nombre minimum de 3,5 bulbilles/bulbe doit être atteint.Le poids maximum obtenu dans
I'essai d'une bulbille est de 52 g.

14-L'effet du traitement sur les composantes du rendement

Pour ôter la variabilité intraparcellaire, nous avons fait l'étude sur les moyennes de
chaque traitement par exploitation. Les résultats s'analysent comme des essais en bloc : 3

traitements (A, B, C) par bloc, chaque bloc correspondant à une exploitation. Nous avons
donc 33 observations.

Nous avons réalisé ainsi une analyse de variance sur les moyennes pour voir I'effet des
traitements fertilisation et densité sur le rendement et les composantes du rendement ( poids
des bulbes, poids et nombre des bulbilles).

Deux facteurs sont pris en compte : le facteur exploitation et le facteur traitement.

Les variables à analyser sont : le poids des bulbilles, le nombre de bulbillesibulbe, le
poids des bulbes, le rendement.



141-Effet traitement sur le poids des bulbilles

Résultats de I'analvse :
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Une importante partie de la variabilité des poids des

I'importante variabilité entre les exploitations. Cette différence

differences entre techniques culturales d'un paysan à un autre.

Il existe également un effet traitement sur le poids des

proba- 1 
o/o).

Test de Newman-Keuls au seuil de 5% :

VAR. TOTALE
VAR.FACTEUR 1

VAR. BLOCS

VAR.RESIDUELLE 1

Type de EraiEement

1

2

3

VAR. TOTALE
VAR. FACTEUR 1

VAR. BLOCS
VAR.RESIDUELLE 1

MOYENNES GROUPES HOMOGENES

18. t4 A
L6.25 A
9.44 B

I'analyse :

S.C.E. DDL

2r.89 32
.,

z. tL

14 .43 10
4.75 20

CARRES MOYENS TEST F
0.68
1.35 5.'7L
L.44 6.08
u . z.r.

S.C.E. DDL CARRES MOYENS TEST F

3297 .48 32 102.73
460.3 9 2 230 .20 5.87

2042 .2L 10 204 .22 5.20
784 .87 20 39 .24

PROBA E.T. C.V.

0.0099
0.0009

6 .26 42 .9t

bulbilles est expliquée par
entre exploitation traduit les

bulbilles (F:5.87 avec une

Il existe une différence significative entre les traitements I et2 d'une part et le

traitement 3 d'autre part :

-le facteur fertilisation ne semble pas avoir d'effet sur le poids des bulbilles (pas de

différence entre le traitement 1 et?)
-en revanche une densité élevée implique un poids des bulbilles faible.

142-Effet traitement sur le ncmbre de bulbilles/bulbe

Résultats de

PROBA

0.0109
0.0003

E.T. C.V.

0.49 l-4.0t

De même que sur la composante poids des bulbilles, la variabilité entre les exploitations

explique une importante partie des variations du nombre de bulbilles/bulbe et I'effet traitement

est mis en évidence (F:5 .71 avec une probæI%).

Test de Newan-Keuls au seuil de SYo :

Type de traiEemenÈ MOYENNES GROUPES HOMOGENES

3 3.87 À

2 3.39 B

I 3.19 B

Le test de Newman-Keuls au seuil de 5% met

entre Ie traitement 3 d'une part et les traitements 1 et

en évidence une différence significative
2 d'autre part. La fertilisation ne semble

20
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Il existerait un effet à peine compensatoire entre le nombre de bulbilles/bulbe et le poids

de celles-ci. Lorsque la densité est élevée, le nombre de bulbilles/bulbe est élevé et leur poids

faible. Le poids final du bulbe reste cependant inférieur à celui en densité plus faible.

143-Effet traitement sur le poids des bulbes

Résultats de I'analvse :

A I'image des deux composantes du poids des bulbilles et du nombre de bulbilles/bulbe,

la variabilité s'explique en partie par celle des exploitations et une différence significative

entre traitement est montrée (F:3.9 avec une probæ3%).

Ty6re de t,raîtemenE MOYENNES GROUPES HOMOGENES

VAR.TOTÀJ,E
VAR. FACTEUR 1

VAR. BLOCS

VAR.RESIDUELLE 1

VAR. TOTÀI,E
VAR.FACTEUR 1

VAR. BLOCS
VAR. RESIDUELLE ].

58.44 A
55.4r- A
34.'78 B

S.C.E. DDL CARRES MOYENS TEST F
43108.58 32 134?.15
3646.95 2 L823 .47 3 .99

30318.91 10 303r.89 6 .63

9!42.82 20 451.L4

PROBA E.T. C.V.

0.0342
0.0002

21.38 43 .22

PROBA E.T. C.V.

0.5209
0.0000

5.03 21.8t

Le traiterrent 3 se distingue des deux autres : seule la densité a un effet sur le poids des

bulbes, une densité élevée entraîne une diminution du poids des bulbes. La différence entre les

poids moyens des bulbes est de 20 g.

144-Effet traitement sur le rendement

Résultats de I'analvse :

S.C.E. DDL CÀRRES MOYENS TEST F
6228 .83 31, 200.93

34.54 2 17.27 0-58
5Zt4 .45 10 5?1.45 22.63

479 .84 19 25 .25

La difference entre les exploitations explique à elle seule la grande variabilité de

rendement. Aucun des traitements n'a d'effet sur le rendement final. Ceci est confirmé par les

valeurs moyennes des rendements proches dans les trois traitements.

Tableau 3. I .3 : Moyenne des rendements pour chaque traitement

Traitement Rendement moyen (t/ha) CV

Témoin 24.3 6r.5%

Fertilisation 23.2 63.0%

Fertilisation + densité 24.1 56.6%

2l
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r
En résumé, on constate que I'essai fertilisation n'a eu d'effet ni sur le rendement, ni sur

I ses composantes par rapport à la fertilisation paysanne (pas de différence significative entre le

I traitement paysan et la fertilisation testée).
La densité quant à elle présente un effet non pas sur le rendement final mais sur ses_

composantes. Une forte densité, de 700 000 plants/ha joue sur le poids des bulbes et dq'
bulbilles : elle entraîne une diminution du poids des bulbes constitués de petites bulbilles plus ll'
nombreuses par bulbe que pour des densités plus faibles. Ce résultat est intéressant car Ï
I'obtention de petits bulbes est recherchée pour assurer une meilleure conservation. 

--d

15-Les autres facteurs semblant interuenir sur Ie rendement

-La variété :

On constate que dans cet essai, les CV des rendements par variété sont très importants
aussi est-il difficile de définir un effet variété.

Tableau 3.1.4 : Moyenne des rendements (tÆra) par vaiété

Variété Minimum Moyen Maxirnum cv%
N'Galamadian 2.5 24 57.5 s9.9
Mamoutou Diaba 3.5 27.5 51.5 54.6

83 diaba 0.5 19.1 3 8.5 OJ.J

'le-rei 
:

Tableau 3.1 .5 : Rendements moyens (t/ha) obtenus sur chaque type de sol :

Type de sol Minimum Moyen Maximum cv%
Sableux (seno) 0.5 I 1.5 )L 70.5

Argiieux 3.5 29.2 58 41.7

Argiio-sableux 26 4l 51.5 18.6

NB: le sol argilo-sableux ne concerne qu'une exploitation (9 stations), aussi faut-il considérer ce

rendement moyen élevé avec précaution.

Les rendements les plus faibles sont obtenus sur les sols de fype seno. Le rendement
moyen obtenu est de 11,5 t/ha, variant de 0,5 à 38 tlha. On note que lorsque le poids des

bulbes et des bulbilles est limitant pour I'obtention du rendement maximum (figure 3.1.5), il
s'agit de parcelles se trouvant sur un sol sableux.

Les sols seno sont des sols drainant, peut-être s'agit-il d'un effet de stress hydrique. On
peut émettre I'hypothèse d'un problème lié à un manque d'eau sur ces cultures du fait d'une
réserve utile plus faible surtout en période de saison sèche. On peut penser que sur ces sols,

les quantités d'eau apportées ou la fréquence des apports n'ont pas été suffisantes.
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Conclusion

Les écarts de rendements s'expliquent principalement par les différences liés aux

exploitations. Ceci traduit les différences de maîtrise technique de chaque exploitant et les

problèmes particuliers qu'ils ont pu rencontrer (déssechement des bulbes mères ou des feuilles

chezcertains, attaque de vers...).

La densité a une influence sur les composantes du rendement : une forte densité entraîne

une diminution du poids des bulbes à la récolte, ce poids étant limité par les bulbilles de poids

également faible (malgré leur nombre plus élevé). Cela est intéressant pour assurer une

meilleure conservation.

On constate qu'il n'existe ni un effet densité, ni un effet fertilisation sur le rendement

final. En revanche, le facteur sol semble avoir une influence sur celui-ci, avec I'obtention de

rendements plus faibles sur les sols sableux. Il serait peut-être nécessaire d'apporter un appui

concernant I'irrigation (dose et fréquence des apports) pour les agriculteurs exploitant un sol

sableux.
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II-PLACB DU MARAICHAGB DANS LE FONCTIONNEMENT DES

EXPLOITATIONS

1-Description des exploitations

I I -Proposition d'une tipologie des producteurs maraîchers

La typologie initiale a été conçue à partir de critères caractérisant I'exploitation dans son

ensemble. L'étude que nous devons réaliser ne porte pas sur les exploitations agricoles mais

sur les producteurs maraîchers (plusieurs individus dans une même exploitation peuvent

pratiquer le maraîchage avec des objectifs et des stratégies totalement différents). Aussi nous

avons jugé nécessaire de définir des types de maraîchers.

Un premier facteur de distinction entre les maraîchers est le mode d'exploitation du

jardin :

-mode d'exploitation collectif : dans ce cas, comme en riziculture, la gestion du jardin

est assurée entièrement par le chef d'exploitation (CE) mais toute la famille participe à la mise

en valeur du jardin. Ce cas est très fréquent chez les familles Miniankas. Dans ce cas, le

revenu issu du maraîchage est géré par le chef de famille.

-mode d'exploitation individuel : les superficies maraîchères so. tt partagées entre le CE

et les dépendants. Chacun gère de façon autonome sa parcelle. Dans ce cas très fréquent au

niveau des grandes familles Bambara, le CE fait la répartition des parcelles entre les differents

chefs de ménages suivant le lignée matrimoniale (les frères de même mère sont associés).

Pour une même lignée, les chefs de ménage se partagent leur part et chacun gère sa parcelle

qu'il peut exploiter collectivement avec sa femme (monogamie) ou céder en partie à ses

femmes (polygamie). Les frères cadets célibataires sont généralement associés au frère aîné

(COULIBALY, lgg2). Les revenus du maraîchage sont alors destinés à la satisfaction des

besoins personnels de I'exploitant (gestion individuelle des revenus).

Au sein de ces deux grands groupes de maraîchers d'autres facteurs interviennent et

permettent de caractériser plusieurs types de maraîchers.

Ainsi cinq groupes ont été constitués à partir des thèmes suivants :

-fype d'exploitation du maraîchage : individuelle ou collective
-sexe de I'individu
-superficie maraîchère totale
-statut foncier des parcelles maraîchères

-diversité des spéculations.

(Figures 3.2.1 et 3.2.2)
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Groupe I : Les grands producteurs en collectivité

Il concerne les producteurs travaillant sur de grandes superficies maraîchères,
supérieures à 70 ares (moyenne de t hectare), qu'ils exploitent de façon collective. Tous ces
maraîchers, chefs d'exploitation, sont du village N10 (village réaménagé par Retail I) et
appartiennent à I'ethnie Minianka, ce qui justifie le mode d'exploitation : "Chez les
Miniankas, le respect pour le chef de famille est absolu : celui-ci assure la gestion de
I'ensemble des sources de revenu de Ia famille, dont les membres travaillent collectivement.
L'esprit cornmunautaire est à la base de leur culture" (BERETE, 1991). L'exploitation
collective permet de valoriser au maximum la main d'oeuvre familiale.

Ils essaient de valoriser au mieux I'activité maraîchère : utilisent les parcelles de casier-
riz pour avoir une plus grande superficie maraîchère, font du maraîchage en hivernage, sont
spécialisés dans deux productions, l'échalote et la tomate, et possèdent une certaine maîtrise
des techniques culturales et de conservation. Tous adhèrent au contrat SOMACO, ce qui leur
permet d'écouler totalement leur production de tomates dès la récolte.

Groupe II : Petits producteurs en collectivité

Il est constitué également de paysans pratiquant le maraîchage de façon collective. Les
productions sont beaucoup plus faibles que celles du groupe I, car les superficies maraîchères
sont plus petites, inferieures à 40 ares (moyenne de 17,I ares). Ils exploitent exclusivement
sur des soles maraîchères, la majorité habitant dans des villages non réaménagés.

Ces exploitants appartiennent majoritairement à I'ethnie Minianka, on trouve aussi des

Bambara, Peulh et Sarakolé.

Groupe III : Producteurs individuels se diversilîant

Il est constitué de maraîchers exploitant individuellement des superficies supérieures à
10 ares (moyenne de 35,8 ares), à la fois sur les soles maraîchères et sur le casier riz. Ils
essaient de valoriser au mieux l'activité maraîchère en diversifiant la production pour assurer
un certain revenu en cas de mauvaise récolte ou problème d'écoulement d'un produit sur le
marché.

Groupe IV : Petits producteurs individuels

Il est constitué des autres producteurs exploitant individuellement de petites superficies
maraîchères, inférieures à 10 ares (moyenne de 7 ,7 ares).

Groupe V : Femmes

Les femmes sont regroupées, en effet même si au sein du groupe il existe des écarts en
terme de superfrcies maraîchères, les objectifs et stratégies de ces productrices restent les
mêmes. Il s'agit pour elles d'une activité individuelle dont les revenus leur sont propres. La
majorité se sentent lésées lors de la répartition des parcelles maraîchères. Les épouses des
producteurs du groupe I ont les plus grandes superficies maraîchères, dans les casiers riz. Les
autres travaillant sur des superficies de taille moyenne ont été amenées à louer des parcelles
pour augmenter leur production et donc leur revenu. Elles ont tendance à diversifier leur
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production dont un des objectifs est d'avoir une diversité de légumes à mettre dans la sauce

quotidiennement.

Les critères définissant les deux typologies ne se situent pas à la même échelle au

niveau de la famille. La typologie de Jamin définit I'exploitation dans son ensemble et les

types de maraîchers se réfèrent à un ou plusieurs individus d'une même famille.

Comparaison des deux typologies, celle proposée et celle de Jamin par un croisement.

(Nombre d'individu selon la typologie)

Typo.Jamin Type A Type B Type C Type D

Typo.Maraîchage
Groupe I I 3 3 0

Groupe II 2 3 3 I
Groupe III 3 f, 7 0

Groupe IV 0 4 1 0

Groupe V 4 J 6 0

Le croisement des deux typologies montre qu'il n'existe pas de relation étroite entre le

type d'exploitation rizicole et le type de maraîcher, ce à quoi on pouvait s'attendre puisqu'en

terme de maraîchage on s'intéresse à chaque individu pratiquant cette activité au sein d'une

famille alors que les types définis pour la riziculture se réferent aux caractéristiques de la

famille entière.

Dans, Ia présente étude, pour mettre en évidence certaines stratégies de production des

maraîchers, nous nous sommes basés sur les types de maraîchers et non pas sur les types de

familles.

12-Les mollens de production et leur évolution

I2 I -Le foncier

Sur un ensemble de29 familles, la superficie totale maraîchère exploitée est de 16,2ha.

Tableau 3.2.1 : Superficie maraîchère totale par type de famille :

Type de famille A B C D

S uperficie moyenne maraîchère (ares) 91 45 49 65

Minimum-Mæcimum (ares) 20-338 9-1 30 5-1 50 40-90

Les grandes famitles (A) ont les plus grandes superficies maraîchères puisque de plus

grandes surfaces leur sont attribuées par I'Office du Niger (la distribution étant proportionnelle

au nombre de personnes actives de la famille).
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La surface moyenne par famille est de 53,8 ares; en 1992 sur un échantillon de 72
exploitations, elle était de 43,7 ares. Cette augmentation de 23% des superficies traduit
I'intérêt croissant des producteurs pour cette activité.

La superficie moyenne exploitée par individu (échantillon des 5l maraîchers) est de 33
ares, variant de 1 à 250 ares (cas de I'exploitation collective).

Tableau 3.2.2 : Superficie moyenne exploitée suivant le type de maraîchers :

Type de maraîcher Surface moyenne exploitée en maraîchage (ares)

I
II
III
IV
V

101 ,0
15,4

34,9
7,7

8,8

Les exploitants en collectivité du N10 (type I) mettent en valeur de grandes surfaces
maraîchères par rapport à tous les autres maraîchers.

122-Le mode de mise en valeur et la répartiîion des superficies au sein de I'exploitation

Il existe trois modes de mise en valeur pour le maraîchage :

-mise en valeur collective : tous les membres travaillent sur les mêmes parcelles.
-mise en valeur individuelle : chaque exploitant de la fanrille a sa propre parcelle qu'il

gère de façon autonome.
-mise en valeur à la fois collective et individuelle : outre la collectivité, certains

membres de la famille exploitent des parcelles à titre individuel.

Sur l'échantillon des familles, 50% exploitent le maraîchage de manière individuelle et
Ies autres de manière collective. Dans le cas de la mise en valeur individuelle du maraîchage,
les superficies maraîchères sont attribuées par le CE à chaque ménage de la famille
proportionnellement à la taille du ménage. La répartition entre les individus au sein du
ménage se fait sur une base égalitaire entre les femmes d'une part et les hommes d'autre part.

La répartition des terres maraîchères se fait dans tous les cas en la défaveur des femmes.
Au cours des enquêtes post-récolte, 56% des femmes enquêtées se sont plaint ne pas avoir
suffisamment de parcelles au moment de de I'attribution.

Dans certaines exploitations collectives, des membres de la famille ont leur propre
parcelle qu'ils exploitent individuellement.
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Tableau 3.2.3 : Nombre total de personnes sur l'échantillon pratiquant le maraîchage
individuellement :

Nombre total de

femmes
Nombre total

d'hommes
Pourcentage de

femmes
Expl. individuelles (15) 30 39 43,syo
Expl. collectives (14) 26 J 89,60/0

Dans les exploitations collectives, ce sont surtout les hommes qui travaillent sur les
terres maraîchères collectives; les femmes ont leurs propres parcelles. La superficie exploitée
par I'ensemble de ces individus dans les exploitations collectives représentent 25% de la
surface totale exploitée. Ceci révèle une tendance à I'exploitation individuelle du maraîchage
dans les familles.

Au total, 3,5 ha sont cultivés par les femmes sur I'ensemble des 29 familles soit22oÂ de
la superficie totale. Au niveau des exploitations individuelles, les femmes représentent 43,50/o

des producteurs mais n'exploitent seulement que 30,5olo des terres.
Cependant, la place des femmes dans les exploitations tend à devenir de plus en plus

importante : on note une légère augmentation du nombre de femmes pratiquant le maraîchage
dans les exploitations individuelles puisqu'elles représentaient en 1992 38% des attributaires
et exploitaient 24% de la superfTcie totale maraîchère.

I 2 3 -LIne attgmentation des sttperficies maraîchères

La norme d'attribution de soles maraîchères dans le cadre du projet de réaménagement
Retail n'a pas évolué depuis 1992, à savoir 2 ares/PA dans chaque famille. Cependant on note
une augmentation des superficies : ce phénomène s'explique d'une part par la pratique
croissante du maraîchage dans les casier-rtz, d'autre part par la location de tenes (bien que la
location de terres soit formellement interdite par l'Office du Niger).

Les paysans ont tendance à faire de plus en plus de maraîchage sur les casier-riz.36,6Yo
des familles en 1996 ont fait du maraîchage dans les rizières contre seulement 15% en 1992.

Sur les 51 individus, 59% des parcelles sont exploitées sur le casier-riz (principalement
sur les soles de simple culture) contre 30% sur les soles maraîchères et ll% sur des terres
louées. Ces proportions varient nettement selon les villages (Figure 3.2.3).

Au Nl0, 887o des surfaces maraîchères sont exploitées en casier-riz sur la sole de simple
cultue. La cultwe sur rizière permet d'augmenter les superficies totales maraîchères et le riz
d'hivernage peut ainsi profiter des anières-effets de la fumure organique apportée aux cultures
maraîchères. Les soles attribuées pour le maraîchage servent dans ce cas souvent de
pépinières. Les maraîchers des villages N10 et de KouTan-Coura augmentent leur superficie en
moyenne de 0,1 à 0,2hapar an sur la sole de simple culture.

Dans les villages Nl, N5 et N8, la part des surfaces louées est importante : eile
représente 41 Yo des terres maraîchères chez les individus du Nl,36Vo au N5 et 64Yo au N8.

Les exploitants du Nl ont été amenés à louer des terres; en effet, les terres d'extension
du village, auparavant exploitées pour les cultures légumières, font I'objet de nouvelles
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constructions et ne sont plus exploitables. Dans ce village, contrairement au village N10, les
casier-riz sont peu utilisés pour le maraîchage car les terres sont souvent éloignées du village.
De plus, exploiter sur des terres appartenant à la collectivité alors que le maraîchage est dans
ce cas une activité individuelle amènerait des difficultés de répartition des terres, dans la
mesure où tous les membres de la famille n'en tbnt pas.

Les maraîchers des villages N5 et N8 n'ont pas exploité en 1996 dans les casier-iz car
ils craignaient que les travaux de réaménagement prévus pour cette campagne ne débutent. Ils
se sont orientés vers les villages réaménagés pour la location de terres : ainsi les paysans du
N8 louent des terres auNl0 et ceux du N5 au N7.

Au Km 39, Ie maraîchage se pratique principalement (à 94%) sur les soles dégagées à
cet effet : d'une part il n'est pas dans les habitudes des colons de cultiver sur les casier-riz,
d'autre part, la pratique du maraîchage peut être confrontée soit au débordement d'eau sur une
parcelle de contre-saison (dû à I'inigation du riz de contre-saison) soit à la divagation des

animaux sur une parcelle de simple culture.

La tendance à la location de terres ou à la pratique du maraîchage sur le casier-riz, sur
simple ou double culture, met en évidence le manque de soles maraîchères dégagées, exprimé
par I'ensemble des exploitants.

43% des maraîchers déclarent augmenter leur surfaces maraîchères chaque année. Dans
les autres cas les superficies maraîchères n'ont pas augmenté ou ont diminué depuis piusieurs
années pour les raisons suivantes :

-lr: blocage fbncier rend la location difficile (problème rencontré par les producteurs du
Km39 et du N5);

-la difficulté de cultiver sur les rizières dans les zones non réaménagées (cas du N5 et du
NB) à cause des travaux;

-une majorié de femmes est confrontée au problème de manque de main d'oeuvre.

2-Le système de culture

2 1-L'occupation des surfaces maraîchères

Au total, 13 spéculations sont cultivées par I'ensemble des maraîchers suivis (Figure
3.2.4).

Tableau 3.2.4: Répartition des superficies par culture et pourcentage des producteurs les
cultivant (51 maraîchers) :

Cultures %o du total des terres maraîchères cultivées % des producteurs

Echalote
Tomate
Patate
Ail
Autres

40%
38%
t0%
ro^
t0%

94%
45%
20%
12%
s9%
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Les autres spéculations concernent le gombo, le melon, le piment, le chou, I'aubergine,

la laitue, le manioc, le concombre, le violet de Galmi.

On constate que le maraîchage est dans I'ensemble peu diversifié. L'échalote et la tomate

restent les deux piincipales spéculations, elles occupent à elles deux 78Yo des superficies

maraîchères totales. Elles r.prér"ntent les plus grandes superficies moyennes chez I'ensemble

des individus : 14,7 ares pour l'échalote et 25,8 ares pour la tomate.

22-Choix des spéculations :

L'échalote et la tomate sont des cultures traditionnelles cultivées sur de grandes

superficies car 1a demande en est importante. En effet ce sont les deux légumes de base dans

la sauce quotidienne.

L'échalote reste la spéculation la plus choisie par les maraîchers,94Yo en produisent. Il
s'agit d'une culture traditionnelle que la majorité des producteurs estiment maîtriser car ils la

cultivent depuis longtemps. Outre cet aspect, l'échalote présente l'avantage de pouvoir être

conservée ce qui autorise des ventes étalées sur I'année.

Le groupe I se caractérise par la production quasi exclusive de l'échalote et de la tomate

(5 exploitants sur 7 ne cultivent que ces deux spéculations), ces deux cultures couvrent en

effet chezces exploitants 98 % des superficies maraîchères. Ces maraîchers estiment maîtriser

de mieux en mieux les techniques de production de ces deux spéculations et ne cherchent pas

à se diversifier.

Le contrat établi entre la SOMACO et le Nl0 depuis 2 ans est en partie responsable de

la motivation des paysans pour la production de la tomate : 6 exploitants sur 7 adhèrent au

contrat. Dans ce contrat, la SOMACO s'engage à fournir la semence à 37 ,5 FCFA/g (contre

100 FCFA/g par PROMA DELTA et 180 FCFA/g sur le marché) et les produits

phytosanitaires aux Organisations Paysannes. Ces dernières s'engagent à vendre la totalité de

ia production à la SOMACO au prix fixé de 35 FCFA/kg. Dans le contrat, les surfaces,

quantité de semences, les périodes de semis et de repiquage sont fixées. Ce principe de

contractualisation offre aux producteurs I'assurance d'un débouché de commercialisation de

ler:r produit.

Le groupe II produit principalement l'échalote (67 7o des surfaces) et de I'ail (12 %)

cultivée par les producteurs du Km39. Les autres spéculations sont rares car les superficies

sont timitées pour produire davantage et plus diversifié.

Le groupe III est celui des producteurs se diversifiant le plus, 6 cultures sont produites;

les superficies moyennes de l'échalote, de la tomate, de la patate douce et des autres

spéculàtions représentent chacune 20 à 30 % des surfaces maraîchères totales. 67 04 d'entre

eux produisent au minimum 3 spéculations (maximum 6 cultures). Les producteurs de

Kouian-Coura choisissent de se diversifier pour avoir des rentrées d'argent étalées sur la

campagne grâce aux périodes de vente différentes des produits maraîchers.

I
I
I
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Le groupe des femmes produit en priorité l'échalote (68 %), puis la tomate (15 %) et les
autres légumes sur 20 % des surfaces : cette diversification a pour principal objectif
I'autoapprovisionnement de légumes divers qu'elles mettent dans leur sauce; la vente du
surplus constitue par ailleurs un petit bénéfice.

Dans I'ensemble, les maraîchers ont tendance à faire les mêmes spéculations d'une année
sur I'autre. Ceux qui désirent produire de nouvelles spéculations le font suite à la réussite d'un
voisin ou s'ils estiment que les débouchés de commercialisation sont favorables. Certains
aimeraient se diversifier mais se trouvent confrontés à plusieurs facteurs :

-coût élevé et approvisionnement diffrcile en semences;
-manque de temps et de main d'oeuvre pour les maraîchers pratiquant le riz de contre-

saison;
-manque de superficies et dans ce cas ils se limitent aux spéculations traditionnelles

dont ils maîtrisent davantage les techniques culturales. Cette raison est évoquée surtout par les
petits maraîchers en collectivité et les femmes.

Beaucoup de maraîchers ont abandonné la cultwe de certains légumes depuis le début
de leur activité. Ceci est courant lorsque la culture n'est pas suffisamment rentable et lorsque
se posent des problèmes techniques (maîtrise imparfaite des pratiques culturales, problèmes
phytosanitaires).

23-Saisonnalité de la production

La période propice à I'implantation des cultures maraîchères est la contre saison froide
(de novembre à janvier). C'est aussi à cette période que les travaux rizicoles sont moindres.
Mais certaines spéculations telles que la patate douce, le mais, le manioc se cuitivent toute
I'arurée. Le gombo se cultive en début de saison chaude, alors que le chou et la laitue sont
calés sur la période froide.

Tableau 3.2.5 : Dates de mise en place des cultwes

Cultures Date de mise en place Dates de récolte
Echalote
Tomate
Ail
Patate douce

du 4/1 I/95 au 8102196

du 1/11195 au28101196
du 7110195 au 3/12195
de novembre à février

du 25102/95 au 10105196

du 1102/96 au 13104196

du l0/03 /96 au 18/03/96
de mars à juin

Les producteurs duNlO et du Nl adhérant au contrat SOMACO ont repiqué en premier
les tomates. Ils étaient tenus de suivre le calendrier de mise en place de la culture fixé par la
SOMACO:

Villages Date de repiquage

N10
N1

du 3/1 Il95 au l4ll1l95
dul5/12195 au20ll2l95

I
I
I
I
l

I
I

I
t
l
I
I
I
I

Cet échelonnement des dates de mise en place permet d'étaler les récoltes de tomate.
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Les paysans peuvent également faire du maraîchage en en hivernage. Les cultures

d'hivernage sont installées en juin-juillet. Certaines spéculations (patate) le sont pendant la

contre-saison chaude (mars-avril) car la tubérisation est meilleure à la fin de la saison sèche.

Sur les 5l individus, 28 font du maraîchage en hivernage. Les spéculations cultivées

sont les suivantes : la patate douce, le mais, le gombo, le concombre et dans une moindre

mesure la courge, I'oseille de Guinée et la tomate.

Le mais, la patate et la tomate sont cultivées sur les parcelles maraîchères ou sur des

parcelles hors-casier. Les autres cultures, produites en vue de I'autoconsommation, sont la

plupart du temps cultivées en bordure des champs de riz.

Tableau 3.2.6: La pratique du maraîchage en hivernage par village :

Villages Nombre d'individus Pratiquant le

maraîchage en hivernage

Nl0
N1

Km39
Kouïan-Coura

N8
N5
M2

13 sur 13

aucun

6sur6
3sur5
3sur8
2sur3
2sur3

La pratique du maraîchage est variable d'un village à I'autre. Différentes raisons peuvent

expliquei I'ubr.nce de maraîchage en hivernage. D'une part, les travaux de récolte du riz de

contre-saison et ceux de prépaàtion du sol pour la cult.ue du riz d'hivernage demandent

souvent beaucoup de temps et de main d'oeuvre ce qui empêche certains paysans de se

consacrer à une autre culture (cas des maraîchers individuels du Nl).
D,autre part la culture en hivernage s'avère parfois impossible à cause des problèmes

d,inondation pendant la saison des pluies dans les zones non-réaménagées (cas de 6

maraîchers du N5 et du N8) et des dégâts provoqués par la divagation des animaux.

24-Techniques de Production

241-Gestion de lafumure organique

Nature de la fumure organique :

Elle provient essentiellement de I'enclos familial, à ce titre plusieurs types de fumure

organique sont utilisés : le fumier simple issu des litières de petits ruminants ou de celles des

bovins, le fumier amélioré, mélangé à une certaine quantité de paille, et la fumure constituée

des ordures ménagères accumulées.

Traditionnellement une grande quantité de la fumure organique disponible est utililisée

sur les superficies maraîchères. Suite à la dévaluation, les paysans ont eu tendance à

privilégier l,utilisation de la fertilisation organique par rapport à celle minérale, le prix des

engrais minéraux ayant augmenté. cet intérêt croissant pour la fumure organique crée une

importante demande que la production ne peut satisfaire, beaucoup de producteurs se sont



Quantité de fumure organique apportée par les
différents groupes sur les cultures d'échalote, de tomate

et d'ail

l(
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o
t!
ol
J

o
(Ïl

ol

450,00

400,00

350,00

300,00

250,00

200,00

1s0,00

100,00

50,00

0,00

E Fumure sur tomate

I Fumure sur échalote

OFumure sur ail

Figure 3.2.5

Figure 3.2.6

!1 12 A3 a4 15 g

Doses d'engrais apportées par spéculation selon le
groupe

I
I

I

i-
I

I

I
T!

I

T

.R

-,
I

Â

4

?

2

1

0

iI
I

T

I
1

I

Iï
I

+
I

I

T
I



T

I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

plaint ne pas en avoir suffisamment. Certains maraîchers achètent des charrettes de fumier

mais beaucoup qui désireraient s'en procurer n'en trouvent pas à acheter.

100% des exploitants apportent de la fumure organique. Les doses apportées sur les

cultures sont très variables puisqu'elles dépendent d'une part des quantités disponibles sur

I'exploitation et des pratiques culturales de chaque exploitant. En moyenne, 125 kg de fumure

otg*ique par are sont apportés sur I'ensemble des spéculations maraîchères.

Le manque de fumure organique disponible amène les producteurs à adopter certaines

stratégies quant à la répartition de celle-ci sur les différentes spéculations.

Dans tous les cas, les quantités de fumure organique apportée sur l'échalote et I'ail sont

largement supérieures à celle apportée sur la tomate. En moyenne 85 kg/are, 220 kglate et 300

kg/arc sont mis respectivement sur les cultures de tomate, échalote et ail. Cet écart s'explique

p* t.r techniques différentes d'apport du fumier sur ces spéculations : le fumier est réparti sur

la totalité des planches d'échalote et d'ail au moment du deuxième binage (environ un mois

après le repiquage) alors que pour la tomate, la fertilisation se fait par poquets avant le

répiquage et au deuxième binage pour concentrer la fumure organique autour du plant, ce qui

permet ainsi une certaine économie de fumier.

Les différences de doses apportées par les divers groupes de maraîchers (Figure3.2.5)

peuvent s'expliquer par les superficies totales fertilisées : les groupes cultivant de petites

surfaces maraîchères (II, IV et V) peuvent se permettre de fertiliser beaucoup à I'are. Les

paysans cultivant de plus grandes surfaces et notamment sur le casier-riz répartissent

generalement Ia fumure sur I'ensemble ,lu casier (même si la totalité n'est pas occupée par une

spéculation maraîchère) pour faire bénéficier le riz des arrières-effets fertilisant, d'oir les

faibles quantités apportées à I'are des groupes I et III.

2 4 2 - La fer ti I i s ation minér al e

La fumure minérale (urée et phosphate d'ammoniac) est utilisée par I'ensemble des

maraîchers mais tous n'utilisent pas les deux engrais. La fumure minérale fait I'objet de

prudence de la part des producteurs du fait de ses effets sur la conservation.
,,En général, on reconnait que I'urée augmente la putréfaction des produits et le

phosphate d'ammoniac permet par exemple une meiileure conservation de l'échalote. A

I'inverse, I'urée donnerait des bulbes difficiles à conserver." (DPR/ARPON,1988)

La fertilisation n'est basée sur aucune norïne technique. Seuls les producteurs de tomates

sous contrat ont été conseillés par la SOMACO sur les doses de fertilisants à apporter (au total

10,5 kg d'engrais/are pendani toute la période de culrure). Cependant aucun exploitant n'a

respectè ces doses : les doses moyennes apportées par les producteurs de tomate SOMACO

sont 2,4kglare d'urée et 0,9 kg/are de phosphate d'ammoniac.

Cependant les quantités d'engrais restent très variables suivant les exploitants (Figure

3.2.6): le grands producteurs ont les plus faibles quantités à I'are (du fait des grandes

superficies); en revanche les femmes apportent des doses d'engrais très importantes.
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Tableau 3.2.7 : Quantité d'engrais minéral par spéculation

Quantité d'engrais

minéral (kgiare)
Echalote Ail Tomate

1996 t992 1996 t992 1,996 1992
Urée
Phosphate

3,8
2,6

0,6

0,9

1,7

lr5
0,8

l,l
2

2

0,5

I

Les quantités moyennes d'engrais ont augmenté par rapport à 1992 malgré
I'augmentation du prix des intrants. Peut-être va-t-on vers une meilleure maîtrise technique et
un souci de mieux fertiliser.

2 4 3 -Les rotations pratiqué es

3l% des paysans font une rotation des cultures :

Tableau 3.2.8 : Nombre de maraichers pratiquant une rotation

Type de maraîchers Nornbre de maraîchers faisant une rotation
I
II
III
IV
V

6sur7
2 sur 10

8 sur 15

aucun
aucun

Les deux types de rotations sont échalote-tomate tous les deux ou trois ans et échalote-
patate tous les trois ans. Les maraîchers du groupe I semblent être sensibilisés à I'intérêt d'une
rotation suite aux conseils de la SOMACO de pratiquer la rotation échalote-tomate.

Type de rotation : Raisons invoquées par les paysans :

I
t
t
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
l
t
I

-échalote/tomate tous les
deux ou trois ans

-échalote/patate tous les trois
ans

-diminuer le parasitisme infeodé à la culture
-permettre au sol de bénéficier de la fertilisation
organique sur toute la surface lorsqu'il y a culture
d'échalote ce qui n'est pas le cas en culture de tomate.

-la fertilisation apportée sur l'échalote tend à rétablir Ia
teneru en matière organique du sol appauvri par la
culture de la patate.

Dans la plupart des cas, les concepts d'effet du précédent et de sensibilité du suivant ne

sont pas encore connus.
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25-Les rendements obtenus

Des sondages sur l'échalote ont été réalisés seulement chez quelques individus au cours
du suivi. Pour le calcul des autres rendements (tomate, ail, échalote), nous nous sommes basés

sur le total des productions relevées lors des suivis et des enquêtes. Ces résultats sont donc à

considérer avec précaution (lorsqu'il n'y a pas eu sondage) car les informations données par
les paysans après la récolte sont souvent approximatives : la récolte totale est évaluée en

nombre de sacs dont le poids varie de75 à 85 kg.

Les rendements des autres spéculations (patate, gombo, melon...) n'ont pas été calculés
car aucun sondage et suivi n'a été réalisé. Il est également difficile d'évaluer le total des

récoltes à partir des enquêtes post-récolte et de plus certaines spéculations telles que le
gombo, la patate, le manioc n'étaient pas totalement récoltées.

Tableau 3.2.9 : Rendements (t/ha) des principales spéculations :

Spéculatio
n

Rendement

moyen
Valeurs extrêmes Rendement moyen*

par sondage

Rendement

moyen en 1.992

Echalote
Tomate
Ail

20,7
17,6

8,9

de 1.9 à 56,5

de à 40,0
de 3,6 à 13

30,5

12,5

20,I

27
21,5

9,5
* Source : SuiviÆvaluation, Office du Niger

Les rendements moyens sont inferieurs à ceux obtenus en 1992.

Les rendernents sont très variables d'une exploitation à I'autre (CV de 60% sur
I'ensemble des maraîchers). Au sein d'un même groupe, la variabilité est aussi importante
(Figure 3.2.7). Ceci traduit la diversité des pratiques culturales propres à chaque maraîcher.
Les niveaux de rendement sont ainsi difficilement explicables.

Certains facteurs peuvent cependant expliquer les faibles rendements :

-problèmes de maladies, inondation intervenus sur la culture
-problèmes des semences autofournies
-mauvaise maîtrise des techniques culturales

---"---M.' (Figure 3.2.8)
Le rendement moyen échalote est faible par rapport à celui obtenu lors de sondage. Les

écarts entre rendements sont très élevés. 19 maraîchers sur 45 obtiennent un rendement
supérieur à20,7 t/tra et seulement 9 supérier:r à 30,5 t/ha.

Les maraîchers des groupes I et III ont les rendements moyens les plus élevés,
respectivement 3 1,8 t/ha et 32,8 tlha. Le CV du groupe I est de l4Yo. Ces constats révèlent une
plus grande homogénéité et les meilleures perfonnances techniques des gros producteurs en

collectivité par rapport aux autres maraîchers.

Rendement tomate : (Figure 3.2.9)

Le rendement moyen de la tomate est de 17,6 t/ha. Le CV entre Les 24 producteurs est

de 62% pour des raisons également de variabilité des techniques culturales.
Parmi ces 24 producteurs, 10 adhèrent au contrat SOMACO, dont les maraîchers du

groupe I. Si I'on considère uniquement ces individus, le rendement moyen obtenu est 23,6tlha,

I
I
I
I
I

I
I
I
I
t
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largement supérieur à celui moyen. Il reste cependant toujours inférieur au rendement prévu

par la soMACo de 40 tlha.cËt appui technique pennet aux paysans d'avoir des références

sur les techniques de Production'

Il est difficite d,expliquer les niveaux de rendements par les pratiques paysannes tant

elles varient d'un agriculteur à l,autre. Les niveaux de rendement encore faibles montrent qu'il

n,y a pas eu de véritables progrès techniques depuis r992. La conduite des cultures se fait dans

la prupart des cas sw la base de lexpérirn.. personnelle. on constate notamment que la

f.riitirution minérale se fait sans aucune référence technique'

cependant, se distinguent quelques maraîchers parmi "les grands producteurs en

collectivité,,, par des niveaux de rendement échalote et tomate supérieurs à ceux obtenus par

les autres maraîchers. ce sont eux aussi qui pratiquent la rotation intentionnellement' ce qui

n,était pas le cas en rgg2. cet effort technique est-peut-être le résultat de la production sous-

contrat.

Nous avons étudié les aspects économiques par spéculation et non sur l'ensemble des

cultures maraîchères d,un producteur car les tanps de travaux' les coûts de production' et les

recettes dépendent de La curture. Les données économiques complètes concernaient trois

spéculations : échalote, tomate et ail. Aussi les calculs zuivants font référence à ces trois

cultures princiPales.

Tous les individus du suivi n'ont pas cultivé à la foi:; ces trois spéculations, nous nous

sofirmes basés pour les différents calculs sur :

-47 fiches de suivi échalote;

-15 fiches de suivi tomate;

-4 fiches de suivi ail'

31-Gestion de la main d'oeuvre

3I I -Les temPs de travatn

certaines fiches d,enquêtes pour lesquelles certaines données étaient manquantes ont été

éliminées. Nous nous sommes basés sur 24 fiches pour le calcul des temps de travaux de la

culture de l,échalote, 12 pour celle de la tomate et 4 pour celle de I'ail' Dans ce calcul' nous

n,avons pas pris en compte les temps de travaux d'irrigation (il n'ont pas été considérés dans

les suivis).

Tableau 3.2.I0 : Les temps de travaux globaux par spéculation :

Culture Temps de travail total

Echalote 42Warc

Tomate 33.5 Warc

Ail 95 h/are
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on constate que les cultures d'ail et d'échalote demandent des temps de travaux plus

importants que la tomate'

Tabreau 3.2.r1 :Déta* des temps de travaux pour les cultures d'échalote et de tomate

Les temps de travaux sont très variables d'une exproitation à 
'ne 

autre' La planche

3.2.10 représentant res temps de travaux par opération culturale mettent en évidence qu il

exi ste une srande v ari ab' ité 
-eitre 
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pavsan à cette activité

312-Répartition de Ia main familiale et salariée :

comme en rizicurture, trois types de main d'oeuvre sont utilisés pour le maraîchage :

_ra main d,oeuvre ru*iiiur., valoris;;r l^ :i:" 
en valeur collective' Dans les

exploitations co[ectives de 1 à r6 personnes peuvent participer au:l travaux maraîchers' alors

que dans les exproitations individu.tt., r" maxi*um de *uii i'ott""t familiale rencontré est

4 personnes.

-r,entraide : ere effectue un travail remboursabre en journée detravail' Dans les calculs

économiques et de temps a* t*uuux nous t'uuon. considérée comme main d'oeuwe familiale'

-la main d'oeuwe salariée' Elle comprend :

_les manoeuvres pennanents : ils sont embauchés pour la durée de 
'a 

campagne

rizicole et effectuent para[èlement res travaux d. *u'uict'age' IIs sont gérés par le chef

d,exproitation et reur rém,rnJration annuelle est en moyenne de 65 000 F.FA'

_res manoeuvres temporaires : ils sont embauchés pour Ia période de

maraîchage mais participent urr* truuaux domestiques et à ceux du riz de contre-saison' Leur

saraire varie de 5 000 FcFe/mois à 6 500 rcrg,r*ois selon I'exploitation'

-res journaliers : *s sont payés T ft de journée. Ler' salaire varie selon Ia

capacité de travail et ra nu*" de ropération effectuée , t" 'noyenne 
750 FcFA/jour po,o un

adulte et325 FCFA/jour pour un enfant'

Globarement quelque soit |exproitation et la spéculation (Figure 3'2'11)' ]u main

d,oeuwe fam*iare participe le plus aux travaux cultur;";' ;ii" "i'elente 
jusqu à 78% des

temps de travaux curturaux (pour ra tomat;;. ;r exptoitants 
'a 

valorisent au maximum' Dans

-

Mo y e nn" o., t"îîffi -tt au uttx (t'/ * e )

13

7,4

12,7

7,3

Tffi_t"t--ilt. du sol

-Récolte

-Semis-rePiquage
-Entretien

8,7

2,8
6,6

18,6

ffi-æ-ation du sol

-Semis-rePiquage
-Entretien
-Récolte
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les petites exploitations individuelles (type IV), la main d'oeuvre est presque exclusivement

familiale, Ies surfaces étant faibles, les producteurs peuvent exploiter leur parcelle seuls.

pour les cultures secondaires telles que le gombo, la laitue, le concombre, l'aubergine, la

main d,oeuvre est exclusivement familiale. Les activités sont souvent réalisées par les

femmes. r
Dans le groupe des femmes, 67 % d'entre elles travaillent seules sur leur superfictes

maraîchères.
l0 maraîchers se sont plaint ne pas pouvoir trouver de la main-d'oeuvre salariée

disponibte (tâcherons ou journatiers; pendant les périodes de grands travaux (récolte"')'

3I3-Part de la main d'oeuvre dans les cotits de production

L,étude du coût de la main d'oeuvre s'est fait en distinguant d'une part la rnain d'oeuvre

familiale à laquelle nous avons associé I'entraide et la main d'oeuvre salariale totale'

La rémunération de chaque type de main d'oeuvre n'a pas beaucoup augmenté depuis la

dévaluation. Les manoeuvres permanents et temporaires reçoivent le même salaire qu'en

1992;les journaliers ont en moyenne 150 FCFA de plus par jour qu'en 1992'

Nous avons considéré la journée de travail à 8 heures. En ce qui concerne la main

d,oeuvre salariée, nous avons évalué la journée de travail à 750 FCFfujour, rémunération

moyenne d,un journalier, soit 94 FCFA/heure. Quant à la main d'oeuvre familiale' nous avons

estimé le coût â'*. journée de travail à 650 FCFA/jour soit 81 FCFA/heure'

Tableaux3.2.12 : Coûts de la main d'oeuvre pour les diverses spéculations (FCFA/are)

Echalote
Type de main d'oeuvre Nombre d'heures Par are Valorisation (FCFA)

Main d'oeuwe familiale 30 2430

Main d'oeuvre salariée 12 1128

Total 42 3558

Type de main d'oeuwe Nombre d'heures Par are Valorisation (FCFA)

Main d'oeuvre famiiiale 48 3 888

Main d'oeuwe salariée 47 437 r

Total 95 8259

Les coûts de la main d'oeuvre pour I'ail sont 4 fois supérieurs à ceux des autres

spéculations du fait des temps de travaux importants.

Ail
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Tomate
Valorisation (FCFA)Nombre d'heures Par areType de main d'oeuvre

Main d'oeuvre familiale

Main d'oeuvre salariée

Total



I32-Les intrants

321-Les semences

Semence d'échalote : variétés 83 diaba, N'Galamadjan diaba, Mamoutou diaba (le nom
donné à une variété de culture peut être lié à celui du village d'origine, de la personne qui I'a
introduite dans le village (ou dans la zone), à la ressemblance du fruit à un objeQ. Il existe une
dizaine de variétés locales dont la plupart sont difficiles à identifier.

Semence de tomate : les variétés les plus cultivées sont Roma, puis Rossol et
Marmande. UC82 est la semence fournie par la SOMACO dans le cadre du contrat. Les
tomates sont souvent issues de Roma, mais ce ne sont plus des hybrides Fl, les graines étant
récupérées d'une année sur I'autre.

Semence de la patate douce : Bafalé V/osso.

Les semences utilisées par les paysans sont généralement autoproduites. Ils conservent
une partie de la récolte de la campagne précédente. Cependant on note que les paysans
achètent de plus en plus de semences améliorées. Ils s'approvisionnent sur place
(commerçants, privés, au marché de Niono) ou lors de la campagne dernière à pROMA
DELTA, association de jeunes diplômés qui offrait aux producteurs des semences améliorées
à un prix inférieur à celui des commerçants.

Le problème de I'autoproduction des semences est la qualité : en effet les méthodes de
conservation et de sélection de la semence ne sont pas bien maîtrisées par les producteurs.
Tous les maraîchers enquêtés setrtblent actueliement intéressés par liachat de semences
améliorées.

Les semences d'ail sont le plus souvent autoproduites car elles sont très chères au
moment de la mise en place des cultures. Sur l'ensemble des 47 producteurs d'échalo te, 56yo
ont acheté de la semence, et 44% I'ont autoproduite. En I gg2, seulement 31olo des producteurs
achetaient leur semence, cette augmentation s'explique soit par le fait d'une tendance à
privilégier la semence achetée par rapport à celle autoproduite dans un souci de qualité, soit
par la production croissante d'échalote.

Suite à la demande des urs, le projet ARPON a mis en place la campagne
dernière une structure d'approvfonnement et de stockage : PROMA DELTA. Ce circuit
permettait aux paysans de s/pprovisionner facilement en semences mais cette structure
n'existe plus depuis cette cay(pagne. Ce genre d'association est apprécié des producteurs car il
favorise la diversificatioryén leur offrant un approvisionnement facile en semences diverses. Il
serait intéressant de r ce type de structure et de divulguer auprès des producteurs les
diverses variétés anuÉfi orées.
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Le coût des semences

Le coût des semences varie
et de la date d'achat.

Pendant la période de mise
d'ail et d'échalote sont chères.

en fonction de la spéculation, du lieu d'approvisionnement

en place des culfures, de novembre à janvier, les semences
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-l,ail est principalement autoproduite, en effet le prix du kilo atteint 750 FCFA à partir

de septembre jusqu'en janvier, soit un prix supérieur de 1l 5% à celui de vente en période de

production.
-le prix de la semence d'échalote est également

cultures. Il a aneint 850 FCFA/kg en octobre-décembre

vente à la récolte.
-les prix de la semence de tomates

d'approvisionnement, qu'elles proviennent du

SOMACO. Les tarifs en vigueur sur la campagne

élevé lors de la mise en Place des

1996, soit environ cinq fois Ie prix de

sont très variables en fonction du lieu

marché, de PROMA DELTA ou de La

1995-96 sont les suivants :

Provenance de la semence de tomate Prix (FCFA/g)

Marché
PROMA DELTA
SOMACO

180

100

37.5

La SOMACO vend par I'intermédiaire de I'Association villageoise (AV) la semence aux

producteurs à crédit, le prix est prélevé au moment de la récolte.

-les semences des autres spéculations, laitue, chou, gombo, melon, concombre sont à

450 FcFA/sachet (5 g) sur le marché età425 FCFA/sachet (5 g) PROMA DELTA'

Quantités de semences utilisées :

Les quantités de semences utilisées sont très variables selon le producteur. Concernant

l'échalote, les quantités utilisées par les paysans varient Cu simple au double : les quantités

dépendent de la variété, de la densité de plantation, et de la mise en place de la culture soit en

semis direct soit en pépinière. La plupart des paysans privilégient la pépinière. Les quantités

de semences de I'ail et de la tomate sont moins variables : pour les producteurs de tomate sous

contrat SOMACO, la dose de semence à utiliser leur a été indiquée, à savoir 4 glare'

Les quantités moyennes de semence par are pour les trois cultures sont :

Echalote : 6 kg de bulbes/are

Ail : 12 kg de bulbes/are

Tomate :4 glwe

322-Les engrats

Les engrais minéraux utilisés par les paysans sont I'urée et le phosphate d'ammoniaque'

Comme on l,a noté précédemment, les maraîchers privilégient la fumure organique' Deux

raisons expliquent ce choix, d'une part une dose trop importante d'engrais sur les légumes peut

entraîner des problèmes de conservation, d'autre part le coût élevé des engrais amène les

producteurs à en utiliser un minimum.
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Coûts des engrais :

Tableau 3.2.13 : Evolution du prix des engrais (en FCFA/kg)

Campagne DAP Urée
t992-93
1993-94
t994-9s
r995-96

110

105

185

26s

100

90
170

2t0
Source : COMADIS et OPS

On note une remarquable augmentation du prix des engrais depuis la dévaluation, de
133% pour I'urée et de l5Z% pour le DAp.

Les prix payés par les producteurs varient au sein d'un même village en fonction du
fournisseur et du moment d'acquisition des engrais. Les engrais peuvent être achetés soit à
crédit à I'AV, GIE (Groupement d'intérêt économique), soit au comptant au fournisseur. Sur
I'ensernble des maraîchers les prix moyens des engrais sont de 170 FCFAlkg pour l,urée et de
250 FCFA/kg pour le phosphate. Une grande partie des engrais utilisés provient des résidus
d'engrais du riz.

La fumure organique provient en majorité de I'enclos famitial. Certains exploitants sont
amenés à en acheter au prix de 1500 FCFA/charrette (le poids d'une charrette étant estimée à
400 kg). Dans le calcul des coûts de production nous urron, ainsi valorisé la fumure organique
à 3,7 5 FCFA/ke.

Tabieau 3.2.14 : Coût total des engrais par culture (l'échantillon des 5l producteurs)

323-La redevance eau ;

Le paiement de Ia redevance eau a pris naissance en 1990 à l'initiative de la DVA(Division de la Vulgarisation Agricole); la consommation en eau du maraîchage était
considérée équivalente à celle du riz. En I ggz,la redevance eau sur le maraîchage avait été
supprimée par I'Offrce du Niger. Elle a été rétablie en 1994. Depuis cette campagne, les taux
afflectés ont augmenté de 33% en zone réaménagée et de 43o/o en zone non réaménagée
(IER/CIRAD, 1995). Les producteurs paient la redevance 24 000 FCFA/ha sur les soles
maraîchères et 4 500 FCFA/ha sur le casier-riz exploité en contre-saison.

Au cours des enquêtes post-récolte, une majorité de maraîchers se sont plaint des tarifs
trop élevés de la redevance principalement sur les soles maraîchères. Cette redevance leur
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Quantité
d'urée

(kg/are)

Prix
unitaire

(FCFAlkg)

Quantité
de P2O5
(kg/are)

Quantité
de fumure
organique
(kg/are)

Prix
unitaire

de la
fumure

organique
Echalote
Ail
Tomate
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semble d'autant plus chère qu'ils estiment pour 43%d'entre eux qu'il y a une mauvaise gestion
de I'eau par I'Office du Niger.

En effet, sur cette campagne, plusieurs maraîchers se sont plaint des inondations suite à
des débordements d'eau. D'autres producteurs au contraire se sont plaint ne pas avoir été
desservis à temps en eau lors de la mise en place des cultures.

Nous présentons ici le récapitulatif de tous les coûts de production moyens des
principales cultures suivies (échalote, tomate et ail).

Les coûts de production de I'ail sont quatre fois et deux fois supérieurs à ceux de la
tomate et de l'échalote. Ceci s'explique par le coût élevé des semences qui représente 45% dutotal des charges et la main d'oeuvre salariée très employée pour la culture de I'ail. pour
l'échalote également les semences représentent 3s%des dépenses.

En revanche la culture de tomate présente des coûts de production moindres du fait de la
semence peu chère et du remps de travail pius faible (Figure 3.2.1 l ).

A partir de ces coûts de production, nous avons calculé les revenus nets et monétaires du
pow les trois principales cultures ayant fait I'objet d'un suivi. Ces bilans ont été réalisés pour
chaque groupe de maraîchers :

-l'échalote est produite par l'ensemble des cinq groupes;
-la tomate principalement par le groupe I et III;
-l'ail exclusivement par le groupe III.

Pour calculer les recettes, nous avons pris en compte le total des ventes réalisées
jusqu'au jour de I'enquête et dans le cas de l'échalote, nous avons valorisé la quantité
conservée ainsi : le prix de vente à la récolte est en moyenne de 140 FCFAlkg. Les iaysansessaient de conserver le reste jusqu'en août où l'échalote est vendue à un prix variant de 300 à
400 FCFA/kg. Mais généralement la vente se fait de façon étalée de rnai à août, aussi
l'échalote conservée à été valorisée au prix moyen de 250 FCFA/kg.

Une quantité non négligeable de l'échalote est autoconsommée, cependant il est difficilede la quantifiée précisément puisque les paysans en prélèvent de petites quantités
quotidiennement. Pour les grands producteurs d'échalote du N I 0 nous avons estimé
I'autoconsommation à 7vo et pour les autres à l0%.

Lors de la conservation, une partie des échalotes est perdue; ces pertes sont très
variables d'une campagne sur I'autre et d'un maraîcher à un autre. Nous avons repris le taux de
pertes de 1004 estimée en 1992. (PUPIER , lgg2). Les bilans sonr comparés à ceux de 1992
(arurexe 5).
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Tableau 3.2.15 Bilan économique (en FCFA/are) de l'échalote pour chaque type de

maraîchers :

Type de maraîcher Bilan
moyen
r996

Bilan
moyen
L992

I 2 3 4 J

Semences 1 501 r639 2234 619s 3792 3072 4950

Engrais
-Fo (kg)
-Coût FO
-Urée (ke)
-Coût urée

-DAP (ke)
-Coût DAP

75

28r
2

340
1

250

135

506
5

850
J

750

60
225

5

850
J

750

448

I 600
J

510
5

1250

223
846

4

680
J

7s0

188

706
3.8

646
J

750

100

I 000
0.8

88

0.6s
78

Redevance eau 58 193 r67 191 r39 150 0

TOTAL
INTRANTS

2430 4338 4226 97 46 6402 5228 61 16

MOF (heures)

MOS (heures)

Coût MOF
Coût MOS

t6
l5

1296
1410

l6
15

r296
141 0

14

11

I 134

I 034

64
2

5184
188

4l
16

332r
I 504

30

12

2430
1128

50

t7.5
4150
165 8

TOTAL MO 2706 2706 2168 5372 4825 3458 s808

TOTAL
CHARGBS

5136 7044 6394 151 18 11032 8865 tt924

REVBNU BRUT 64707 2L502 29428 69973 20499 41221 24872

VALEUR
AJOUTEE

62277 t7 t64 25202 60227 r4297 35993 1 8756

RN avec MOF
RN sans MOF

5957L
60867

14458

15754
23034
24168

54055

59239
8667

1 1988

31636

34066

L2948
17098

autoconsommation
ventes * semences

7%

93%
r0%
90%

n%
90%

r0%
90%

t0%
90%

r0%
90%

t3%
87%

RMN avec MOF
RMN sans MOF

55041
56337

r2307
13603

22259
23393

47857
53041

7 417

10738

28314
30744

97L5
13865

Le revenu net (sans MOF) de l'échalote est en moyenne de 34 066 FCFA/are. Il a été

multiplié par deux depuis |gg2. Ceci s'explique par I'augmentation du revenu brut du fait de

I'augmentation du prix des produits maraîchers. On note une très grande variation entre les

revenus des differents maraîchers. Ceci s'explique par les rendements très variables et les

temps de travaux différents. Les grands producteurs en collectivité (type I) et les petits

producteurs (type IV) dégagent les meilleurs revenus nets.

Les femmes obtierurent des rendements échatote faibles mais ont cependant des coûts de

production élevés : peut-être s'agit-il d'une mauvaise organisation du travail.

On constut. q.t. les producteurs exploitant de petites superficies maraîchères ont des

coûts de production élevés. Ceci s'explique par des temps de travaux et des quantités d'engrais

plus importants à I'are.
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Tableau 3.2.16 : Bilan économique (en FCFA/are) de la tomate :

Type de
maraîcher

Bilan
moyen
L996

Bilan
moyen
t992

1 3

Semences 138 196 t67 200
Engrais
-Fo (kg)
-Coût FO
-Urée (kg)
-Coût urée
-DAP (ke)
-Coût DAP

38

t44
2.6

446
1.2

300

110

412
0.7

119

0.7

175

74
277

1.6

280
0.9

237

100

I 000
I

110

0.5

64

Redevance eau 58 r20 89 0

TOTAL
INTRANTS

1088 936 9s7 r37 4

MOF (heures)

MOS (heures)

Coût MOF
Coût MOS

ZJ

8

r 901

803

38

10

2558
932

30
9

2430
846

26
9.s

2573
r023

TOTAL MO 2704 3490 327 6 3596
TOTAL
CHARGES

3792 4426 4233 4970

REVENU BRUT 89t2 6088 7 494 I 0205
VALEUR
AJOUTEE

7824 5152 6537 8832

RN avec MOF
RN sans MOF

5120
7021

L662
4220

3261
5691

5236
7809

autoconsommation
ventes * semences

30%
70%

30%
70%

30%
70%

30%
70%

RMN avec MOF
RMN sans MOF

2446
4347

-164
2393

1013

3442
2174
47 47

Le revenu net moyen (sans MOF) de la tomate est de 5691 FCFA/are. Il est légèrement
inférieur à celui de 1992. En effet le prix de vente moyen de la tomate était de 73 FCFA/kg en

L992. Les prix pratiqués par la SOMACO sont actuellement deux fois moins élevés.
La différence de niveau de rendement entre les deux types de maraîchers expliquent la

dif[erence de revenu. Ainsi les producteurs spécialisés (type I) ont un revenu net supérieur à

ceux qui se diversifient (type IV).

' 
Nous avons constaté au cours des enquêtes post-récolte que les producteurs de tomate

du Nl0 et du N1 portaient un intérêt certain vis-à-vis du contrat SOMACO. Aussi nous avons
comparé lesrevenus nets dans les deux situations de production (avec et sans contrat).

Pour calculer le revenu brut, nous avons estimé la production à partir du rendement
moyen tomate (23,6 tf}rù obtenu par les maraîchers produisant sous contrat et celui moyen
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obtenu par l,ensembre des producteurs de tomates (1 7,6 tlha). Les prix de vente sont de 37'5

FCFA/kg à la SOMACO ei de 100 FCFA/kg sur le marché'

Tabreau 3.2.r7 : comparaison des revenus nets (FcFA/are) de la tomate produite sous

contrat et sans contrat :

on constate que Ie revenu net à r,are issu de ra production hors contrat est plus de deux

fois supérieure à cele obtenue en. produrtior, ,ont u.tu.["' ôt"i s'explique par le prix de

vente 2,5 fois supérieur sur le marché' .\,^\ ra a^rrÉe Âe letomate sur le marché atteignait

Avantl,existencedececontratSoMACo,Iecorusdelatomate'*
à la periode de récorte des niveaux très uus, +oÏcFA/kg, du fait de I'abondance du produit sw

re marché. La soMAco joue *n rôre ,tuuitirut.* des cours, d'où un prix de vente

actuellement plus élevé sur le marché'

cependant les maraîchers restent satisfaits de cette contractualisation car d'une part elle

reur assure l,écourement de ra totarité de leur production à un tarif préétabli et d'autre part on

se rend compte qu,ils ne raisonnent non p*; terme de revenu à I'are mais plutôt en revenu

net global (sur la totalité des superficies)'

Bilan moyen
hors-contrat

Bilan moyen

sous contrat

4

180

720

Semences
-quantité (g)

-coût (FCFA/g)
-total (FCFA)

84

316
2

340
2

500

84

316
2

340
,)

500

Engrais
-Fo (ke)
-Coût FO
-Urée (kg)
-Coùt urée

-DAP (kg)
-Coût DAP
Redevance eau

milmrRANrs 29

8.5

2369
792

MoP (heures)

MOS (heures)

Coût MOF
coût I\10s
fOfnI. tvtO

mfu cHARGEs
ne n a--e m" nt m o Y e n (k g/ are)

Prix de vente moyen

REVENU BRUT
1 5484

GLEffi-R AJourEE
RN 

"vec 
MOF

RN sans MOF
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Tableau 3.2.18 : Bilan économique (en FCFA/are) de I'ail :

Bilan
moyen
r996

Bilan
moyen
r992

Semences 8329 6000

Engrais
-Fo (kg)
-Coût FO
-Urée (kg)
-Coût urée
-DAP (kg)
.COût DAP

335
r256

t.7
296
1.1

288

100

1000

l.l
rzl
0.8

l0l
Redevance eau 194 0

TOTAL INTRANTS r0362 7222

MOF (heures)
MOS (heures)
Coût MOF
Coût MOS

48
47

3933
4439

31

39

2573
4212

TOTAL MO 8372 67 85

TOTAL CHARGES 18733 L4007

REVENU BRUT 34357 29203

VALEUR AJOUTEE 23995 21981

RN avec MOF
RN sans MOF

15624
19556

15196

177 69

autoconsornmatton
ventes t- semences

t%
99%

l%
99%

RMN âvec MOF
RMN sans MOF

1s280

192r3
14904

t7 476

Le revenu net moyen dégagé par I'ail est de 19556 FCFA/are, légèrement supérieur à

celui de 1992.

Il semble donc plus intéressant pour le producteur de produire de l'échalote, le revenu

net à l,are étant 1,7 fois supérieur à celui de I'ail et 6 fois à celui de la tomate (Figure 3'2'12)'

Ceci s'explique par les prix de vente élevé de l'échalote lorsqu'elle peut être conservée'

En résumé, les producteurs maraîchers ont tendance à augmenter leur sr:rface

maraîchère par I'occupation du casier-riz. Les cultures leur permettent en effet de dégager des

revenus allant de 3 000 FCF Nare à 37 000 FCF Narc. Ces revenus sont très variables d'un

producteurs à un autre ce qui traduit I'hétérogénéité qui existe entre les maraîchers notaffurent

dans le choix des cultures et leur mode de conduite.
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Comparaison des prix sur le marché de Niono des trois dernières campagnes
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Lernaraîchage est pratiqué à pl.us ou moins grande échelle srx toute l'étendue du

territoire malien' Iùxistent q"ui" g'und"' zones de production :

,,: - ^i-^l o,,.rent flgs.emtotre III'arr\'r

_'a région de sikasso, principal. ,ror: 
de production maraîchère' principalement des

tubercures qpatute et pomrn" oïi"rrË; ,, des fruits (mangrles et oranges)'

-,azone"",:.1.5,::i";'ffiïTËîÏiîïA'î'"y;',îilîiïi:liaroteetde
-le plateau Dogon ou Ie rrr(Lt*rv**ç'- 

. ^ , -1-^ D.oorrineda gt Kati)
l'oignon' .- vnârâ1eher de Bamako (ceinûue maraicn:i:.,"::,:'iiîà**i de tene et la

_re bassin maraîcher de Bamako (ceintrue maraîchère de Bamako' Baguineda et I

avec 'ne 
spé"i"ri*ri"n de Baguineau porr, îa tomate' Kati porx Ia po

ceinture périurbaine polu une large gamrne de produits maraîchers'

2-Prix des produits et leur évolution deFuis la

Nous avons réarisé une anaryse des prix^ies rrl]* 
maraîchers à partir des relevés

hebdomadaires des prix ,:;tirJr' ,,r, res différents marchés durant les trois dernières

caûrpagnes (1 gg3-g4,_rgg4-;;, ,gqs-qol ounî^i., uil., o, Niono, ségou et Bamako par des

enquêteurs uRDoc. Les pri* à", principai'. 01"*1::'""i:;Ïff;;f 
"l ta détaillante I'unité

Cert'ainesdonnéesontetedifficiiesàtraitercarselon;'"*;;;p".i''tasouenbassine

Ë"ïiiffi :ilï#trJilï,"Ï":ffi -:lt 
jxïil$"ffiîiiiiTï;;i;;'"venduepar

,u.t de trois volumes différents'

La formation des prix est régie,ll1_lu roi de l'offre et de la demande' c'est pourquoi ils

subissent des fluctuations plus ou moin, t;;;Àr' dans I'espace et dans le temps

';ï::iff l::il:ij,i!ïîî:,î,ï'iËL'ï';"îilll;,uu"mbreIIsa"eignents50
FcFAJg "r, 

oo.r"*ure 1995. Ils tais:.T r:r-G jusqu'en "*il;afleinlre 
un qinimum' 75

FCFA/kg en awit 1996. Entre awil et aout, lJË. "roit 
regulièrement avant d'augmenter

ne$ement entre septembre et novembre'

Niono : (Planche 3'3'



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I

oroou5iïv.";ït;:1"Ïtt 
"rt",l'expliquent 

par les variations saisonnières de- à partir de fin décembre' début de commercialisation de ra première production, Ies
prix chutent et restent stables ;urqu a i; ;r de ra p;;; de productii' n., mai. L,abondance
du produit sur I.e 

larche ptna*t ra perioJ. a. ,ecàrte aei..rine res prix les prus faibres.
ptus 

"" rtrfflfii 6 ïJlrit 'n*i"' r"'i p'i* uug*.ni.nt à nouu.iu,'r" produit se faisanr de

,'**orif:"iïi,ï: ilîîîÏ,ilh::î:ï".x:de mise en prace des pépinières, res prix érevés

*or,iiï jâ l"triai^"-:iiffr:ïluction, de janvi., u mi-mai, res prix sonr res prus
tomare est souvent absente du marché o, j"ilTi:i:ilf-:ilîr*.",.î:jî'flîlm,:::.:;;

La patate douce est présente toute l'année sur le marché c1. il s,agit d,une spécuration
pouvant être produite toutà I'année, d'ou-Ë, pdl a pru près stables p; rapport aux autres:ffi lii'J::,HJiil:ï: ïi:f:iy' o.; prix,f *prîq"ent principaremenr par ra quarité

sont,.î::[:*'';;:*'i.ï:ïf|;iJ;:ï,*l::Li], maraîchers de ra campagne 1 ses_s6

Échalote :

o.o""tlil::ï:1"":t:'it:'*Ï:fiîîr:fi.ïïent à ra période duranr raquere rous res

f:s"Ïl ::ï".:""dère 
cefte période de I'année, on nore,T.1qte augmenrarion des prix surF.FA ." ;;'";i;îTlff:ï lïï.iî -J; 

iniJ*âhi^ i{fu;:, ;::,,-j:ma;rimum des deux dernières campagnes est de 89%. on peut expriquer cefte difference parLîffi:ï:i11 des t'ptttities en eJt uro* à Ia dernière campasne, d,où une demande en

,*,riJïff,:j,,",tî i,ff::ffi,i:îîw'à 
";;rre qui était de I à 5 en ree3 est

De janvier à mai' le marché de Niono est bien arprgvjsionné par les producteurs de la
zone; cette zone constitue d'ailleurr *;;;;fourniss*";;;écharore 

sur res aurres marchés.cependant I'impact de la dévalu;;; de r994 reste difficile à cernde I'année : 4 - svvc**.Lru' oe ly94 reste difficile à cerner survant Ia période
-en effet' en période de récolte (de janvier à mai) r'abondance du produit sur le marché;iïHî-,îÏtage Iié à la uatorisatiàn â* p.i*, .'.r, p*rquoi res pr* sonr sembrabres sur
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-en période de mise en place des pépinières (d'octobre à novembre), la forte demande en
semence et la rareté du produit explique davantage I'augmentation des prix qu'une
valorisation liée à la dévaluation.

-en revanche sur la période de mai à août, les prix ont augmenté de 125 FCFA/kg en
moyenne entre les trois dernières campagnes.

Ait:

Une nette augmentation des prix a eu lieu de 1993-94 à 1994-95 : la différence a atreint
550 FCFA/kg au mois d'août. La moyenne des prix sur la période septembre-janvier est de
500 FCFA/kg en 1993-94 alors qu'elle atteint 710 FCFNkg en 1995-96: I'augmentation esr
de 42%.

La tomate :

En période de production le prix de la tomate a augmenté de 80%: le prix moyen était
de 50 FCFA/kg en 1994 alors qu'il est de 90 FCFAlkg en 1996. Cette augmentarion peut
s'expliquer par I'impact du contrat SOlvlA-CO renouvelé depuis 1994 : en effet la production
prélevée par la SOMACO permet d'alléger le marché et de favoriser ainsi une hausse des prix.

T a patate douce :

La patate douce n'a pas connu de hausse nette des prix sur les trois dernières campagnes.

En résumé, Ia dévah.ration de 1994 a eu,un impact sur les prix des produits maraîchers
qui ont corutu une augmentation certaine (augmentation généralement supérieure au taux
d'inflation de 25% depuis 1994) mais variable selon la période de I'amée. On note d'ailleurs
que les prix moyens sur I'année des principaux légumes produits dans la zone de Niono ont
tous augmentés sur les trois dernières campagnes.

Tableau 3.3.1 : Augmentation du prix des produits maraîchers depuis l9g4

Produit maraîcher Augmentation du prix moyen entre 1993-94 et 1995-96
Echalote
Ail
Tomate
Patate douce

89,1oÂ

39,7yo

54%
7,7yo

Il faut noter cependant que pour l'échalote et I'ail cette augmentation des prix n'est nette
que lors des périodes hors-récolte (période de semis et période de post-récolte).

23-Comparaison des prix sur les marchés de Niono, Ségou et Bamako

(Planche 3 .3 .2 et 3.3.3)

Nous avons comparé les prix des produits maraîchers sur les marchés de Niono, Ségou
et Bamako sur la campagne 1995-96, afin de mettre en évidence les relations entre les
différents marchés.
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prix des produits maraîchers sur les marchés de Niono, Ségou et Bamako
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chalote fraîche:

T
Sur les trois marchés, les prix suivent la même évolution durant la campagne (les I

variations des prix sur I'année s'expliquent par les périodes décrites pour le marché de I
Niono).

-d'awil à septembre, les prix croissent régulièrement. Les prix diffèrent un peu entre les
lrois marchés : on note une difference de 40 FCFA/kg entre Niono et Bamako et de 20
FCFA/kg entre Niono et Ségou. Le marché de Niono offre les prix les plus faibles du fait de la
gande production en échalote de la zone de Niono par rapport aux autres localités.

-de septembre à novembre, en raison de la forte demande en semences, les prix
augmentent nettement. A Niono, où Ia demande en semences est très importante,
l'augmentation des prix est de 149% (285 FCFA/kg en Septembre à 710 FCFA/kg en
décembre). Cette augmentation est largement supérieure à celle sur les autres marchés : de
39% à Bamako et de 83% à Ségou.

-les prix chutent à partir de décembre sur les marchés de Bamako et de Ségou; en
janvier sur le marché de Niono et se stabilisent au même prix (autour de 110 FCFA/kg) sur les
trois marchés jusqu'en avril.

La zone de Niono, grande zone de production d'échalote avec le pays Dogon (55% de la
production d'échalote étant produit dans ces deux zones) est le principal fournisseur
d'échalote toute I'année sur les trois marchés.

Ail :

Sur le marché de Ségou, I'ail provient principalement de Niono; à Bamako on retrouve
I'ail de Niono, de Mopti et parfois importée du Sénégal, Ma oc, Espagne.

L'ail n'est présente toute I'année que sur le marché de Niono où elle est produite; elle
est absente de janvier à mars sur le marché de Ségou et de janvier à avril sur celui de Bamako.

Les prix sur les trois marchés ont une évolution parallèle avec des prix maximum en
juin-juillet. La différence des prix est beaucoup plus importante entre les marchés de Niono
(zone de production) d'une part et de Ségou et Bamako d'autre part : sur ces derniers, les prix
sont supérieurs de 290 FCFA/kg.

I es gros-oignons

A Bamako et Ségou, les gros oignons, le Violet de Galmi, I'oignon Bol d'Or et I'oignon
Blanc local, sont présents sur le marché de façon aléatoire. La présence et les prix de ces
spéculations dépendent en effet pour une grande partie des importations, d'où les fones
variations des prix d'une semaine à I'autre. On constate de plus qu'il n'existe pas de relation
entre les marchés des villes différentes car les produits ne sont pas présents aux mêmes
périodes sur les deux marchés. Le marché des gros oignons semble donc très segmenté entre
les villes.
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Tableau 3.3.2: Provenance des gros oignons sur les différents marchés :

Bamako Ségo u Niono

Violet de Galmi Burkina Faso, Niger Burkina Faso, Niger,
Ségou (en période de

production) _

Niono (en période de

production)

Bol d'Or Hollande Ségou Absent

Blanc local Baguineda Ségou, Niono, Macina Niono (en période de

production)

Le gros oignon Bol d'Or est absent sur le marché de Niono. A Bamako, il est présent

d'août à janvier, importé de la Hollande d'où le prix élevé variant de 400 à 500 FCFA/kg'

L'.oignon Bol d'Or est produit à Ségou, on le retrouve sur le marché de mai à juillet à un prix

variant de lZ5 à 375 FCFA/kg à 
-Segou. 

En décembre, celui qui y est présent provient de

France; il est vendu au prix élevé de 650 FCFAlkg.

Le Violet de Galmi et I'oignon Blanc local sont également présents aléatoirement sur les

trois marchés. Les prix sont toujours supérieurs à Bamako pour ces deux variétés' Les

variations des prix sur I'année sont très importantes : de 134 FCFA/kg en avril à 410

FCFA/kg en septembre.

Les produits obtenus à base d'oignon et d'échalote diffèrent selon les marchés : à Ségou,

on ne retrouve que de l'échalote écrasée, alors qu'à Bamako et Niono sont présents des

tranches d'oignon séché (Bamako), des feuilles d'oignon séché (l'{iono) et des boules

d'oignon séché. Aucun de ces produits transformés n'est présent to;te I'année sur les

marchés. Ils servent de substiruts aux produits frais dans ia sauce en période de non-

productioto.i* 
de ces produits subissent les mêmes variations saisonnières que les produits

frais mais les amplitudes de prix sont plus faibles.

Patate douce et Pomme de terre :

Les prix de la pomme de terre varient au cours de I'année sur les trois marchés'

L'amplitude mæ<imale a lieu à la demande de semences en novembre. Les prix sur le marché

de Bamako sont généralement plus faibles, de 30 FCFA/kg par rapport à Ségou'

De juiltet à février on ,rirouu. sur les marchés la pomme de terre et la patate douce de

Sikasso (faisant partie de la première zone de production maraîchère au Mali); à partir de

janvier-février, celle de Kati arrive sur le marché de Bamako et les marchés de Ségou et

Niono sont pourvus par la production locale-

Concernant la tomate, il est difficile de faire une étude comparative des prix sur les trois

marchés car les unités de volume (bassine, panier, tas) ne sont pas homogènes'

En résumé, on note que les prix des produits maraîchers subissent sur I'année de fortes

variations saisonnières, phénomène similaire dans les trois villes. La concentration sur le

marché des produits tels que la tomate, I'ail et l'échalote pendant les périodes de production est

responsable de la chute des Prix.

_sl
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Cependant les marchés se différencient pan C".i
_ra présence ou l,absence d,un produit, .. qrri n'est pas général aux trois marchés' (

s,explique par les différentes provenances d.s produits selon te matché et la production ou non

du produit dans la zone proche du marché. o; constate de plus qu'il n'existe pas de connexion

entre res marchés (un produit peut être absent sur un marcne et présent sur un autre à une

même période) r - --:-, *avi* *n I ceci s'explique
-les prix et l'amplitude des prix entre les prix mæ<imum et mmtmu

soit par ra provenance du produit, soit par raborràarrce ou la rareté du produit sur un marché'

La zonede Niono ocsupe toujours \rne prace centrale dans la production d'échalote ce

qui rui permet, grâce égarement aux bonnes conditions de transport avec la route bitumée

Niono-Ségou, d'àtre un important fournisseur sur les autres marchés'

pu distinguer le schéma de

Suite aux enquêtes auprès des commerçantS' nous avgns pu trrsLutËLrçr

^ ^-^1^Lor. /Qnhéma 3 .3 .4). Ce schéma s'applique aux

commercialisation des produits maraîchers (schéma 
.3 

:'+l' ce schema s apPrrquç

^^nca^rênr et sont faCilement tranSpOftableS, éChalOte' ail'
principales rpé;;i;ons 

^qui 
se conservent et sont facilement

patate, Pomme de terre, oignon'

iffffilï:î:;;î;;';." intermedili:: :"rre 
le producteur et re consommareur' ce

qui traduit une certaine désorganisation de-la filière' 
ncenr à Nionr

Les grossistes des u,rtr., zones du Mali se déplacent à Niono ou Siengo pour

s'approvisionner principalement en échalote'

Après Ia récorte, Ia totarité des régumes n'est pas totalement cornmercialisée' La

production se répartit en 19nte, 
stockag*, 

'uâtuux 
et autoconsommation'

I est souvent difficile d,évaùer les quantités stockées, données en cadeaux et

autoconsommées.

Les stratégies de conlmerciarisation adoptées par res . 
producteurs dépendent

principarement d'une part des prix pratiqués s*r le marché suivant les périodes de I'année et

a'*t'1;ilr1îff1i,'.:::l?î::lssables 
: laitue, tomate, concombre, melon, patate douce;

-les produits sous contrai: cas de la tomate sous contrat SOMACO;

-lesproduitspouvantêtreconservés:ail,échaloteetoignon;

une grande partie de ces légumes est autoconsommée. L'autre partie de la production est

vendue immédiatement après la recolte. Les femmes vendent leur produit soit directement aux

ménagères du même vi[age, soit sur re marché en tant que aetaitiante' Généralement' du fait

de la faibre conservation de .., produits frais, les producteurs des villages éloignés de Niono

ne les acheminent pas jusqu,au marché. seuls res maraîchers du Nl en vendent à la fois dans

re vilage et sur t. àurËné puisqu,ils sont à proximité du centre de Niono'



I
I
I

SOMACO

-> 

flux du oroduit

Organ isa tions paysan nes

intrants :

semences et engrais

Schéma 3.3.s

Production I
I
I
I

Schéma de comm*..ioli
de production de tomates avec Ia soMAco

I
I
I
I
t
t
I
t
I
l1

rl
ll



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

Lorsque les producteurs amènent leur produit au marché, ils peuvent l'écouler de

plusieurs manières :

-re producteur, s,il s,agit d,une femme, vend lui-même son produit en tant que détaillant ;

-le producteur vend sa marchandise à un intermédiaire .nir. le vendeur et I'acheteur' le

coxeur;
-s,il s,agit d,une grande quantité apportée sur le marché, le produit est vendu aux

grossistes venus le jour de foire' , i. r
sw le marché, les producteurs n'ont pas de clients précis, ils vendent leurs produits au

plus offrant.

A Kouïan-coura, les producteurs de patate douce écoulent leur production au fur et à

mesrue de ra demande des grossistes de Ëamako, fidèles à leur productew' La patate est

difficilement conservable car la teneu en eau des tubercules est trop importante ce qui

provoque le'r pourriture. Le grossiste achète généralement les sacs de patate douce à crédit

(en moyenne d'une semaine)'

4z%des producteurs de tomate sont sous contrat soMAco. Ils se sont engagés à

vendre toute leur production de tomates à la soMAco à un prix préétabli de 35 FcFA/kg en

1996. La semence et les engrais étant fournis par la soMAcô.t liitinéraire technique imposé'

sur l,ensemble des 24 producteurs suivis, ra production SoMAco représente 30oÂ de la

super.ircie exploitée en tomate et 8loÂ de la production totale de tomates'

La vente de ces tomates s'est étalée sur un mois, du 17 février au 15 mars 1996'

Tous les producteurs de tomate du N10 adhèrent au contrat ce qui prouve leur intérêt

pour ce mode dL fonctionnement intégré de la production'

Au co*rs des enquêtes, les maraîchers ont mis en évidence les divers aspects positifs et

négatifs de ce contrat :

AsPects Positifs :

-l,Association villageoise se charge de l'achat de la semence et des engrais qu'elle

revend aux producteurs à crédit sans taux d'intérêt jusqu'à la vente des tomates;

_la semence fourn te à37,5 FCFA/g est à unprix rargement inferieur à celui du marché

de 180 FCFA/g.
-la commercialisation du produit est simplifiée (schéma 3'3'5);

-l'écoulement de Ia production est assuré à un prix préétabli;

-le producteur n,a prus besoin de se dépracer pour écourer son produit (économie de

"*to:"?lorrt.at permet de régurer le marché de ra tomate .n pr,"l"y=r,*. imporrante parrie

de ra production ce qui favoriie une hausse des prix sur re marché de Niono'
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AsPects négatifs 
"

-le prograrnme de production étalée ne fonctionne pas parfaitement;

_le prix de venre de 35 FCFA/kg esr nettemeni iniérieur à celui du marché de 90

FCFA/kgenmoye[nependantlapériodedeproduction.
_en I ggs,certains producteurs se sont à.efuser leur production du fait d'un pic des

liwaisons à la SOMACO très important'

sur res r 1 maraîchers sous contrat, 4 ont affirmé ne pas vendre la totalité de la

production sous contrat à la SOMAco, mais d'en écouler une partie sur le marché (qu'il n'a

pas été possible de quantifier) et ainsi bénéficier de prix plus élevés'

ce système semble encore imparfait puisque toutes res modalités du contrat ne sont pas

respectées par res producteurs (vente durr. partie de la production au marché)' Les

producteurs de ta zone auraient donc besoin d'un appui et d'un suivi'

Tous les producteurs d,ail et d,échalote conservent une partie de leur production'

(Figure 3.3.6)

En moye*.e, sur les 51 individus enquêtés, 640Â .de 
ra production de l'échalote est

conservée (dans ces 64oÂest incluse l'auto.orrro*ation), 33o/o vendue rapidement après la

récolte eL3oÂconstitue les cadeaux offerts à la famille'

Tous les producteurs conservent ces produits pour les raisons suivantes :

-grâce à ra conservation, ra vente de r,écharot. p*"i àtr; 
ltar,e_e,_su-=-:r 

tlusieurs mois,

jusqu,en août-septembre : r,objectif premier est d'avoir des produits à fendre si des besoins

financiers impératifs se présentent' .1 , -

_ils conservent l,échalote le plus longtemps possible po*r pouvoir la vendre à'=uq 
ln*

élevé à partir du mois d'août. - t ^ i ,,i.r"rr" "'.
-une partie conservée est réservée pour la semence de la campagne suivante. \

suite à la récolte, les échalotes abîmées par les instruments de récolte ou dont les bulbes

ne sont pas tout à fait matures sont écrasées puis séchées au soleil pendant 'ne 
semaine

environ. En effet ces bulbes ne peuvent être conservés. cette transformation présente certaines

limites : le rapport poids des uutues fraisipoids des bulbes séchés est élevé et les conditions

d'hygiène sont souvent dérisoires'

A Ia récolte, le prix de vente moyen de I'échalote est 140 FCF Alkg(variant de 100 à 150

FCFAftg); it peut aneindre plus de 300 FCFA/kg en août (cf analyse des prix des produits

maraîchers).

L'échalote peut être vendue soit dans le village à des grossistes soit au marché' Lorsque

les grossistes se déplacent, Ie prix de vente est généialement-de 5 à 10 FcFA/kg en dessous du

prix courant sur le marché. ce système est uppie.ie du producteur car il lui évite d'apporter sa

marchandise jusqu'au marché, ainsi les frais de transport sont nuls'

\
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Les producteus de la znne vendent les jours de foire nn les marches les phs proches de

leur village :

{eux des villages Nl, N5, NlO vendent sur le marché de Niono,
-ceux des villages N8 et Km 39 vendent sur les marches de Siengo et de Niono,
-ceux de Molodo sur les marches de Molodo et de l'{iono.

Au marché l'échalote est vendue soit à dæ grossistæ r'enant de Bamako, de Ségou ou de

Sikasso, soit arrx détaillantes qui revendent le produit srn place. Les producteurs n'ont pas de

clients fidèles sur le marché.

Læs quantites vendues dépendent des besoins financiers : les petites quantites (un à deu
srics de 80 kg) sont vendues pour zubvenir au( besoins courants (tel que I'achat de

condiments). tÆs grosses quantites vendues repondent aux besoins financien plus

consequents (tel que I'achat d'équipement, I'achat d'animaur, une construction, une
cérémonie...).

En général, les -qrossistes 
paient le producæur comptant. Les détaillanûæ achètent les

legumes le matin au rnrché à credit et remboursent le producteur soit en fin de journee soit la
semaine suivante quand toute la marchandise a éæ éroulee.

44-\{éthodes de consen'ation

Les producteurs cons€n'ent les bulbes d'echalote frais de diverses façons :

-les bulbes peuvent êue étales à même le scrl dans une piece prérue à cet effet apres

avoir saupoudré le sol de proJuit phytosanitaire (beaucorry de maraîchers utilisent du DDT).
-si les feuilles ont été conservées, les bulbes sont anachés ensemble et suspendus soit

dans un hangar, soit dans une chambre.

-au NlO, certains producteun étalent les bulbes nn des étagères, ce çi favorise une

meillerne aération, ils desinr-ecteût au prealable le sol a!'ec un produit non toxique (Propoxur

ou Dwban), le DDT est abandonné zuite au{ conseil du projet Retail.

I^a durée moyenne de conservaîion de l'ecbalote est de 4 mois. Durant cene prriode les

penes de poids par dessiccadon variant selon la duree de conservation et les lgchniques

culturales. seraient de I'ordre de20o/o sur une durée de slx mois (COULtsALY. 1994).

Ces méthodes de consen'ation traditionnelles sont sowent imparfaites et enuainent dnns

beaucory de cas de nombreuses penes. Certains maraichen perdent parfois phs de 5fflo de

letn production à cause d'rme mauvaise consen'adon carsée soit par I'attaque d insectes, soit
par la pourriture des bulbes à cause de lhumidité et d'une mauvaise aération.

Iæ projet a mis en place chez quelques expiofuants de la zone une case de conservæion

de I'echalote (NlO étant le premier r"illage test pour la case de conservation). Derx objectifs
sont vises : d'une parr augmenter les revenus des producteurs sa diminuant au maldmum les

pertes par pourriture et en étalant la periode de commercialisation des echaloæs; d'aure part

permette une conservation denc de bonnes conditions et ceci notamment pour les semences.

Parmi les maraîchers enquêtés. aucun n'a adopté cette méùode de conservation, beaucoup

ignorent d'aillerus encore c€ne technique de consen'ation.
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Seuls certains producteurs du Nl0 adoptent une méthode de conservation un peu plus

fiable. Ils ont tendance à conserver une importante partie de la producti on, 82oÂ en moyenne'

pour en vend.re un maximum à un prix élevé. Ils essaient d'aérer au maximum la chambre de

conservation et étalent les bulbes sur plusieurs étagères.

Les problèmes de conseryation de l'échalote concernent tous les producteurs qui

souhaitent à l,unanimité avoir un appui technique pour I'améliorer. La case de conservation

semble offrir en partie une solution à ce problème. Cependant soit les producteurs ignorent

encore I'existence de cette méthode de conservation, soit il leur est difficile de réaliser cefie

investissement. Le coût de production d'une case a été évalué à 203 550 FCFA dans les

conditions du paysan. (LRDOC, 1996)

n serait donc nécessaire de vulgariser davantage cette nouvelle technique de

conservation vu le réel intérêt que les producteurs portent à la production d'échalote' La

capacité de stockage d'un modèle de case proposé par le projet est de 4 500 kg pour les

échalotes, il serait peut-être intéressant pour des petits producteurs (dont la production est

inférieur à 4 500 kg) de se regrouper et utiliser la même case de conservation.

En résumé, on note que la commercialisation des produits maraîchers suit un schéma

parfois complexe. Les ventes dépendent de Ia nature du produit, et les producteurs dans la

mesure du possible (conservation efficace ou non) essaient d'écouler leur produit au cours les

plus élevés. Un des problèmes majeurs se pose au niveau des produits frais à vente immédiate

qui ne peuvent être conservés car ils ne peuvent être facilement acheminés jusqu'au marché

sans risque de pertes. Aussi un système de coffrmercialisation tel que I'offre la SoMACo est

i*téressant puisque d'une part il assure l'écoulement des produits tout en farlilitant le processus

de commercialisation pour le producteur, et d'autre part il joue un rôie plus ou moins

régulateur de prix du marché.
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ry-RF'T ATION RIZICTTLTTTRE ET IWARAICHAGE

| -I - pratique du riz et du maraîchage en contresaison

On a constate que les producteurs ont de phs en plu tendance à pratiquer le maraîchage
en contre-saison dans les casiers iz A cette periode le productern peut adopter plusietns
str*égies : soit il cultive à la fois maraîchage et nz de contre-saison, soit seulement
mraîchage qu'il cultive dans beaucotry de cas sur le casier-riz Nous avons cherché à
compfrer ces dernr pratiques de conbe-saison d'un point de we technique (organisation 6o
tra\rail) et économique.

I l-Des objectifs différents

En zone réménâgee, e,n ce çi conoeme les parcelles rizicoles, on ûowe dans les

erçloitations deu( t'"es de soles : les soles de @le culure et les soles de doùle culurc. I^a
sole de si-ple culure est occupee seulement en hivernage (en conue-saison une partie peut
êfte ûitisee pa des culnnes maraîchères). Sur la sole de double culune pewent se srcceder
derx campagrrcs de iz: Ie nz d'hivem4e semé en juillet et récohé en decembre suivi du riz
de contre-saison semé mi-fé\'rier-fin Erars et récotte en juin

I-e tau( de double cultnre rarie de l0 à 25% d€s srrrfffi rizicoles. Suiæ au

r€am€nagemen! les paysans étaient tenus de pruiçrr sur 25% des terres la double cultur: en

confr+saison- Acurellement la double cntture n'est plns obligUoire, cependant la rederrance

eau $r la sole de double culture est à payer qræ la parcelle soit eryloitée ou non
En conte-saison, les exploitants peuræut frire soit du maraîchage et du riz ou les deu

culùres. On a constaté que les paysans araient tendance à frire du mæaîchage dans le casier-
izapnncipalennent srn la sole de simple culune.

Au cours des ençêtes, les paysans ont neuement mis en évidence que leu objectifs de

prodtnion du maraîchage et du riz de contre-saison sont bien distincts-

L'objectif du maraîchage est principalement dbrdre économi{æ, il permet de retirer des

revenus qui s'4ioûent à ceu du riz L'objectif & la culnne du riz en contre-saison est à la fois
dordre alimentaire et econo-ique : il perrct d'obtenir en juin une Écolæ de ù qui faciliæ la
soudue jusqu'à celle de novembre. De plns la vente du riz à cefie poiode de I'annee constinre

une rennée monéaire intéressante qui pemet de financer les tarrau:r de mise en place de la
culhnc du riz d'hivernage.

Nous nous sommes intéresses à l l exploiutions de l'échantillon initial qui ont pratiqué

pendant la conte-saison 1996 à la fois riz et maraîchage. Ces exploitations sont en zone

réam€nagee et font partie des villages NlO, Nl et Km39.
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l2-Répartition des suoerficies rizicoles et maraîchères

sur l'échantillon, les superficies en riz de contre-saison
celles occupées par le riz en hivernage : en moyenne l,l ha
hivernage. Les superficies maraîchères représentent dans ces
des terres exploitées (Figure3.4. 1).

Tableau 3.4.1, : Répartition des surfaces maraîchères
surface totale exploitée)

sont beaucoup plus faibles que
en contre-saison contre 6 ha en
exploitations I à 25% du total

et rizicoles par village (% la
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Village Maraîchage Riz de contre-saison Riz d'hivernage
Nl0
N1
Km39

1,9,6Yo

4,30Â

l,3Yo

18,40Â

L7,60Â

5,3Vo

62%
78,Io/o

93,4yo
Total llo/o 13o/o 86'/"

Les surfaces en contre-saison sont faibles par rapport au total.
Au N10, maraîchage et riz de contre-saison occupent 40% de la superficie totale. Dans

ce village la pratique de riziculture en contre-saison n'empêche pas celle du maraîchage sur
une superficie équivalente à celle du riz. Il n'existe pas de concurence entre ces deux activités
de conte-saison du fait des objectifs differents.

Dans 50% des exploitations le rapport surface maraîchère/surface nz de contre-saison
est supérieur à 1. En contre-saison, la diversification occupe donc une place aussi importante
que celle du riz. Ceci concerne uniquement les exploitations collectives. Pendant cette période
c'est le chef d'exploitation qui gère à la fois la main d'oeuvre nécessaire au maraîchage et celie
nécessaire au riz de contre-saison; les temps de travaux liés au maraîchage étant plus
importants que ceux nécessaires au riz de contre-saison.

13-Rappel des problèmes liés à la double culture

De nombreuses études ont déjà mis en évidence les problèmes techniques liés à la
double cuture (POSTEL, 1990; JAMIN, 1994). Par rapport à la simple culture, la succession
nz-riz sur une parcelle présente plusieurs types d'inconvénients :

* Les problèmes liés au potentiel des variétés : le potentiel des productions qui peuvent
ête obtenues est relativement limité. Si en hivernage, en zone de simple culfure, les
rendements moyens sont de I'ordre de 4,5 à 5 t{ha pour un potentiel d'environ 10 t/ha, en
contre-saison le rendement moyen n'est que de 2,5 à 3 tJha, pour un potentiel d'environ 5 à 6
tlha (dépend du Vpe de variété).

* Les problèmes liés au calendrier cultural : sur la sole de double culture, la succession
des cultures est la suivante : en contre-saison, les paysans sèment entre mi-février et début
awil. Sur l'échantiilon les dates de semis sont étalées du29102/96 au 04104196. Il est conseillé
aux paysans de semer mi-fevrier pour récolter plus tôt mais ils hésitent à cause d.u froid. La
préparation du sol a lieu en mars, puis 4 à 5 semaines après le semis en pépinière, les plants
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sont repiqués. Le mois de juin est consacré au gardiennage contre les oiseaux. La récolte a lieu

à partir de fin mai jusqu'à Ia fin juin. du 25i05196 au25106196 sur l'échantillon.

Les travaux d'hivernage commencent dès que la parcelle est libre. Le riz est ensuite

repiqué fin août, début septembre. puis récolté de décembre à janvier.

La récolte tardive du riz de contre-saison due à des dates de semis tardives retardent les

travaux d'implantation du riz d'hivernage (le riz d'hivernage sur sole de simple culture est en

effet implanté fin juin-début juillet) . Le labour se fait dans des conditions difficiles car les

parcelles libérées sont humides. L'humidité des parcelles résiduelles est d'ailleurs accuentuée

par le retard du travail du sol qui n'intervient qu'en juiilet, août, période où la pluviométrie est

forte et où le réseau de drainage commence à s'engorger.

C'est surtout en fin de saison sèche et début d'hivernage que Ie riz de contre-saison pose

des problèmes, car le gardiennage. la récolte et le battage à assurer de fin mai à début juillet.

entrent en concurrence avec le travail du sol, la préparation des pépinières et les premières

implantations du riz d'hivernage.

+ Problèmes spécifiques de la contre-saison : la culture de contre-saison est très affectée

par le problème de la chasse aux oiseaux, très exigeante en temps de travail. D'après

l'échantillon suivi, }e riz de contre-saison demande en moyenne 176 j.tlha (journées de travail)

soit 14 Ware. Le gardiennage des parcelles contre les oiseaux, au mois de juin, avant la

récolte, représente 53To du temps total de travail.

* Problème de carences et d'alcaltnisation : des carences en micro-éléments s'expriment

dès que les rerdements s'élèvent fortement. Elles sont peut-être liées au phénomi)ne

d'alalinisation et de sodisation des sols dû au déséquilbre chimique de I'eau d'irrigation et à

I'absence de drainage véritable. (Jamin, 1988). Ces problèmes sont accuentués en doubie

culture car le riz est abondamment irrigué.

par rapport au système de double culture

+ Un calendrier cultural allégé :

Les problèmes liés au calendrier cultural du riz de contre-saison ne se posent plus si la

sole de double culture est exploitée en maraîchage. En effet les dates de récolte des principales

spéculations sont plus précoces que celles du riz sur cefte campagne, elles se sont étalées du

2510?/96 au 10/05i96 pour l'échalote, du 01102196 au 13/04/96 pour la tomate et du 05103196

au 02/04/96 pow I'ail. Les parcelles sont donc tibérées suffisamment tôt pour que les travaux

de préparation du sol pour le riz d'hivernage soient menés en même temps que ceux sur les

parcelles de simple culture

+Arrières-ffits de la fertilisation organique '.

Les paysans n'ont pas apporté de fumure organique sur le

dernière est répartie en totalité sur les cultures maraîchères. Le

cultures pourraient ainsi bénéficier des arrières-effets fertiiisants de

de contre-saison, cefte

d'hivernage suite à ces

fumure.
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Cependant la pratique du maraîchage en contre-saison sur les parcelles de double culture

présente certaines limites auxquelles sont confronter les producteurs:

Si le paysan choisit de pratiquer le maraîchage sur sa sole de double cuhure, les cultures

légumières sont entourées de parcelles rizicoles, largement irriguées. Il existe souvent des

problèmes d'inondation dus à une mauvaise gestion de I'eau : en effet le riz des parcelles

voisines est irrigué et souvent du fait d'un manque de maîtrise de I'irrigation il y a des

débordements d'eau. Les cultures maraîchères peuvent alors être totalement inondées.

Par le maraîchage, les effets de I'alcalinisation et de Ia sodisation des sols sont aggravés

par la conduite de I'inigation. Sur ces parcelles, il n'y a pas de submersion et I'irrigation à la

calebasse ne suffit pas à entraîner les sels.

De plus un problème de planage du sol pour la culture d'hivernage se pose : en effet

pour les cultures maraîchères les paysans confectionnent des rigoles au niveau des planches

pour faciliter I'irrigation. Les cultures de tomate et de patate douce sont souvent sur buttes.

Aussi après ces cultures, le planage de laparcelle pour implanterleriz est nécessaire; ce que

ne font pas les paysans après le nz de contre-saison.

2-Comparaison économi+ue du maraîchage et du riz de contre-saison

21- Gestion de la main d'oeuvre et temps de travaux

La gestion de la main d'oeuvre est la même au sein de I'exploitation qu'il s'agisse des

cultures maraîchères ou du riz de contre-saison. Le type de main d'oeuvre mobilisée pour le

riz varie d'une famille à I'autre (Figure 3.4.2), comme c'est le cas pour le maraîchage. En

moyenne la main d'oeuvre familiale réalise 73oÂ des travaux rizicoles contre 27Vo effectués

par la main d'oeuvre salariée. Le gardiennage qui demande beaucoup de temps est

généralement assuré par un des membres de la famille, le plus souvent un enfant. La

répartition du temps de travail entre main d'oeuvre familiale et salariée est semblable à ce que

I'on a constaté pour le maraîchage.

Riz et maraîchage sont compatibles en contre-saison car les travaux ne sont pas réalisés

au même moment de la journée : alors que le travail au champ de riz se fait pendant la

journée, les travaux liés au maraîchage sont effectués le matin et le soir. Le temps de travail

moyen du riz (14 h/are) est nettement inferieur au temps de travail nécessaire pour l'une ou

I'autre des spéculations maraîchères qui sont de 40 hlare pour l'échalote, 33 h/are pour la

tomate et 70 h/are pour 1'ai1. Ainsi une culture maraîchère demande 2 à 5 fois plus de temps

de trvail que le riz.

22-Comparaison des coûts de production maraîchage et riz de contre-saison

Les coûts de production de la riziculture de contre-saison ont été calculés à partir des

fiches de suivi (voir annexe 7) sur la campagne 1995-96.
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Les intrants qui interviennent dans le calcul du bilan économique du riz de contre saison
sont les semences, les engrais (urée et phosphate), la redevance eau, les frais de battage et de
vannage

Tableau 3.4.2: Coûts de production moyens du riz de contre-saison (FCFA/are)

Riz de contre-saison
Semences 97

Engrais
-Urée (kg)
-Coût urée
-DAP (ke)
-Coût DAP

1,86

343
0,79
172

Redevance 45

Battage 318

Vannage r59
Total intrants TL34
MOS (heures)
COût MOS

3,7
2t5

Total charges t349
Production 4208

Marge brute 2859

Tableau 3.4.3 : Coreparaison des marges brutes à I'are du riz de contre-saison et du
maraîchage

Culture Marge brute (FCFA/are)

Riz CS

Echalote
Tomate
Ait

2859
34066
5691
19556

Quelque soit la culture maraîchère, la marge brute est supérieure à celle du riz de contre-
saison. Dans le cas de l'échalote, elle représente I I fois la marge brute du nz. La
diversification par le maraîchage en contre-saison est donc plus intéressante d'un point de vue

économique pour le producteur. Cependant le riz de contre-saison continue d'être cultivé pour
assurer la soudure alimentaire en hivernage.

3-Impoftance du revenu maraîcher dans le revenu total de I'exploitation

31-Part relative du maraîchage et du riz

Le maraîchage intéresse les producteurs d'un point de vue principalement économique.
Aussi est-il est important de pouvoir estimer la part du revenu du maraîchage dans le revenu
global de I'exploitation afin de voir I'importance relative du maraîchage et de la riziculture.

I
I
I
I
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pour les calculs suivants, nous avons pris en compte les l1 familtes de l'échantillon de

départ faisant du maraîchage, de la riziculture de contre-saison et d'hivernage. Dans chaque

famille ont été pris en compte tous les individus faisant du maraîchage. Nous avons distingué

les trois cultures principalàs échalote, ail et tomate. Les superficies des autres spéculations

étant négligeables nous n'en avons pas tenu compte dans les bilans. Les revenus ont été

calculés en multipliant les valeurs moyennes des revenus calculés précédemment par les

superficies réelles, en ares, de chaque exploitation.

pour Ia riziculture nous avons également pris les superficies réelles exploitées en riz

dans ces familles que nous avons multipliées par le revenu du riz de contre-saison (calculé ci-

dessus) et celui Ou riz d'hivernage. Les revenus issus de la culture d'hivernage ont été repris

d,une étude faite sur la campagne 1995 (souMAoRo et KARABANTA, 1996)'

Récapitulatif des revenus nets (FCFA/are)

Spéculation Revenu Net (FCFA/are)

Echalote
Ail
Tomate
Riz contre-saison
Riz hivernage :

-Nl0
-N1
-KM39

34066
l 9556

5691

2859

4277
4289

4027

Tableau 3 .4.4 : Moyenne et pourcentage des revenus nets du riz et du maraîchage sans

valorisation de la main d'oeuvre familiale (FcFA/anlexploitation).

Sur l,ensemble de ces exploitations le revenu net dégagé par le maraîchage représente

3g%du revenu net total. La part du maraîchage dans le revenu global des exploitations varie

de 7 à 7lolo suivant I'exploitation. Dans les familles du N 10, le maraîchage représente au

minimum 50o/a du revenu net total. L'importance économique du maraîchage bien que

démontrée est très variable d'une exploitation à I'autre.

Même si le riz reste la culture principale, le maraîchage constitue une source de revenus

importante sur l,ensemble de I'exploitation qui permet à la famille de subvenir à ses besoins et

I
I
I
I
I
t
I
l
I
I
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Revenu net (sans MOF)

Revenu
net total

Riz totalRiz contre-
saison

Maraîchage

4 552 5582 801 948302 7942 499 1541 7s0 610Echantillon
desl 1

familles
Pourcentage
du revenu
net total
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à I'exploitation de fonctionner. La diversification possible en contre-saison est donc pour le
producteur très avantageuse.

En 1992, en zone réaména gée, 30Yo du revenu provenait du maraîchage. La part du
maraîchage aurait donc augmenté, cependant il faut considérer ces résultats avec précaution
car l'échantillon de départ n'était pas le même.

32-Destination des revenus maraîchers et rizicoles

Les revenus issus du maraîchage et du riz n'ont pas les mêmes destinations. Les revenus
du riz et du maraîchage ne sont pas gérés de la même façon. Le revenu maraîchage revient en
totalité au producteur ce qui lui procure une indépendance économique, indépendance
importante pour les jeunes et les femmes. En revanche, la totalité du revenr:-du riz esi géré par
le chef d' exploitation.

Le revenu du maraîchage est tout d'abord utilisé dans tous les cas pour les dépenses
fanriliales (habits, soins, dotes de mariages, cérémonies...).n sert également à financer une
partie des coûts de production en début de campagne d'hivernage : les intrants et la main
d'oeuwe employée porrr le repiquage.

Quelques exploitants utilisent ce revenu pour le f,rnancement de la campagne maraîchère
suivante. Le système de culfure maraîcher s'autofinance donc d'une année sur l'autre.

Le revenu du riz sert à financer également les dépenses familiales mais aussi les dettes.
les impôts, les intrants et la redevance.

La pratique du maraîchage dans une famille constitue d'une part un revenu
supplémentaire nécessaire pour subvenir à la totalité des dépenses familiales et d'autre part
autorise une certaine liberté économique importante notamment pour les jeunes et les femmes
qui n'ont que cette activité comme source de revenu.
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Le développement de I'activité maraîchère dans la zone de Niono' se traduisant par une

augmentation globale des superficies maraîchères avec I'occupation croissante du casier-riz

par ces cultures est incontestable. La croissance du maraîchage ne peut être assurée que s'il

existe des débouchés commerciaux et si le développement au niveau de I'exploitation est

réalisable. Certaines opporrunités commerciales peuvent se présenter comme des perspectives

de développement pour la zone de Niono.

l-Perspectives de développement de la filière

1 l -Les débouchés commerciaux :

Suite à Ia dévaluation, la demande en produits locaux ou régionaux a augmenté. C'est le

curs notamment de la tomate dont les débouchés sont en partie sécurisés par I'unité de

transformation la SOMACO. La dévaluation a mis fin à la rentabilité de la dilution du

concentré triple importé et a rendu l'utilisation des tomates de production locale très

concwïentielle. En 1995 -96,70 ha étaient sous contrat dans la zone de Niono, I'objectif de la

SOMACO est de produire dans la zone de Niono 140 hectares de tomates en l'an 2000, soit le

double de cette année. Un tel contrat avec certains producteurs de la zone offre I'opporrunité

d,un débouché de coïnmercialisation assuré de la tomate. Il permet de plus de réguler le

marché au moment de la concentration du produit à la période de production.

A certaines périodes de I'année, d'octobre à décembre. les gros oignons manquent sur le

marché. On retrouve des oignons importés d'Europr: (Bol d'or) ou du Niger (Violet de Galmi)'

Il serait intéressant de pouvoir alimenter le marché à partir d'une production locale. Le Violet

de Galmi est une spéculation connue des producteurs de la zone car déjà cultivée et peut être

conservé grâce à la case de conservation de 1 à 7 mois. Cette production pourrait alors arriver

sur le marché en fin d'hivernage et répondre à une demande satisfaite actuellement par les

importations.

l2-Facteurs favorahles au développement du maraîçhage au niveau de I'exPllitation

Le maraîchage constitue dans le système de production une activité importante que

I'ensemble des producteurs envisagent de développer à titre individuel ou collectif.

Cette activité occupe actuellement une place importante dans I'exploitation puisqu'elle

constitue une source de revenu supplém.ntuir. (38% en moyenne du revenu global

d'exploitation). La recherche de revenus monétaires personnels explique également Ia

tendance croissante de la pratique individuelle du maraîchage (au sein d'une famille collective,

des hommes et femmes exploitent des parcelles individuellement).

Le maraîchage reste en effet une activité rentable pour le paysan. L'augmentation des

prix des produits maraîchers suite à la dévaluation permet aux producteurs de dégager pour

Lertaines spéculations (I'échalote et I'ail) des marges brutes supérieures à celles obtenues en

1992, malgré I'augmentation du prix des intrants.

I
I
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De plus en contre-saison, le maraîchage est beaucoup plus rentable que le riz (marge
brute jusqu'à I I fois supérieure à celle du riz); les paysans ont donc tout intérêt d'un point de
vue économique à privilégier les cultures maraîchères. L'occupation du casier-riz est
également un moyen de contrecarrer le manque de surface maraîchère évoqué par I'ensemble
des maraîchers. Cependant les exigences en main d'oeuvre constituent une limite à I'extension
de cette activité.

On constate que plusieurs types de maraîchers se distinguent : certains ayant tendance à
se spécialiser dans une ou deux spéculations (cas des producteurs du N10 orientés vers les
productions de tomate et d'échalote); d'autres cherchant plutôt à se diversifier (producteur de
Koui'an-Coura) en produisant jusqu'à 6 cultures differentes. Ces stratégies de production
amènent ces producteurs spécialisés à maîtriser davantage certaines techniques culturales et de
conseruation (pratique de la rotation échalote-tomate, amélioration de la conservation :

étalement des bulbes sur des étagères et arrêt de I'utilisation du DDT).

2-Cependant des problèmes demeurent à plusieurs niveaux de la filière et constituent
des limites au développement

21-Des problèmes d'ordre social :

Dans une famille, hommes et femmes pratiquent le maraîchage. Cependant les hommes
gardent le monopole de la gestion foncière : les femmes sont largement défavorisées lors de
I'attibutirn des terres. Ces dernières sont donc obligées de limiter leur productio.l malgré le
souhait de développer cette activité qui constitue pour elles leur unique source de revenu. Il
faudrait peut-être envisager de dégager au niveau de I'exploitation ou d'un groupement
d'exploitations un jardin exlusivement réservé aux femmes.

22-Des problèmes d'ordre technique :

Au niveau de Ia production

Il existe une grande hétérogénéité entre les producteurs. Chez une majorité, la maîtrise
des techniques culrurales reste imparfaite.

* La fertilisation minérale se fait sur la base de I'expérience personnelle, sans aucune
référence technique. L'excès d'urée et le manque de phosphate peuvent par exemple nuire à
une bonne conservation.

* Beaucoup de producteurs ne font pas de rotation. Les cultures se succèdent à elles-
mêmes. Ce système de monoculture continue devient générateur de foyers parasitaires
importants d'autant plus qu'aucune lutte intégrée n'est suivie.

50% des paysans souhaiteraient avoir un appui technique concemant soit I'irrigation I
(fréquences des apports), les doses d'intrants à apporter, les moyens de lutte contre les I
parasites et les techniques culturales des nouvelles spéculations.

ll
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poursuiwe les essais sur les cultures maraîchères en collaboration aver I'IER se.mble

donc indispensable. Il sera utile d'une part de vulgariser auprès des producteurs les techniques

de produ.iion et de conseryation en élaborant par exemple des fiches d'itinéraires techniques

precis en Bambara et d'autre part de continuer à assurer le suivi par des agents techniciens.

+ Une importante partie des semences est produite par le paysan. Elles sont souvent de

mauvaise qualiié ce qui peut être la cause de la faiblesse des rendements, de la sensibilité aux

maladies, d'une productiôn de qualité hétérogène et d'une conservation souvent difficile.
* Se pose àinsi le problèÀe d'approvisionnement des semences : outre la SOMACO qui

fournit la semence de tomate aux organisations paysannes, aucune structure

d'approvisionnement en semences et en engrais n'existe. Les paysans se plaignent de cette

situation et estiment qu'il s'agit d'un frein à la diversification.

Remettre en place un structure d'approvisionnement en semences et en engrais du type

proma Delta semble donc nécessaire pour encourager I'emploi de semences améliorées et la

diversification.

* L'occupation croissante du casier-riz poserait également un problème au niveau de la

gestion de I'eau. Sur les soles de double culture, I'inondation des parcelles est fréquente du fait

àe la contiguité de parcelles maraîchères à des parcelles rizicoles. Sur les parcelles de simple

culture, il n'est pas ànviseageable de mettre tout le réseau d'irrigation en eau pendant la contre-

saison. L'extension du maraîchage serait alors limitée dans I'avenir d'un point de vue

superficie si ces problèmes liés à la gestion de I'eau ne sont pas résolus.

Au niveau de la conservation

I *0".,*ï 3:ffï,'T,ffi:Ï*îî:;"l.'JiH'ffi'TJr 
d'atLaques phytosanitaires ou de I'humidité trop importante.

Il faudrait divulguer les techniques de conservation par

proposer aux producteurs de se regrouper si I'investissement

semble trop élevé pour un seul paysan.

traditionnelle sont encore très

leur échalote conservée à cause

la case de conservation, voire
dans une case de conservation

I

23-Des problèmes de commercialisation

La SOMACO est la seule structure de transformation qui offre un débouché

commercial. pour les autres produits aucune structure de colnmercialisation n'existe pour

faciliter l'écoulement des produits maraîchers, ce qui pénalise les producteurs des villages

éloignés d'une place de marché dans la production de Iégumes iapidement périssables' Le

systéme de production contractuelle intéresse les producteurs; une structure de stockage-

transformation-commercialisation (style coopérative) pourrait être envisageable' Le

producteur n,aurait plus à conserver lui-même, la conservation serait mieux maîtrisée, et la

concentration du produit sur le marché au moment de la récolte serait moindre.

En ce qui côncerne le projet, il pourrait constituer un appui à la mise en place d'une telle

stnrcture.
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3-Les études à poursuivre et à mener

Les études doivent être menées aux différents niveaux de la filière.

Au niveau de la production :

-poursuivre le suivi des exploitations de la zene (foncier, production,...)
-poursuiwe I'analyse socio-économique du maraîchage dans le cadre de l'érude du

fonctiomement des exploitations agricoles : garder le même échantillon, faire un récapitulatif
global des parcelles maraîchères d'une exploitation, suivi de quelques individus par famille.

-poursuiwe les essais sur les cultures maraîchères
-élaborer des fiches techniques précises en Bambara et vulgariser les résultats aux

producteurs par I'intermédiaire des Associations villageoises par exemple.
-assurer un appui technique orienté auprès des producteurs : les conseils devraient se

raire e n fo nctt "-i"1lrïË:ni:JiÏli, che z r e s pro ducreurs sp é c i al i sé s,

-développer la diversification

-étudier;:#ïfl:Ti -ffi::fiffiitque de ta pratique du maraîchase sur le casier-riz
(en collaboration avec I'IER) : conséquences sur la structure et la qualité du sol (problème de

salinisation), conséquences phyto sanitaire s.

Au niveau de la commercialisation des produits maraîchers :

-poursuivre le relevé de prix de produits me,raîchers sur les differents marchés;
-analyser la demande sous-régionale et des pays voisins, tels que la Guinée pour

l'exportation de l'échalote et la Côte d'lvoire pour celles des gros oignons (une étude menée
par le PzuSAS sur la filière oignon au Mali est en cours).

-analyser la demande locale en légumes d'un point de vue quantitatif et qualitatif : 25
enquêtes consommation ont été réalisées auprès des ménages de Niono et de Ségou de

différentes catégories socioprofessionnelles, elles constituent une phase exploratoire à une
analyse approfondie de la demande en produits maraîchers de la part du consommateur.

Enfin, I'approche du maraîchage sous forme de séminaire est intéressante à poursuiwe
car elle permet de mener une réflexion sur la filière maraîchage au Mali en faisant intervenir
les différents acteurs de cette activité : producteurs, chercheurs, vulgarisateurs, bailleurs de

fond et opérateurs économiques.
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SUiVi dES PATCEIICS MATAiChèrCS BILAN ECONOMIQUE FRAIS DE CULTURE

village Famille Individuchamps .. Localisation.........
Superficie
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Libéllé des
charges

quantité main
d'oeuvre

qualité f quantité

durée
fiours)

montant
valeur

remarq ue

Préparation du sol

-nettoyage

-labour

-nivellement

-autres ....

Semences

- grarnes

- boufures

- plants

- bulbes

Mise en place

- semis

- reptquage

Fertilisation
- fumure organique

- Urée

- Phosphate

EnÉretien

- sarclage

- Binage

traitement
phytosanitaire

O*o,r"
Conditionnemenf
récolte

Transport

Redevance

Frais fïnancier
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ANNEXB 3

Village :

Famille :

Individu :

I-Etat des lieux

1) Est-ce que vos jardins sont exploités individuellement ou collectivement?

2) Comment se fait la répartition des parcelles entre les individus de la famille?

3) Quand avez-vous commencé le maraîchage dans votre exploitation?

4) Quelles cultures avez-vous cultivé cette année (détailler les superficies par spéculation)?

5) Pourquoi avez-vous choisi ces spéculations?

6) Sur quel type de sole pratiquez-vous le maraîchage (selon les parcelles)?

-Simple culture

-Double culture

-Maraîchage

7) Estimez-vous avoir suffisamment de parceiles rnaraîchères?

8) Si non, quelles sont les limites pour en obtenir davantage?

9) Quel est le type de sol de vos parcelles maraîchères?

10) Existe-t-il des problèmes de salinisation, dégradation des sols?

ETE]SSTSE

Spéculation

Superficie

Production

Vente

Conservation

Cadeaux



11) Quels sont les atouts et les contraintes de ces sols vis-à-vis des cultures maraîchères?

1) Avez-vous introduit de nouvelles spéculations depuis que vous pratiquez le maraîchage?
Lesquelles et pourquoi?

2) Les superficies maraîchères ont-elles augmenté ou diminué (par spéculation)? Pourquoi?

3) Adhérez-vous à un groupement, une association ?

III-Itinéraire technique

1) Pratiquez-vous le maraîchage en hivernage? Sur quelle surface? Sur quel sole?

Maraîchage..

Double culture..

2) Pour quelles spéculations, faites-vous plus d'un cycle en contre-saison?

3) Entre deux contre-saison, changez-vous de spéculation d'une campagne sur I'autre?

4) Quelles sont les types de rotation de cultures?

5) Le choix se fait-il en fonction du précédent ou du suivant cultural?

6) Avez vous fertiliser beaucoup ou peu? Pourquoi?

7) Par qui et comment êtes-vous conseillé?

8) Sur des parcelles différentes et de même spéculation, fertilisez-vous de la même façon
(dose, dates d'apport)? Si non, pourquoi?

9) Avez-vous assez de fumure organique? Quel type de fumure organique? Où la procurez-

vous?

11) Modifiez-vous la fertilisation selon le précédent ou le suivant cultural? Pourquoi et

comment?

12) Les niveaux de fertilisation minérale et organique ont-ils changé?

13) Avez-vous des difficultés pour vous procurer des engrais minéraux? (argent,

approvisionnement)

14) D'où proviennent vos semences? Quel prix?
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IV-Commercialisation

1) A qui vendez-vous vos produits ?:

-Villageois..

-Marché, vendez-vous sur plusieurs marchés?.

-Semi-grossisfes.

-Grossistes..

-Contrat

2) Est-ce que ça change?.

3) Comment se négocient les Prix?

4) Connaissez-vous les prix sur les marchés de Bamako, Ségou et Niono?

5) A quelle date vendez-vous vos produits? Y-a-t-il étalement de la vente?

6)Comment se fait le choix des dates de vente?

7) Si conservation, quel est le mode de conservation, la quantité conservée approximative, la

durée de conservation, I'estimation des pertes?.

8)Valorisez-vous le prix de vente? Si oui, comment? (minimiser le coût de revient,

transformation du produit)

9)Êtes-vous à la recherche de contrat?

V-Participation des femmes au maraîchage

l)euelles surfaces maraîchères exploitez-vous?(Femmes) Estimez-vous en avoir

suffisamment?

2)Toutes les femmes ont-elles accès au maraîchage?

3)Les superficies allouées aux femmes ont-elles augmenté ou pas?

4)Comment se fait la répartition des terres maraîchères par le chef d'exploitation aux femmes?

5)Le maraîchage demande-t-il beaucoup de temps (problème de temps de travail)?

VI Gestion des revenus

1) A qui revient le revenu du maraîchage
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2) Pouvez-vous estimer ce que rapportent les cultures maraîchères?

3) A quelle période de I'année les rentrées d'argent sont-elles les plus importantes? Pourquoi?

4) Quelles sont les contraintes qui empêchent de produire hors ces périodes?

5) A quoi utilisez-vous le revenu du maraîchage? Et celui du riz?

6) Comment financez-vous les differentes campagnes?

7) Par rapport au début de votre activité maraîchère, les bénéfices ont-ils augmenté ou
diminué? Pourquoi selon vous?

VI-La riziculture de contre-saison

I)Avez vous fait du maraîchage ou de la riziculture en contre-saison sur la sole de

double culture? Pourquoi (raisons économiques ou techniques)

2)Quel est la culture la plus rentable en contre-saison, maraîchage ou riz? Pourquoi?

3)Quel est votre rendement de contre-saison (nombre de sacs)?

VII-Le CONTRAT- SOMACO

1) Quelle superficie avez-vous sous contrat SOMACO?

2) Avez-vous toute la semence gratuite?

3) A quel prix vendez-vous vos tomates? Estimez-vous les prix suffisamment élevés?

4) Vendez-vous une partie de la production sous contrat sur le marché? Pourquoi?

5) Êtes-vous satisfait de ce geffe de contrat? Pourquoi?

6)Souhaiteriez-vous qu'il en existe pour d'autres produits?

VIII-Problèmes et souhaits

l)Quels sont les principaux problèmes rencontrés pendant cette campagne?

Z)Avez-vous des problèmes ou des souhaits concernant :

-l' approvisionnement en engrais
-les techniques culturales
-la conservation
-la vente, c ommercialisation
-l'Office du Niger
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ANNEXE 4

Questionnaire commercialisation auprès des détaillants et grossistes

-Quels sont les produits que vous vendez?

-Vendez-vous les mêmes produits toute I'année? Comment se répartissent-ils tout au long de

['année?

-A quelles périodes de I'année sont-ils abondants, rares, absents sur le marché?

-Où vous approvisionnez-vous pour chaque légume?

-Où se situe le lieu d'approvisionnement par rapport au lieu de revente?

-Changez-vous de lieu d'approvisionnement au cours de I'année? Pourquoi?

-Avez-vous une préférence pour un lieu d'approvisionnement (en fonction de la qualité, du

prix, de la disponibilité du produit) ?

-Connaissez-vous l'origine du produit?

-Quelles exigences avez-vous quant à la qualité des produits achetés? (taille, cultivar,

maturité,...)

-Existe-t-il r.rn lien entre vos fournisseurs et vous (parenté, voisinage...)?

-Avez-vous un ou plusieurs fournisseurs?

-Quelle est la périodicité des achats des differents produits?

-Quel est le mode de paiement (à crédit/taux ou comptant)?

-Quelle est la somme mise en jeu à l'achat?

-Quels sont les moyen, coût, temps de transport du lieu d'approvisionnement au marché?

-Pour les grossistes, quels sont le lieu, le mode et la durée de stockage?

-Quelle est la fourchette de vos bénéfices sur I'année pour chaque produit? Quels sont les

facteurs de variation des prix d'achat et de revente?

-Avez-vous beaucoup d'invendus? Pourquoi?

-Depuis le début de votre activité, vos bénéfices ont-ils augmenté ou diminué?

-Etes-vous plus ou moins encouragé par cette activité?



ANNEXE 5

ii Bilan économique (Fcfa/are) r
oignon patate tomate

semences quantité (kgiare)
coût (FiKg)
total (Fcfa)

engrais quant. M.organique (Kg/a)
quantité urée (Kg/a)
quantité Phos (Kg/a)
coÛt M.organique (Fcfa)

coût urée (Fcfa)
coût phosphate (Fcfa)

1B

275
4950

100
0. B0
0.65

1 000
88
7B

0

12
500

6000
100

1.10
0. 84

1 000
121
101

0

14
1B

245
1 00.

0,93
0.65

1 000
102
7B

o

1 sac
200
200
100

1.00
0.53

1 000
i10

64
0

ail

I
I
I

redevance (coût de l'eau
Total intrants

MO familiale (Fcfa)

temps de travail MOF (h)

MO salariée (Fcfa)
temos de travail MOS
Total travail

Total coûts de Production

rendement moyen (kgiare)
pertes (?'")

prix de vente moyen (F/kg)
Fevenu brut

Valeur outée

Revenu net (avec MOF)
Revenu net (sans MOF)

autocon.sommation + dons (%)

ventes + sem ences (%)

5808 6785 2551 3596

61 16

41 50
50.0

1 6sB
17.5

7222

2573
31 .0
4212
39.0

1 425

759
9.3

1792
14.0

137 4

2573
26.O

1 023
9.5

I
I
I

1 1924 1 4007 3976 4970

270
6

9B
24872

106
F
hv

290
29203

255
5

57
1 3808

233
40
73

1 0205 I

I
;3 I

1 8756 21 981 1 2383 8832

12948
1 7098

13
87

15196
17769

1

99

9832
1 0591

20
80

5236
7809

Revenu monétaire net
Revenu monétaire net

(avec MoF)
SAN S MO

I'heure
I'heu re

de travail
de MOF

971 5
1 3865

278
342

1 4904
17 477

31 4
573

7070
7829

RQQ

'1 145

217 4
47 47

249
300

Rémunération de
Rémunération de I
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ANNEXE 6

1 993

1994

1995

1 996

Prix moyens mensuels sur le marché de Niono des principaux produits maraîchers

Echalote
FCFA/ks

Ail
FCFA/kg

Tomate
FCFA/kg

Patate douce
FCFA/sac

septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril

lt3i
llutn
ljuillet
laoût
lseptembre
loctobre
lnovembre
ldécembre
lianvier
r..
llevfler
lmars
lavril
lmai

ljuin
liuillet

207,51

207 
|

281,251
246,25||

13el

1401

86,25i
47,5
77,5

130

164

160

160
242

306,2
310
154

111,2

86,2
67,5

111,2

161,2
210
275

162,5
523

787

468,7
136

128,7
103,7
111,8

165

241,2
320

375 
|

5251

55ol
531 

|

51oi
3251

l

3871

1 871

287

356
400
425
406
662
866

950

425
325
275
343

581

835
950
737
685
737

737

670
475
340
387
425
493
556

absent 
I

e0l
absent 

Iabsent 
I

63,71

53,71

36,6 
|

49,5 
|

751

98,71

absent 
Iabsent 
I

absent
absent
absent
absent

59,8
40
40

55,7

141
213
2?O

absent
absent

135

absent
129

81

105
95

80,3
115

I 1eo

I absent

3037 
|

25621
20001

2187|l
25751
25621
23661

2637
2400
2662
3000
3750
4312
2750
3162
2250
2093
2291
2515
2467
2062
2485
2558
3500
3137
3175
2500
3268
2293
2850
2548
2750
2750
2767
3475
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ANNEXE 7

Conrpte cl'expioitation par vittage et evtlluritln

KM26 | tt ttl KM I7 [**to KM39 NIAMI M2 N5

ven tes
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^ nâ f ttrP
y..rs!s5Y

stocks

lol ??Â

1619{

IbUJI

,r 'l 1?î 1

ly lbul

"*
10809

432285

204 301

40I20

t24 16

3i 4924

Li2L25

18134

8020

356621

it5192

ll00i

r502i

4 939 28

54 994

28115
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