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RESTJME

Ia ftrtilisâtiôn,ést I'un des,,e_lém d'inteniifié@,de,,la nziculturé dans les,nerimète5,,inigtés
dè.,1tômce,ou,'Niger. À''cèt,êfreq, piui'w ëftê ôæiâtion :(iichniqùe) r'omcêr,ÈIurait
. . .,.j r - .. ,. .,..4 . ..

I'approvisionnement des prodqcteurs en engrais. Mais ceffe tâche a été confiee au pP depuis la
tl

restructuration de cefte entrepribe (de I'ON). 
I

Cependant pour plusieurs raisons, les OP ont été incapablæd'urssurer I'approvisionnement correct

des producteurs en engrais.

Des études antérieures sur l'ensemble ON ont indiqué des difTicultés d'organisation de

I'appmvisionnement des proclucteurs cn engrais. Un accent particulier a été mis sur Ie .cas cle la

1ryg,dd Molodo où il a été constaté une, baisse notojre de,l'urilisation dls engrair:, , . , ,,, ,,ti.,

AlnCi:,paur fiièùx compiéndre I'appiôvisionnèment 
,Aeô 

, p ùôte' S en , ii à t51o66, , lâ
presente étude a éLé lancée, , 1

L'étude, menée sous fonne dteriquêtes collectives (OP) et individuàtles (Exploitàtions darniliales), a

abouti aux résultats suivants : i I

o Une classification des villages en trois types selon que I'approvisionnernent en engrais soit
I
I collectif, individuel. ou mixte.
! . ,U* faible ,Couverture des besoins des paysans en engrais par le mode d'approvisionnement

,'.collectif (seulernent 44 \to des besoiru des ,pâ.1'sens en engrais sont satisfaits à travers
a- '

I'approvisionnement des OP , et environ 50ûlo des OP de la zone ne sont pas éligibles au crédit

institutionnel), . :

c Uti non-respect des doses recommandées au nivèau des villages à approvisionnement

essentiellement individuel (eh moyenne, 80 kg de DAPJ ha et 150 kg d'urée/ ha pour les villages

à,approvisionnement individuel et mixte contre des doses voisines des norïnes recomrnandées

par t'ON à ,$vs;r 100 kg de DAP/ ha et 200 kg d'urée à I'hectare pour les villages à
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INTRODUCTION 
)

L'aménagement des grands systèmes irrigués sahéliens dans le cadre de la recherche de

i'autosuffisance alimentaire néceqsite des investissements lourds qui doivent être rentabilisés à travers

une augmentation des rendent.T. 
I

Dans le cas de i'Oflice du Nigei, ceffe entreprise, après sa resiructwation, entre cians uI processus

d'intensification de ia riziculture et de diversification basé sur la réhabiiitation physique des casiers ;

I'utiiisation de variétés très productives, I'ernploi de fortes cioses ci'engrais, la maîtrise des techniques

de repiquage et du calendrier agricole et d'autres aspects socio-économiques.

Ce changement a entraîné un recentrage des activités de I'entreprise. Plusieurs secteurs sont occupés

par d'autres acteurs qui sont aujorryd hui des partenaires de I'Office du Niger. Ainsi parmi Içs activités
ll

transËrées aux organisations lpaysannes on note essentieliement ie battage d|1 nz er

i'approvisionnement en engrais, objet de notre érucie.

Les difÏicuités <ie gestion au sein des expioitations agricoies et des organisations ont entrainé un

important endettement des producteurs et leurs organisations auprès des établissements financiers, les

renciant ainsi nonéiigibies au créciit instiruîionnei.

Cette situation jointe aux conséquences de Ia dévaluation du FCA et de Ia liberalisation du marché

céreaiier ont beaucoup infiuencé ies skatégies d'acquisition des engrais et les comportements des

exploitations en matière de fertilisation des sols.

Iæ diagrrosiic sur I'approvisionnement en engrais realisé en zone Otïice du Niger au cours de Ia

campagne 1998/99 a noté une baisse notoire des doses d'engrais utilisés dans la zone de Molodo.

L'URDOC tente de tourer quelques élements de reponse à cefie problématique avant ie

Éaménagement de cette zone prérnr courant 1999.

Nohe stage qui s'inscrit dans ce cadre, a permis d'aborder plusieurs aspects dont : I'organisation de

I'approvisionnement les choix stratégiques, les consâquences des pratiques en vigueur et les

perspectives d' avenir.

Iæ présent document fait une qynthèse de nos tnavawc
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I- CADRE DE L'ETUDE

L'étude se dérouie cians ies penmètres irrigues nacoies cie Ia zone Urïice du Nfger.

I r-r. rREIENTATTcIN DE L,oFFrcE DU NrcER
I

LON est [e plus grancl et Ie plus ancien cies pénmétres irrfgués de tAfifque cie

plein centre du Mali dans la régfon de Segou (à 350 km de la capitale tsamako).

deita mort du fieuve Niger (cfcarte 1).

I-1..1. MILIEU PHYSIQUE:

I'Ouest. II est situé en

ll couwe une partie du

H..1.J. ry clinnt

Le clirnat es|de i.vpe tropical semi-aricie (sahélien) caractérisé par une piuviornétrie annueiie moyenne

ci'environ 500 urrn. Il eriste un gradient bioclirnatique s'étendant du Norci au sud et suit I'augmentation

cie la pluviosité annueile moyenne ; il a une incidence sur la végétation. l'ar ailleurs ce climat se

caractérise par une faibiesse et une inégularité interannueiie cies piuies (460 à 600 mmian pour une

évaporation bac à environ 3ûû0 mm/'an). Cette inéguiarité des pluies influenc.e peu les systèmes eie

cultures parce que I'irrigation est possible sur tous les cycles cuituraux.

Il se caractérise par une courte saison des pluies (ou hivernage) avec une longue saison sèche dont les
I

caractéristiqdes sont les suivantes :

Lhivernage de mi-juin à octobre ; les précipitations ffès irregulières sont plus importantes pendant les

mois de juillet et aofit.

Ia saison seche froide, novembre à féwier : c'est la periode des basses temperatures avec des minima

pouvant atteindre 10" C tandis que les mærima ne dépassent pas 30" C.

Ia saison seche chaude de mi-fewier à mi-juin : on enregistre les temperatures les plus élevées' la

moyenne des mærima atteint 40" C.

Pendant la saison sèche, la znne est soumise à I'influence de I'harmattalU celle de la mousson

intervient en saison des pluies.

Avec des varietés adaptees la riziculture est possible toute I'annee mais les basses temperattres

peuvent provoquer un blocage de la germinationJévee (tout en autorisant une végétation ralentie) une

mauvaise floraison et un mauvais remplissage des grains. Iæs pluies hivernales gênent la recolte. Ia

saison seche froide est la Sriode favorable pour les cultures maraîchères.
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I-1..1..2. Invqéution:

Les groupements végéraux en zÆne cie i'ON sont très ciiversifies. Cette ciiversite e$ iiee à ceiie <iu

substrat et à l'impact cies activités humaines.

A I'exception de quelques groupements situés,dans le domaine continental, ils sont situés dans le delta

mort. Le substrat constitué par la plaine aliuvihle fossile du Nlger est aussi très hétérogène, en fonction

de son origine. Suivant la nature des dépots alluviaux et I'importance des dépots éoliens qui ont

accompagné ou suivi leur mise place, Ies sols ont des textures très variées. A ces differettces de

textures s'ajoutent les differences topographiques qui multiplient les nuances du régime hydrique qui

est le principal facteur déterminant la diversite de la végétation-

A chacune des nuances géo-morphologiques 
lcorrespond 

un groupement nafurel qui, en fonction du

rype d'utiiisation (Agncuhure, pâturc, coupe dp iloisl présente un faciès plus ou moins dégradé.

I
I
I
I
I
t
I
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I

Sur cette base, dix groupements r'égétaux typps plus dix unités intermédiaires pew€nt êlre reconnus

(CPEA, l9S3). IIs présenænt diftrenB sades de dégradation en fonction de leur localisation. D'une

façon genérale, le niveau de dégradation est très pousse à I'Est du perimètre inigué, de la latilude de

Danguère Kadjè jusqu'à M'Bèwani. Au delà Ia dégradation est moins poussee. A lbuest du $rimètre,

Ia végetation est beaucoup moins dégradee et presente souvent Ia situation des armées 1970. tffi

Iæs observations effectuees en 1997-1998 ont monté que la végétation de la zone exondee a subi de

profonds changements lors des vingt demièrès années. Ces chançments portent sur la structwe, la :

cornposition florique, la poduction végétale et conc€rnent tous les lyp€s de substrats. IIs sont dus

notamment : au:r deûichements effectres pour I'obtelrtion de terres de cultrne, aux pratiques

paSorales, aux prelèvements effectués pour la mtisfrction des besoins en bois de chauffe et à la

sécheresse.

Parrri ces grouperrenb nous pouvons reænir çelques.uns uns comme : les grroupements végétam de

Ia plaine allwiate fossite ; Ies groupements végÉtaux des recouvremenb sableux de lr plaine allwiale

fossile ; les grrorryemens vrfuÉtaux de la plaine alluviale fossile du âla de l\rolodo.

Ces groupemenb sont ate stratês arborées ; arbustives et herbacées parmi tesquelles on peut citer

qrrlques es@es cxmtre: Acacia sqnt, Acacia nilotiu, Ziziphus nauitiaa Piliostigma reticulata,

khomefelda gracilis, Ânùopogon pserdqficils, funia glæhidtata' Clpens sp elrc..-

L1-1..3. Lgsrpls

La z4re d'action de foffice du Niger corrcspolrd au <r Delta Mort >, partie occidentale du Delta

Central nigérierl
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Les sols sont d'origine alluvionnaire, mis à part ceux des reliefs dunaires situés entre les ensembles de

cuveffes. Les dépôts sont anciens et ne conservent, avant irrigation, qtle des traces d'hydrornorphie, à

I,exception de ceux situés au fond des falas (rnarigots) qui sont régulièrement inondés par les eaux de

ruisselletnent. 
| |

L,évolution de ses sols a été très lbnte. car elle s'est déror,rlée sous tln climat semi-désértique

n,autorisant qu'une r,égétation steppique. sauf dans les bas-fonds. Les conditioàs de dépot deltaïques

(cuvettes et levées entrernêlées par la divagation des défluents), la succession d'épisodes pluvieux et

secs durant le quaternaire (certains sols ont été rernaniés ou tronqués lors des assèchements) et enfin la

présence de compartirnents tectoniques basculés ou affaissés au sein de I'ensernble. ont abouti à Ia

constitution d'une mosaique de sols tres complexes. On trouve des sols bruns. des sols rouges' des sols

femrgineux tropicaut, des sols hvdromorphes.

L-a plupart des sols sont pauvres eïl rnatières organiques et en élérrlents tninéraur directetnent

assirnilables par les plantes (le phosphore en particulier. mais attssi le zinc l Lettrs caractéristiques

physico-chimiques sont cependant assez variables.

En efTet on distingue differents f-vpes de sols selon la classifîcation des sols de Dabin (l'E R, 1989).

dont les caracténstiques sont données dans le lableau No l.

Tableau I : Caractéristiques des principaur sols de l'0 N

Le- de sol

Caractérirtiqu*r-

SENO

sablo-Lirnon

DANGA

Limott+argile+sable

DIAN

Argile

i\,{OURSI

fugile+calcaire

-11-17-52

7.8

0.9

%Sable-linion-argtle 71-16-10 ,18-19-33 40- l 7 -13

66PH eau 60 6.0

ozômatière organlque 06 08 06

K2Omg/I00g 0 19 0.t7 0. I7 0.21

Source: Bereté 1992

L1..1..4. Potentiel de la zone du delta central dufleuve Niger

La géomorphologie de la zone a joué un rôle déterminent pour son aménagement : I'existence de

grandes cuvettes alluviales, d'un réseau de falas (déconnectés du flettve mais pouvant être assez

fac.ilernent remis en eau ) et d'un pendage faible mais général vers le Nord Nord-Est ont été jugés

suf1isamment favorables pour un projet d'aménagement de casiers irrigués et drainés par gravité' [-e

delta central nigenen dont le potentiel est estimé à 1.470.000 ha comprend huit systèmes

hydrauliques.

I
I
I
I
t
I
I
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ie système ciu Kaia Superieur couvant une Superficie cie n4 ÛÛ(i ir;r

ie systèrne ciu Kaia Inférieur couvant une superf,rcie de 67'000 ha

le système du Kouroumari couvant une superficie de83'000 ha

le systèrne du Kokéri couvant une superficie del I 1 000 
fa

le système du Mérna couvant une superficie de95.000 ha'

le svstème du Farimaké couvant une superficie de94'000 ha

le svstème dtr Kareri couvant une super hcie de372'000 ha

le systèrne du Macina couvant une superf,rcie de583'000 ha

Toutefois, les phénornènes tectoniques qui ont présidé à la naissance du système ont concerné une

, région d,environ trois millions d'hectares délirnités approximativement par le quadrilatère Markala-

Sokol o-N i afunké-Di enné.

A postiori, il apparaît que la faiblesse de la pente rend difllcile l'ér,'actration des eaux de << drainase >

(en réalité les drains n'assurent que l'évacuation cles eaux de surfhce et non ttn drainage profbnd i

Bie* que les ear6 dg f'leuve à prion de très h*r qualité pour I'irrigation (VALLES et al)ont montré

qu,elles étarent en fbit déséquilibrées vers le pole sodique. et que leur concentration progressive dans

les sols, dues au phénomène d'alcalinisation-sodisation fiéquernment obsené depuis (TOUJAN'

lgg0). Ce phénornene évolutif peut. à la longue. devenir une menace pour I'OtTce <lu Niger"

particulièrement dans les zones intensifiées ou les lirnites de tèftilité des sols s'expliquent de tbçon

plus évidente, et ou le problème du drainage n'a encore trouver de solution waitnent satisfaisante'

L1..1..5. L'ltydrologie

L,inigation de la zone de I'Office du Niger est entièrement effectuée par les eaux du fleuve Niger'

Cependant l,ouwage d'art de Mar{rala, situé sur le f'leurre. n'est qu'un barrage cle dérivation, qui asswe

la desserte en eau des casiers de I'ON, situés sur la rive gauche du fleuve.

Situé à 250 km en aral de Bamako i[ assure I'irrigation des casiers agncoles de l'ON.

Elle est possible toute l'année sauf en Awil-Mai-.luin, pendant lesquels les super{îcies irrigables sont

lirnitées par les faibles débits du fleuve.

Les terres aménagées de I'Offrce du Niger sont imguées gravitairement avec l'eau du tleuve Niger

retenue par le banage de Markala pouvant relever le niveau d'eau en amont à environ 5m' L'eau est

drainée sur plus de 160 km à partir d'un dispositif de canalisation et d'ouvrage de régutation qui se

repartit comme suite .

I
t

Le canal adducteur
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Il date de 1935. Il fait prise dans le fleuve sur la rive gauche. Il est ouvert à section réduite et a un débit

de 200rnt/s. Il est long de 9 km et se termine en un point triplc dit point (( A D d'ou partent 3 canaux

principaux : le canal du Macina, le canal du Sahel, le canal du Costes-Ongoïba.
I

Le canal du Mac{na

Il date de 1935 Il le plus ancien. Le canal du Macina est équipe à sa tête par un ouvrage de prise

comportant 5 passes et un d'éclusage avec une capacité maximale de 50miis. L'ouvrage de prise

alimente le canal du Macina creusé à largeur provisoire de 25 m sur 20 krn qui débouche dans le fala

ou marigot de Bo$,' Wèrè, ancien bras mort du fleuve Niger de 50 krn. Avec un potentiel d'environ

25.000 ha, ce systèrne alirnente actuellement les parcelles de la zone du Macina (15.000ha) et de

I'Office Riz Segou (3.000ha en suQrnersion contrôlée ).

Le canal du Sahel

Il date del937.ll est équipe à sa tête par un ouvrage de prise identique à celui du Macina (mêmes

caractéristiques dirnensionnelles et hydrauliques) avec une capacité de I 10m3"S.

L'ouwage de prise débite dans le canal du Sahel qui débouche dans le fàla ou rnarigot de Molodo

ancien défluent divisé en 3 biefs de longueur moyenne de 55lan chacun par 2 ouvrages de régulation

au Point B et au Point C. Il irrigue actuellement les systèmes géographiques et hy''drauliques du Kala

Inferieur et du Kouroumari aménagés en partie pour le riz les 2 premiers biefs soit environ 40.000ha

actuellernent aménagés le troisièrne bief a un potentiel d'environ 200.000ha.

Le Ca na I Costes-Ongoïba

Il date de 1984. II est équipe à sa tête d'un ouvrage de prise de 2 passes avec une capacité rnaxirnale de

48m3/s. A l'état actuel de son arnénagement le canal Costes-Ongoîba débite au maxilnum l3rnris. Il

alimente le systèrne du Kala Supéneur dont seulement 5.000 ha sont arnénagés en canne à sucre. Son

potentiel est de 23.000 ha. Des nombreux projets d'extension sont en cours sur ce système : le Béwani

depuis le2lll?/Êq6 un début de réalisation del185 ha'po* un potentiel d'arnénagement prévisionnel

de 15.000 ha (rive droite du canal Costes-Ongoiiba entre le village du Point A et Siribala à 25km de

Markala ).

Des 3 canaux principaux partent un réseau complexe de systèmes secondaires et tertiaires assurant la

mise de I'eau et le drainage dans les casiers.

l-1..2. Le milieu humain:

L'Office du Niger correspond à un peuplement traditionnel assez diversifié, mais très peu dense. Ce
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peuplement il est composé d'agriculteurs (Barhbara, Minianka, Mossi, Bobo), d'éleveurs (Peui ei

Maure) et de pecheurs (Bozo).

Selo6 les données des recensernents générau.ï, la population tJes zones aménagées de l'ON est passée'

de 201 g04 habitants en 1977 à 213 901 ha$irants en 1998 Aujourd'hui avec I'ouverlure du nouveaul

casier de Ké-Macina. la population de I'ON est estitnée à 236 I l6 habitants à la date du i0 juin 1999

(Source : Bilan de carnpagne 1998/1999, Office du Niger)

La riziculture est I'activité principale dans laquelle la participation des exploitants est efïective. Elle

est pratiquée en saison ordinaire par tous les pavsans de la zone et en contre saison par quelques-uns

uns seulement. La riziculture est aujourcl'hui secondée par la culture maraîchère en évolution

progressive. A coté de ces deux activités agnioles l'élevage est pratiqué par les peuls les Maures et de
I

nombreux riziculteurs. Le commerce la pêche et I'aftisanat sont des activités annexes dans la zone

OfÏice du Niger.

l-1..3. Rappelhistorique:

Crée en 1932 par I'administration coloniale Française, le périmètre de I'Oftice du Niger était destiné à

Ia production cotonnière pour alirnenter I'industrie textile Française. Des ppulations ell provenance de

I'actuel Burkina-Faso et le sr-rd du Mali ont été installées lnanu rnilitari sur ces terres.

En 1970 l'État décide la conversion des terres pour la monoculture du riz compte tenu des contratntes

techniques pour la culture du coton et la stratégie nationale de recherche de I'autosuflisance

alirnentaire. Cette conversion des terîes a été faite sans que les aménagements nécessaires soient

effectués.

Pendant toute cette période, le fonctionnement des erploitations agricoles a été marqué par :

I-1..3..1. ûn systèntefortement dirigîste curacÉrtsé par:

La monoculture obligatoire de riz : interdrction tbnnelle de cultiver sur les terres imguées toute culture

autre que le nz , une restriction économique : chaque agriculteur était conffaint à vendre toute sa

production (après déduction de la consommation annuelle) à l'OfiÏce du Niger, au prix fÏxé par ce

dernier ; un encadrement dirigiste : chaque agriculteur devait respecter strictement le calendrier et les

itinéraires techniques dictés.

I
I

I cumul des 3 premières années d'aménagement à partir de la campagte 199611997



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

I-1..3..2 (heÏnsécuritéfoncÎère consecutive oa mode de gdion da terra:

Appartenance à l'état, attribution normative, frquçnt remembrement sans avis des agriculteurs, risque

d'éviction des "mauvais agiculteurs". Ainsi les "colons" ont longtemps considéÉ le passage à l'Office

du Niger comme un Dassage orovisoip. Se sentant moins concemer par l'entretien des terres dont ils

n'étaient que de simples locataires,l les agriculteurs ont lâissé se dégrader proggessiue.Lnt l"'

aménagements déià non adaptés pour la riziculture.

I-1..3..3. Une prédominance de la traction aninmle :

En 1948, avec l'introduction de la grosse motorisation, seront tentées des exÉriences de regie directe

où I'Office du Niger exploitait directement les terres avec des salariés, et de colonat semi-mecanisé.

L Ofïice realisait pour les colons, la plupart des operations culturales et prelevait alors 60 o\, de la

récolte. Ces expériences seront des echecs. Depuis la culture attelée demeure le principat mov. en de

préparation du sol.

l-1..4. L'Office du Niger auiourd'hui :

La situation actuelle de l'Office du Niger est bien diftërente de celle de 1979. Le programme de

réhabilitation et de reaménagement démarré en 1982 se poursuit dans un environnement social'

technique et économique très contrasté ; création d'organisations paysannes et mnsfert à celles-ci de

certaines compétences du service de wlgarisation, démocratisation politique, tendance vers une

securisation foncière. libéralisation du commerce du riz et dévaluation de la monnaie locale. Un vaste

programme d'extension, basee sur une approche participatire des bénéficiaires a commencé avec

I'aménagement du casier de M'Béwani ( I 185 ha).

L'exploitation des milliers d'hectares repartis entre cinq grandes zones de production (Macina,

---
Molodq Niono, NDébougou et Kouroumari) est assuree par plus de 19353 exploitations rcrer1ries/,'/

entre 207 villages (source bilan de Campagne ON, 1999). Malgre leur grande divenité la riziculture

reste I'activite agricole principale pour toutes ces exploitations agricoles. Mais elles pratiquent

également le maraîchage, lélwaç, la pêche et dbufies activités secondaires.

Aujourdhui Cest un nouvel Office du Niger aux activités fortement rec€ntrês suite à la restructuration

imposee par les partenaires au développement en 1994 qui évolue dans un contexte de partenariat tres

contraste avec des acteurs multiples contribuant différemment à la valorisation de ce grand perimetre'

I-L.4..1. Des ûles spéciliques pour des ac'teun multiples : 'r

Dans la nouvelle définition des atfibutions, des rôles specifiques ont été confiés à diftrents acteurs ;
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I-1..4..i. I4 gffifrOn dU r6eOA (lntnoUfiOn de l'eail et enlfetren) :

Elte est ulssuree par t'Ufflce du Ntger et tes agncutteurs. L'Ufflce du Ntger (repres€ntant de tetat sur ta

base d'un contrat- plan) autonse i'explortatton des tyes par tes agnculteurs suvant un contrat annuel

dont les clauses sont défïnies dans un cahier de c,harges. Iæ non-respect des termes de ce contrat
I

dewart entraîner une perte du "tltre de propnete telrnporatre" accorde â l'agfrcutteur et son evtctton.

Mars la souplesse actuellement observée dans l'apphcatron de ce contrat tart que seul le non-palement

de ia redevance eau (pnncrpale source de revenu pour le foncfionnement cle l'UN.) est passtble

d'éviction.. il commande les travaux de nouveaux aménagements et de réhabilitation, il assure

I'entretien des ouwages, des canaux primaires et secondaires et surveille I'entretien colrect des

tertiaires qui sont à Ia charge des agnculteurs. Les agnculteurs ilssurent I'entretien colTect des canaux

tertraires et quaternalres. lis payent une redevanc{ eau dont le montant varie selon la qualité de

I'aménagement. ;

i-i..4..i. La proùtction :

i-es agncuiteurs sont charges Oe ia mrse en vaieur cles parcelles sur lesqueiies tis dotvent cuittr'er du

riz. Seion la tariie et la structure de sa tamrlie, l'agnculteur peut drsposer d'une main d'æuwe et d'un

équipement vanable. Pour certaines operations, notamment le repiquage du riz et la récolte, il peut

recruter de Ia main d'æuwe joumaliere. (Jn peut égaiement noter ia présence d'une main d'æuwe

saisonnière sur certaines exploitations. Des tbrmes tci'organisation d entraicie permettent cie limiter le

recrutement de salariés, généralement pour Ie repiquage et la récolte.

L'Ofrrce du Niger assure ie conseil agricoie et ie suivi <ies activités agricoies.

f-1..4..4. LtapprovÏsîonnemenl (equÏpemet* et inlrants)

Pour l'essentiei lexception faite des semences qui s'achètent indiviciueliement) i'approvisionnement

en intrants est collectit. l-,es achats sont ettirctués par les organisations paysannes qui contractent à cet

elîèt un crâciit avec des institutions financières iocaies. Des achars inciividueis peuvent également ëtre

notés chez des agriculteurs mauvais payeurs ou ceux dont la trésorene permet un autofinancement

partiel ou total. L'approvisionnement en equrpement (matériels agricoles, de tnansports etc...) est

individuel.

I-1..4..5. Iz crëdît agricole :

Ii est assuré par un système financier decentralise. læs instittrtions financières comme la Banque

Nationale de Développement Agricole (BNDA) ; la tédération des Caisses Rurales Mutuelles du Delta

(F/CRMD) les Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit Autogérés (CVECA,tCIDR) et d'atrtes

réseaux comme les Caisses Nyèssigui-so le PACCbM accordent des emprunts au( agnculteurs soit â

fravers leurs organisations ou individuellement.
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l,es echeances de palement de ces detÛes de carnpagnes sont presque mEontarrement fixees ag 3l
mars pour ia campagne cl-hivernage de chaque année. E[[es cotncid]ent égalemen! avec celle du

patement de [a redevance hydrauhque que les agnculteurs doivent payer à lUttice du Nïger, le
ii

recouwement cie i'impot per-capita et ci'autres charges inherentes à i'expioitation. Ce qui obiige iest-
agricuiteurs â vencire ci'importantes quantités de nzàia veiiielde ces echeances, â des prix souvent peu

intéressants.

I-1..4..6. La post-récolte. :

Iæ battage du riz est ettbctué à I'aide de petites batteuses mécaruques appartenant aux organisations

paysannes. De pius en pius, ies privés (prociucteurs et auffes) interviennent <ians ies activitês cie

Oattlæ et de décortrcage du nz. 
i

I

Cep,bnciant ie bauage reste sous ia responsabiirte des uP. airirsi i'rnrervention cies pnvés se iàit sous!r
ieur'contrôie avec ie paiement ci'un quota variant cie iu a 2u"tocies frais perçus.

la commerctaltsatton des produrts : Etle est rndrvrduelle, chaclue exptortatron décrde des quantrtés et

cie ia périocie cie vente de sa prociuction. C'epenriant, ies prociuits 1nz,p corresponciant au paiement en

nafure, des dettes contractées par ies agricuiteurs, sont comrnercraiises par ies organisations paysannes

de façon groupee au niveau de chaque organisation. Pour le nz le destockage couwe presque la totalité

cie Î'année. Mais pour i'ensembie cies prociuits agricoies (cereaiiers et manaichers), ies grancies

penÔdes de vente se stfuent aux moments des recoltes. 'l outes les hansactrons t-inancrères se passent

<ians un environnement économique non strucnre, cionc très fiuctuant. i-es meiiiegrs pnx au

prociucteur sont observés penctant ies premières nicoites et ies periocies cie 6Énurie.
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,Tableau 2: Historique de I'Office du Niger : quelques dates et événements

Evénemenf,spates
-t_-
19 19 Création en métropole du comité du Niger

1932 Dépôt du 5 janvier, portant création de l'Offrce du Niger.

I
I
I
I
I
I

1934 Début des travaux du barrage de Markala.

r947 Inauguration du barrage de Markala.

1960 L'Office du Niger devient une sociéte d'état malienne

1966 Introduction de la canne à sucre.
-+-- |

[g70 Abandon du coton et début cle la monoc{rlture du riz.
-+--
1979 Conférence spéciale sur llOffice du Nigeb

1980 Décision de liberalisation de la filière cé'.-éalière

lgBZ Début des réaménagements ; Intervention Néerlandaise (projet ARPOIS.

Suppression du crédit intrants accordé pal 1'OI{
I
I
t
I
I
I
I

1983 Création du Fonds d Intrants Agricotes (FL{) par la coopération néerlandaise en

cogestion avec fON

1984- création des AVIIV et retrait total de l'ON dans la cogestion du FIA Suppression

1985 tle la police économique

Liberalisation du commeree du paddy, séparation des sucreries

1986 Dérnarrage de la riziculture intensive en 'u:raie grandeur (projet Retail)

Démarrage des opérations de crétlit aux AV par la BNDA

1990 Libéralisation totale des prix du paddy

1992 Transformation d.u FIA en FDV seulement pour Ie financement du crédit des OP

Avènernent des Groupements d Intérêt Economique (GIE)

1994 Restructuration de I'Offi.ce, séparation des rizeries

, 1995 Développement de systèmes fi.nanciers décentralisés à travers Ïavènement des

Caisses Villageoises dEpargne et Crédit

1997 Renaissance du syndicalisme paysan (Sexagon et Sinadec)

: 1997 Démar-rage du modèle daménagement participatif (1185 ha à M'Béwani en 1999)

j 1998 Projet d installation de grands privés

I
I
I

1999 Installation de communes rurales en zone Office du Niger

t
I
I

Source: (Jamin, L994; IER, 1995 ; Coulibaly, 1999).
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l-1..5. Les systèmes de production

L1,.5..1. Ls rizicttlture

pratiqtrée essentiellement en hivernage elle est l'activité dominante des agricultettrs de I'ON. Qualifiée

au.jourld'hui d'intensive cette riziculture se caractérise par : 
i

La pratique de la double culture dans une moindre mesure

Le Repiquage de variétés non photosensibles, à paille courle avec des potentialités de rendements très

élevés (6 à I tfta) ;

L'utilisation de fbrtes doses d'engrais chimiques à raison cle 100 kg de DAP par hectare et 200 kg

d'urée par hectares selon les normes de I'OfT'ice du Niger. Dans la pratique ces doses peuvent ne pas

être atteintes où peuvent être dépassées. Les besoins théoriques en engrais chimiques de I'Office du

Niger peuvent être estimés à plus de 14 000 tonnes

LL.5..2. Le nwraîchage une actîvité en progressioru

Le maraîchage, seconde activité agricole après la riziculture" est en progression d'année en année' Il se

pratique aujourd'hui clans toutes les zones de production de l'Oflice du Niger et s'est heaucoup

dér,eloppe c,es dernières années grâce au rôle irnpoftant qu'il joue dans le fonctionnement des

exploitations. Le maraîchage se pratique cle fàçon collectil'e pour couvrir les besoins de la farnille

(engrais. dettes, santé, mariage...), eUou individuel çrrour les besoins personnels (habillement. argent de

poche...). Ses revenus couwent 37 %des revenus totaux des farnilles (Sogoba,1996). Les superficies

maraîchères totales de I'ON sont éraluées à près de 3900 ha en i9q8/99. I-e tableau 3 présente

l'évolution des superficies maraîchères de 1994 à 1999

Tableau 3 : Evolution des superficies maraîchères (en ha) au cours des quatre dernières

campagnes.

CamDaqnes r991l9s l99s/96 t996197 1997198 1998199

Macina 260 320 .155 282 660

Niono 486 677 655 908 I 154

Molodo 26s /.JJ 322 s05 510

N'Débougou 99 185 702 705 877

Kouroumari 189 300 385 _s83 603

M'Béwani 49

Total ON 1309 t748 2519 2983 38s3

Source : Diallo, 1998 : ON, 1999.
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H..5..3. Les perspectives de cette activ'iié

Les études menées en lggl (Bereté, lggl), en lgg? (Coulibaly et Pupier, Molle, 1992) et en 1996

(pasquier, et Sogoba, lgg6)ont mis en évidence I'importance du maraîchage dans le fonctionnement

des erploitations aEicoles. En effet, elle pennet aur exploitations de mieux valoriser la main d'æuvre

farniliale et salariale, et aux dépendants d'acquérir un revenu personnel, donc une indépendance

financière vis à vis du chef d'exploitation.

Le maraîchage ne se limite plus à satisfaire les besoins vivriers de la farnille. il permet aussi de dégager

d'importants revenus ffronétaires, souvent utilisés dans le financement d'engrais pour Ie dz.

De plus l,ertension actuelle de la pratique des cultures çnaraîchères sur les soles de riziculture pennet

un apport considérable de la fumure organique dont bénéficie la riziculture.

H..5..4. L'élevsge

L,éle'age demeure le pnncipal secteur d'investissernent des excedents dégagés par les agriculteurs de

la zone Office du Niger. L'intensification de la riziculture et le développment des cultures

rnaraîchères ont permis une augmentation notoire du cheptel au cours des dix dernières années' Le

tableau 4 donne les efTectifs par es$ces dans le Kala inferieur (Niono, Molodo et N'Débougou)

Cet élevage est essentiellement de type extensif, mais des ébauches d'intensification sont obsen'ées att

niveau de certaines erploitations.

Tableau 4 : Effectif et répartition du cheptel entre les terres irriguées et les terres sèches

Zone Bovins Ovins/Caprins Asins Equins Camelins

Terres irriguées 71 700 14 300 6 000 )) 0

Terres sèches 45 800 28 800 I 700 78 32

Kala inférieur 1 17 500 43 100 7 7û0 100 32

La siruation varie selon les zones (cf. tableau 5). Molodo est la zone où les plus faibles effectifs sont

enregistrés. Ceci s'exliquerait par le faibte niveau des revenus des producteurs de cette Tnne qui ne

leur permettent pas d'épargner dans le bétail.

Cette activité inten ient également dans la gestion de I'approvisionnetnent en engrais car elle fournit la

fbmure organique et peut également contribuer à I'achat d'engrais (cas d'autofinancement volontaire

ou par contrainte).



Tableau S Répartition du cheptel des terres irriguees entre les 3 uones de r.rroducticn

O','rnsiCapnns i Asins lEquins

I.Z, PRÉSEI\TATION LA ZOI{E DE ]\{OLODO

Une des 5 zones de production du schérna de décor-rpage de l'Office du Niger- la zone de Molodo est

créee en 1984.

Nantie d'un marigot naturel ou fbla de Molodo cette zorle est irri-uuée par le canal du Sahel' Elle

s,étend sur environ sur 35 km de long et l5 km de large soit une superficie de près de -115 00C) krn'z

Situee au Nord-Ouest de Niono la zone de Molodo se lirnite au Nt-rrd et Nord-Ouest par la zone

exondée, à I'Est et aLt strd par le fala de Molodo.

Comme entité régionale de I'ON, elle couvre24l'illages repartts en 23 associations r"illageoises (AV)

et un ton villageois (TV) avec 82 Groupements d'lntérêt Econorniques (GIE)dont à F'eu près 90ozô ne

sont pas fonctionnel

pour une population totale estimée à 30 088 habitants la zone est peuplée de Bambara- Minianlia,

Sonraï. Bellah, peulh, Dogon, Malinké, Sarakolé Bozo dont les principales activités demeurent

I'agficulture, la pêche, I'artisanat et le petit commerce'

Molodo, a un capital terrien de 7 205 ha arnénagés dont 7 052 ha sont actuellement exploités, le reste

soit l g3 ha constinrés de buttes, de bafonds est envahis de Diga Dans le souci de la rationalisation et

de la maîtrise des aires mises en valeur par les soins de I'ON, Ia zone est compartimentée en trois (3)

casiers

= le casier Nord d'une superficie de? 585,57 ha

+ le casier sud s'étendant sur 2 545,79 ha

- le casier cenffal couwant I 890 ha.

A ces étendues exploitées et contrôlées, il faut ajouter 861 autres ha classés hors casiers

La carte 2 présente le plan d'aménagement de la zone de Molodo'
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Total

27 138

s6 400

6 293

ls 300

6012 1230e
9

14300 i6000 22
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l-2..1. l-a productton rizrcote

La zone de Molodo matgré son non réaménagment avec la véfusté du réseaq se trouve tnfluencee par

les techniques d'intensitîcation des zones reaménagées. i

fe 
taux de reprquage a passê de 5 Yo des sutaces en tJvullggl iL 94 Yo en 1998/99, sott la quasl-

totalité des surtaces. I

Notons que c'est seulement dans les zones du Macina et de Molodo que le semis à Ia volee est encore

pratrqué (source ()N)

La production totale de la zene pour la campagne 1988/1999 est estimée à 32 000 tonnes pour un

rendement moyen de 4,5 tJhaavec des seuils atteignant souventT tJha(source zone de Molodo)' On

note une tendance evolutive du rendement ces dix derniè1es années. lI était en moyenne 2,5 t/ha pour

ll
iu "u*pugne 

198911990. 
ii-:

lrvolution des rendements de riz dans Ia zonc de lVioiodo durant ies dix tiernières annrfus :

- Rc,t'tdcttten:,t& nq)
5t

Camprtgog/go 1990/91 1991/921gg2t931993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Les variétes de riz à paille courte et à haut potentiel de rendement parmi lesquelles on peut citer la BG-

gy7,Kogoni 91-1, Adny-l1, sont les plus cultivees dans la zone en saison hivernale

Cependant la culûrre de conte saison encore à l'état embryonnaire se pratique environ sur une

centaine d'ha parmi les 7 2AS baque dispose la mna

Elle se prêæ à la culture de rariétés adapæes telles que : RPKN-2, Chin4 Wassa etc.-.à cycles plus

courts et moins performantes que les variétés hivernales.

Iæ choix variétal par I'exploitation est stnatégique. Il est conditionné le plus sowent soit à la

productivrté, soit à la valern marchande ou à Ia résistance aux maladies. D'atrFes aspects non moins

importants comme le taux d'égrenag& et h sensibilité aux attaques d'oiseaux conduisent c€rtains dans

leurs choix.

-"1 / r" ,1
,;l -/

2

i,5

1

0,5

0

2 Resistalrce des Braines à la chr*e lors des manutentions des travarpr liées à la recolte et au transport des epis'
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l-2..2. Les engrais

Pour la fertilisation minérale, dzux types d'engrais en occurrence I'Unb et le DAP @aminophosphatQ

sont principalerpent utilises dans Ia zone.

Durant la camfaæe agricole 1998/99 un nouveau type d'engrais comRlfxe, le Bulk Blenk de formule

(16N-26P'-lzK-4,4S-0,32n)voraitdefairesonapparitionsiurlemarché. Ilestutiliseen

substitution au DAP par les paysans.

La zone de Molodo se caffictérise par le faible niveau d'utilisation d'engrais minéraux par rapport aux

autres zones de I'ON. I-es doses appliquees varient entre 0 et 150 kg/ha pour le DAP et de 0 à 250 kgl1y.

pour I'urée. Mais les moyennes sont de 50 kghade DAP et de 150 kg/ha d'urée contre 100 kg/ha de

DAP et de 200 !g/ha d'urée recommandé*s par I'ON. 
i

Ce faible nive{u d'utilisation des engrais s'explique principalement paf la non-éligibilité au credit

institutionnel de nombreuses OP chargees d'assurer I'approvisionnement en engrais des producteurs.

Egalement, le revenu agricole faible d'une grande majorité des exploitations ne lzur permet pas de

s'assurer un autofinancement.

Courbe évolutive de I'utilisation d'engrais dans la zone Molodo les dix dernières années.
Do6es

1fl)
1Q
1n
100

80
60
40
æ
0

89190 90191 91t92

-+ Uée (lrg/ha)* --e- DAp ((g/ha).

Source : Office du Niger

*valeurs calculees zur la base des zurfaces ctrltivées en casier.

l-2.,3. Les contraintes de la zone de Molodo :

L'essentiel des contraintes de la zone se sifue au niveau du système d'irrigation et au niveau de

l' organisation paysanne.

Depuis plus d'une cinquantaine d'anneeg de la culture du coton à la monoculture du ria les casiers

rizicoles n'ont benéficié d'aucun reamenageme,lrt.

Les quelques actions menées par l'Office du Nger et ses partenaires au développement notamment le

< Programme minimum d'entretien à Molodo > de 1988/S9 n'ont guère permis de résoudre entierement

le problème de la dégradation généralisee du reseau d'irrigation et de drainage.

Cette contrainte sur le réseau d'irrigation est en passe d'être résolue selon les perspectives de
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;;
reamenagement de la zone prérnr dans le contrat plan 1999/2ûtl ({inancement AFD).

Un ciimat socio-économique très tenciu marque par de fortes <iissensions sociales et I'importance des

amérés de deffes (envtron 6a0 miifions d'impayes), constituent une entnave,majeure â l'accês au crédit

institutionnei. Celi se traciuit par cies <iifricuités ci'approvisionnement en ençrais.

f)'autres contrainLs non moins irnportantes cians iaznnesont ies probiemO[ O" separation cie tamiiie;

les problèmes OJr,r,Ou.s et syndicaux et les nsques d'éviction. Il faut peut être dans certains cas

attribuer cefte cierniere contrainte à une baisse cie prociuction <iue à un manque cie rertiiisation cies

champs à cause cie ieur tâibie revenu.

i-2..4. Garactérisation cie ia zone

Tabieau 6 Queiqrles éiéments caractéristiques de ia wnede i{tJi,ûfxf Ïli
ii'=gF:.|..='F:.::'-,:i'--..-.'-''-':-.,I.--:--.-:.-3;-L-.:'_'=5--=;-'-r-'-.-,-:-:-

i
fne*ign*tions i i Caraetéristigucs ; i

:

Debut des arnénagements

Superfi cies des aménagées
,
't'lBtatdu 

réseau
i
,
â Sup*rncies exploitees en 1998/tgqg

5 1942

:i 7 ini Wrepartis entre 3 casiers

I
J Fortement dégradé
:)
\t 7 022t:a

Source : ONI'zone de Moiodo et enquêæ Bolezogola (1999)

Ce tableau révèle de nombreuses confiaintes pour la znne de Molodo. Elies sont d'ordre technique

(r<r 
-I En movenne 45 t {ha

a)'5 ..:' . ,,,.,l io OBs habiranrs
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(dégradation réseau d'irrigation, bas niveau des rendements), socio-économiques (endettement des OP,

taux de dépendance élevé) et organisationnelle, (dysfonctionnement des OP). Cependant I'espoir est

permis avec le plan d'assainissement financier lancé par le PCPS - Fanrafasiso au niveau des OP, et le

projet de réfrabilitation de la zone dont le dérnarrage est prévu pour la,contre saison prochaine.

ll
r-3. pnÉsnxrA-l-IoN Dti PROJITT tiRno(.

Créé en 1995, le pro1et URDOC lUnité de Recherche Développement Obsen'atoire du Changement)

est la suite du yolet RD des deux précédentes phases du projet Retail. Au cours de sa première phase

ses activités ont été essentiellement concentrées sur :

La pérenniscrliott clet ttit:ecrtu cle rendemenls : .

[,tt rnctîlrisevle.s coirts de prtxlucliott dans Ie ctmtexte prt.rt dévttluttlirtrt'"
I

[.'apptti ù lit tlit'er.srficulirtn dans les casierl; r'i:iule'r ;

[-c ren/itrcenrcnt c{e I' inlégrctilon,lgriculltu'e-élevuge :

Le ,s'ttit,i tle.ç .çlralégter tlttse.r en (Ptvre prtr le.r PQY'run'ç

D'rmpoftants travau.r ont été réalisés dans les domaines suts cités en parlenariat avec I'ON, I'IER,

I'ApROFA, les producteurs les structures de développernent inten'enant dans la zone etc . .. -

Une seconde phase du prolet devrait démarrer courant I'an 2000 avec cl'importants changements parmi

lesquels on note :

Le rattachenrent institutionnel à la DADR au lieu de la direction de zone de Niono

L'élargissement de la zone d'intervention géographique sur I'ensemble des zones ON au lieu de la

seule zone de Niono

L'iurplication de partenaires nationaux dans la rnaîtrise d'æuvre a\''ec la création d'un groupement

entre le CIRAD et l-ONG Nyeta CONSEILS pour la rnaîtrise d'ouvrage

Les activités seront forternent centrées sur I'amélioration de la perlonnance des exploitations agricoles

(conseil de gestion)
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14. RAPPEL EISTORIQUE DE L'ÂPPROVÏSIONF{.EMENT EN EF{-GRÀIS DES

PAYSAIYS DE L'OFFICE DU I\IIGER

Demeuré longtemps dans une situation de monopole,de I'Office du Nigeq I'approvisionnement en

engrais des paysans se passe aujourd'hui dans un contexte totalement libéralisé. Les principaux
I

élérnents de ceffe évolution sont les suivantes : 
I

Jusqu'en 1982, l'entreprise assurait le fînancement, la distribution puis la récuperation du crédit

nécessaire à l'achat cies intrants agricoies pour les expioitations. Le remi:oursement s'efiiectuait en

nature par prélèvement sur la livraison du paddy aux rizeries.

En 1983, il y' a eu Ia creation du Fonds d'Intrants Agricoles (FiA) par Ia cooperation néerlandaise. I-e

FIA avait pour mission, de financer I'approvisionnement des exploitants de l'ON en intrants et

matériels agricoles. La vente et Ia récuçrcration du crédit s'etibctuaient par I'ON.

En 1985 la BNDA intervient cians ia zone selon une procédure appeiée <Erichet 0 >>, c'est à dire quc Ie

risque encoufll, du non-remboursement des emprunts, etait courert par I'état. Iæ crédit était accordé

dans le cadre de I'équipement en matériel agricole et de la sous-traitance de labours mécanisés. Cette

operation s'est soldée par un échec quant au taux cie recouwement cies crédits engaçs.

En 199û, le FIA dévient FDV (Fonds de développentent Villageois), en tant que structure autonolne

décentralisée. iÆ FDV est ranaché à ia ciirection généraie cie I'ON en prévoyant à terme ie fransfen <ie

son capital aux organisations villageoises ;

En 1993, le FDV se désengage de la fonction d'approvisionnemen! pour se consircrer uniquement à

celle de la disribution de crédit au réseau CRMD.

D'atrfies institutions de réseaux mutuels d'épargne et de crédit évoluent aussi, dans la znne de I'Office

du Niger : le réseau de caisses d'épargne < Nyéssiguiso > et le réseau des C\/ECA/CIDR du Cenfre

Inærnational de développement et de Recherche.

Iæs commerçants concedent sotrvent des prêts fournisseurs au OP ou exploiants n'ayant pas accès au

crédit des reseaux de caisses en les approvisionnant directement en ergpais. I-es paysans les

remboursent à la récolæ à des taur pouvant aller de 40 jusqu'à 100% d'interêts.

Actuellement la majorité des crédits infiants agricoles est ocftoyee par les 2 institrrtions financières la

BNDA et le FDV.
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II. PROBLEMATIQUE

Les diftrentes restructurations de I'Office du Niger ont entmîné un recentrage de ses astivites. Ainsi les
ir
agriculteurs, à travers leurs organisations se sont \rues translërer certaines activités dont
ll
l'approvisionnement en intrants (surtout en engrais chimiquès). ,

Dverses inzuffisances ont rapidement contribué au dysfon*ionnement quasi généralisé de ces

organisations. I-a convQuence majzure a été lincapacité pour elles d'aszumer les fonctions confiées au

detriment de la promotion des exploitations agricoles. L'avènement de la nouvelle ere politique

(démocratisation) au début des annees 90 a occasionné la creation d'une multitgde d'organisations sous

la dénomination de Cnoupement dÏntérêt Economique (GIE). Elles regroupent soit des contestataires
rl
{'AVÆV mal gerés soit des mauvais payeurs privés du crdit coilectif
il
Cependanq exception faite des quelques cas isolés, d*r changements n'ont guère amélioré le

fonctionnement des OP. D'ou, la conjonction de cette mauvaise organisation des agriculteurs avec la

dévaluation du F CFA5 les problèmes liés à la commercialisation du riz des OP, a totalement disloqué

I'organisation de I'approvisionnement des agriculteurs en engrais. Ceci s'est traduit par un changement

du comportement des agriculteurs en matiere fertilisation minérale.

Les premiers élernents obtenus zuite au diagrrostic realisé zur I'ensemble de I'Office du Niger (URDOC,

1998), indiquent une baisse notoire de l'utilisation d'engrais chimiques dans laznne de Molodo qui se

carastérise par une situation sociale et financiere particuliere,lnent diffisil..

Ainsi, dans le nouveau contexte caractérise par la diversite des acteurs intervenant dans cette fitiere, la

proximité du credit et ses nouvelles mesures d'accompagnemart (caisses villageoises et centrale de

risque), les agrictrltzurs pzuvent soit toujours s'approvisionner en engrais à travers letrs OP, soit

individuellernent. C'est ce dernier cas qui semble beaucoup développé au niveau de la zone de Molodo.

Le financement de t'engtlis se fait de diffirentes manières selon les cas : credit institgtionnel

(generalement dans un cas d'approvisionnement collectif), crédit auprès des fournisseurs ou autres privés

ef enfin achat au comptant (autofinancement).

Notre étude a pour objet de cerner les contours de la problématique de I'approvisionneme,lrt en engrais

dans la zone de Molodo (organisatiorU choix stratqgiques, cornâquences et perspectives).
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nr- ruÉrnoDoLoctE

Pour Ia conduite de ce ûarrail, nous avons d'abord réâiisé une synthèse bibliographique nous

pÉrmettant de faire un diagnostic général de la problematidue de l'approvisionnement en engnais des

R{.Vsans cie i'Ûtiîce du Niger. Eiie nous a permis cie lnoter 
quelques éléments saiiiants de la

pârticularité cie Ia zonecie Molocio (cf bibliographie). t

ITI-1. CONDUITE DE I'ÉTUNE:

ta filière des engrais, inclue dans le système du crédit agricole, implique notamment les institutions

financières, ies fournisseurs et ciistributeurs d'engrais, les services du cieveioppement rural et ies

producteurs agricoles.

O{ nu. ie nombre éievé et ia ciiversité cies acteurs inrpiiql*, nlui, sunout cie ia nature ciu probième

posé nous avons priviiégie ies producteurs. A ce niveau i'etJcie a concerné ci'une part ies OP et ci'autre

part les producteurs pns inciividueliement.

Le traraii s'est effectué mmme suit .

l)'aborci ies entretiens avec les agents ciu conseii rurai de Niono et de Moiocio nous ont pemris cie

mieun nous imprégner du sujet et d'identifier les viliages de la zone d'étude.

Tout au iong cie i'étude, des entretiens ont été menés avec les institutions hnancières (BNDa, FDV,

CRM[), CVECA/CIDR ) soit pour des besoins d'infonn4tions soit pour vérification des données
I

fournies par ies paysans au cours des enquêtes.

Des personnes ressources ont également été ap'prochées.

L'étude n'a thit aucune investigation auprès des tburnisseurs et distributeurs d'engrais.

Iæs enquêæs constituent ia part la pius importante cie i'étucie.

lll-1..{. Les enquêtes :

Elles ont été reatisees à I'echelle du village (responsables OP) et de I'exploitation (chef d'exploitation).

III-L..I..I. A I'échelle du village :

Iacollecte aéæ faiæ aupres des OP (AV/TV, CE ), premier niveau d'observation et de collecte de

donnees en matière d'approvisionnement des producteurs en intrants agricoles et spécifiquemant en

engrais chimiques.

L'objectif éxart d'avoir une vue d'ensemble precise sur la situ,ation de chaque village vis à vis de

I'approvisionnement en engrais.

Ainsi, tous les24 villages de la zrlne ont été touchés. Tous les AVÆV (23 + 1), fonctionnels ou non

fonctionnels, ont été enquêtes et les quelques GIE encore fonctionnels (6).

Iæs entetiens avec les responsables d'OP (Chef de village, Président, Secrstaire général, Trésorier
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générai, ndagpsinier, C?rargé d'approvisionnement etc...) porfaient sur :

Iæs caractéristiques générales cies OP : type fOP, Ieur statut, ie nombre d'exploitations et les

superficies, Ies sources de revenus des OP etc --.- 
,

I-a situatipn des OP vis iL vls des institutions tînancières : tft anciennes deffes, le plan de

réécheio.rlr.*.n, pour ieur rem'boursemen! accessibiiité actueiie auicré<iit institutionnel.

L'organisation cie I'approvisionnement en engrais cies OP pour ies campagnes 19981i999 et l999l2o0}

: type d'approvisionnement réalisé dans le viilage, les quantités, les pnx d'achat aux tburnisseurs et de

vente aux prociucteurs, ia répartition cies engrais entre ies membres etc....

Iæs données issues de cette première enquête nous ont permis ci'élaborer une typologie des villages,

basée sur fe cntère < mode d'approvisionnement en engrais >. Ainsi, Trois ffis de villages ont été
ll

icientifiés. f-a suite cies enquêtes a eté ciirige en tenant compte cie cette tvpoiogie.

:

III-i..i..z. Â i'ecirciie de l'acpioitatiort

Detx séries ci'enquêtes ont eté réalisées

Afin cie comprencire ie comportement des agricuiteurs cians ies diiférents cas cie figures, une première

enquête individueile a eté menée auprès des producteurs. Deux viliages ont été retenus par type et dans

ciracun de ces viilages, 15% cies expioitations totaies ont été enquêtées. Ainsi, au total 70 exploitations

reparties ehtre 6 villages, ont fait l'objet de ceffe enquête. :

Le tableau 7 indique la répartition des eflbctifb par village.

Tableau 7 : Repartition des exploitations enquêtées par villages retenus selon le mode

d'a emenL

Tvpes d'approvisionnement Villaees Exploitations totales Exploiations enquêtées

Lollecfit lu5 l6

Menialé 53 R

Individuel Ifuti{oura 59 9

Kaneaba 114 t7
I fi.'+^rlIL\L\/ l4^^^lt'\-^w\}\it 41 A

I{amdallaye 96 t4

Total 6 468 70

Pour mieux apprécier les conséquences des conditions d'approvisionnement en engrais et les stratégies

mises en Guwe par les agricutûeurs en difficuttés, une dewième enquête complémentaire a éte menée

auprès de 36 exploiations choisies dans 2 villages de type II a2 villages de type IIi.

Ces exploitations ont été choisies en fonction de leur surface rizicole et de leur niveau d'équipernent.

Ainsi la répartition par classe est la suivante :

Grandes exploiations (superfi cie iu > 6, et tquipement > 2 attelages) : 7
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Exploitations moyennes (superficie comprise entre 4 et 6 ha avec trn attelage) : l5

Petites exploitations (superflcie < 4 avec au plus I attelage) : 14

Les points suivants ont été abordés : ,

I'ifrnpact cle I'approvisionnement en engrais sur la procltrctiol de la campagne agncole 1998/9q

li
Situation de l'approvisionnement en engrais de la caittpagne t999/2000 et les stratégies

développées pour I'acquisition de I'engtais.

Cornportements actuels en matière fertilisation rninérale et de gestion de la fertilité des sols

Pour chaque t).pe d'enquête, des fiches spécitiques ont été utilisées (ct. annexes 3 )

lll-1..2. Analyse des données :

ri
Rpresrune première phase de dépouillement manuel" les logiciels Winstat et Excel ont été utilisés pour

l'anal1,'se des données d'enquêtes complétées par celles obtenues auprès des établissements financiers

(BNDA : FDV . CIDR) et des personnes ressources-

Pour la saisie du mémoire, WORD a été utilisé
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tV- RÉSULTATS

Depuis la restructuration de I'Office du Niger- le schérna d'approvisionnement en intrants des paysans

de la zone a changé. Actuellement de nouvea&x actçurs interviennent dans la fllière, donnant une

nouvelle tbnne au circuit d'approvisionnement et de laldistribution d'ensrais dans lazone.

IV-I. LES ACTEURS DE LA FIT TÈRE Ei\{GP.AIS F'N Z,ONF OFFICE DTi NIGER

A travers un systèrne décentralisé de I'approvisionnement en engrais, interviennent differents acteurs

suivants.

lV-1..1. Les institutions financières.

Les principaux établissements financiers inten'enant Êunt I'approvisionnement en engrais en zone

Office du Niger sont la BNDA, le FDV-CRMD, le CIDR-CVECA

Le réseau Nyèssigui-so et le PACCEM inten'iennent égalernent

La BNDA est la seule institution bancaire classique qui finance le crédit agricole dans la zone. Elle

finance seulement quelques rares organisations paysannes qui ont plr maintenir des relations de

confiance (bonne solvabilité) avec elle.

Le FDV-CRMD (avec 54 caisses) et le CIDR-CVECA (49 caisses), deux établissements du s1'stème

financier décentralisé, assurent I'essentiel du crédit nécessaire pour I'approvisionnement en engrais.

Pour la campagne 1998199 ces trois établissements ont investi environ 1,5 milliards dans le

financement des engrais (cf tableau N" 8),

Tableau I : Inten'ention des principaux établissements financiers dans le financement des

engrais (campagne I 998/1 999).

Ce financement a permit aux organisations paysannes d'acquérir environ 2688 tonnes de DAP, 18

tonnes de Sugubè et 4696 tonnes d'urée (URDOC., 1999).

L'intervention, moins importante (en volume) du réseau Nyèssigui-so et du PACCEM, n'a pu être

quantifiée. Ces deux structures pratiquent un système de financement individuel pour les adhérents de

leurs caisses.

La mise en place d'une centrale de risque par ces trois établissements depuis (1995) permet de limiter

les situations de surendeffement des OP.

lV-1..2. Les fournisseurs

Plusieurs opérateurs économiques interviennent dans I'approvisionnement en engrais des paysans de

Etabl i ssements financi ers Monûant en millions de F Fcfa EnYo du total

BNDA 163 tt%
CIDR s43 37%

FDV 768 52%
Total t474 100%
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I'ON soit à travers le crédit institutionnel soit à travers le circuit infbrmel.

La Société COMADIS et Diadiè BAH semblent être les principaux fournisseurs. Ils travaillent en

collaboration respectivement avec les éfahlissements de fahrication SENCHTM (Sénésal) et

HYDROCHEM (Côte d'[voire). 
I

Ils assurent environ 809/o cles fournitures d'dngrais (cf, tableau 9). A côté de ceur ci de nombreur

autres pretits commerçants interviennent dans la zone.

Tableau 9 Quantites d'engrais vendues par type et par fournisseur, (,19981991.

Sources: URDOC,1999.

**: le fournisseur est la charnbre d'agriculture de Niono qui a assuré la comrnercialisation d'un stock

engrais reçu dans le cadre de la coopération Mali Japon.
5r'{'* fbundsseurs de faibles quantités

lv-l..3. Les producteurs - OP :

Ils sont les principaux partenaires de tous les autres acteurs du circuit d'approvisionnement en engrais.

Ils sont repartis entre 19 353 exploitations agricoles qui s'approvisionnent en engrais soit à travers

leurs OP (AV/TV, GIE, Comrnissions), soit individuellement.

La rnajorité des exploitants pratiquent la prernière forme d'approvisionnement généralement avec le

concours des établissements financiers.

Les autres contractent des crédits directs auprès des fournisseurs ou s'approvisionnent sur le marché

(achat au comptant).

I
I
I
I
t

I
I

I
I

r|ÀD.l -cLl U ree

Fournisseurs tonnes "/" Tonnes "/"

C A.Ongoi'ba I 06s 45 1786 42

Diadié Bah 829 35 r462 35

KRD** 199 9 378 9

SODAP l0l 4 2_s8 6

B. Doukouré 60 J il3
JAuûes *** rr\r\IUU

.t
+ r99

Total 2354 r00 4t96 r00
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w--2. LES TYPES D'ENGRATS CmmaUES

Iæ DAP @iaminophosphate) et i'Urée sont les deux principaru< engrais chimiques urtilisés en

riziculture dans ia zone ON. l-rs quantites de ces ciiftërents types d'engrais utilises en zone ON sont de

3425tonnes de DnP et cie 8i65 tonnes d'Urée en 1998i99 @iian cie campu*" gSi99- ON).rl
Un nouveu., tyS ri'engrais compiexe "Bulk Bienk" fabriqué par rrrnnoôHEM Cote d'Ivoire vient cie

paraîffe en zone ON sous le nom d'engrais "sougoube Sougoube". Il se présente sous deux fbrmules :

Formuie i : i6 N- 26P - izK- 4,4S - û,3 Zn ;

Formuie 2 : 15N - 25 P - 13 K- 4 S - 3 MgO - 0,3 Zn

Ii est en phase cie test au niveau cie certains prociucteurs appuyes par i'encarirement (Oli) et <iéjà

queiques prociucteurs novateurs sont entrain de i'utiiiser en substitution du,DAP
I

I-æs sociétés ser.fcrlrh.r (SENEGAL), ET HyDRocHEM. (Cote d'ivoire) son{ les pnncipauri clients des
tl

tbumisseurs ci'erisrais cie ia zone ON. i

'"
I1L3. APPRO-fiSICIT{NEPTEI{T ET MC'DES T,E FIN-ANCERfET{T

L'approvisionnement en intrants se fait sous <iitïërentes formes :

lV-3..1. Firmncement par crédit institutionnel :

Ce mocie cie financement est surtout assuré par le système financier ciécerrtraiisé à ffavers les réseaux

de caisses viilageoises. l)e legères dittërences de tbnctionnement sont observées entre ie CIDR et

FDV. Mais un c4rtain nombre de conciitions régissent i'éligibiiité au créciittinstitutionnei.

IV'-3..1..i. Læ conditîorts d'accæsîbiiîië au crëdit irtsriutionnei :

Dans ies cieux cas, i'accès au crédit exige essentieiiement à ce qu'on soit sociétaire à ia caisse par ia

sonscription d'une part sociale de 2 500 F Fcfa à 5 000 F CFA, et l'établissement d'un carnet de prêt.

Cependant I'accès au crédit d'engrais nécessite d'aufes conditions supplémentaires qui sont les

suivantes:

Etre membre ci'une OP qui assure la caution solidaire ;

Læ payement d'une part sociale par le sociétaire de 2.000f" Ct,.A par ha

La realisation au prealable d'un Dépot Epargne Caution (DEC) égale à t0 o/o dumontant du credit

sollicité (communément appelé garantie).

Iæ payement de la part sociale de 2.000F CFA/ha et le DEC, qui dans la frès grande majorité des cas

est cautionnée par te sociéaire, petwent ête assures par certaines OP bien organisées (apnt des

sources de revenus substantiels tels que les frais de battage) pour ses membres.

I-e payement du DEC est renouvelable clraque année de façon à assurer au sociétaire un

autofinancement au bout d'une dizaine d'années mais sons l'égide de la tëdération des caisses et le

service technique d'appui FDV.
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Cependant. le DEC d'un nouveau sociétaire à une caisse déià ibnctionneiie serait motJulé. â s{)71

adhésion, par rapport à l'état d'avancement de la caisse.

il existe une autre forme, de sociétariat individuelle arx F/CRMD qui en plus des formalités

préliminaires à remplir. exige le pavement direct de 50% du montant du crédit solli,cité. Cette tbnne

II
est rare. :

Les CVECA ont été initiées sous fbrme de projet par le CIDR depuis 1995. Elles sont au nombre de 49

actuellement. Comme les CRMD. elles sont regroupées en Unions au nombre de 3 : L'Union des

caisses du Macin a (.12 caisses)- celle du Kouroumari ( l2 caisses) et celle du Kalari regroupant Niono-

Molodo et N'Débougou (25 caisses). A la difference des CRMD. les Unions CVECA ne sont pas

fedérées et sont autonomes. Au clésengagement de CIDR en fin de orojet. le Service d'Apoui
i

Technique aux Microfinances (SA1-IM) assurera I'encadrement des caisses sous fbrmBs de orestations.

Les CVECA cornme les CRMD ont I'autonomie de gestion AVec chacune un cornité de gestion qui a

en charge d'analvser les dossiers de prêts et de statuer sur les demandes. Chaque caisse est articulée à

la BNDA (structure de refinancement) pour le CVECA et au FDV pour CRMD. Avec ces structures de

refinancement. les caisses négocient à travers I'Union des Caisses etou la fedération dont elles

dépendent. Il faut pour cela être à Jour sur ses remboursements- avoir resDecté l'échéance- et ne pas

avoir plus de 2 9'â d'irnpavés.

IV-3..1..2. Les taur d'irtérêt du crédit înstiutionnel

Les taux d'intérêt du crédit sur les intrants aggicoles (enggais) sont variables selon les établissements

financiers. Ces taux exprirnés en pourcentage du montant du crédit sont les suivants :

- crédit BNDA : lloÂ

= Crédit FDV/CRMD: 12% (8o,6pour la fedération2oÂ pour I'union etToÂ pour la caisse. )

- Crédit CIDRCVECA : 12% (S%pour la BNDA ,lo/o pour I'union des caisses et 3% pour la caisse

villageoise).

IÂ figure a schématise les relations entre les différents acteurs du circuit général de

I'approvisionnement en engrais en zone Office du Niger.
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schéma des .elatioos ent.J res acte,rr du ci.cuit sénéral

I

Livraiso,n des cngrais
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IV-3..1..3. Le processus d'octroi da crédit ins{t&riowæI :

Les dernandes de crédit des producteurs sont fàites à travers le group€ment avec le conseil de gestion

de la caisse. Les besoins exprirnés sont analvsés cas par cas et cautionnés par le urquoement. Le

_r{oupement villageois peut êtrelune AV. un GIE voire un groupe d'affinité qui prend despngagements

en commun. | 
'

La caisse se charge ensuite de transrnettre la demande aux institutions financières via les unions des

caisses (puis la fédération des caisses pour le réseau CRMD). Ces demandes sont fbcilitées par l'appui

technique des agents de crédit des institutions financières.

Ces crédits sont conditionnés. au pavement d'un fond de garantie individuel en particulier une avance

des producteurs (10 à 2A9/o du montant du crédit) et au remboursement des crédits précédents.

Après acceptation des dernandqs de financernent des OP par les institutions flnancieresl elles ont la

latitude de choisir le fburnisseur voulu.

Le payernent du fournisseur après livraison de I'engrais se fait directemertt de I'institution financière

(BNDA ou FDV) au colnlnerçant choisi par I'OP. il est conditionné à la présentation par le tburnisseur

du bon de commande de I'OP, du bordereau de liwaison et sa fbcture.

Le remboursement du crédit : il se fait en nature etlou en es$ce à I'OP garante du crédit suivant les

modalités dégagees en assemblée générale lors de l'éraluation des besoins.

La collecte, le stockage et la commercialisation du riz sont efÏectués par I'OP clui assurera le

remboursement de la caisse en espèce.

Les procédures des échéances difTerent d'une institution à une autre suivant la chaîne de remontée du

fonds dans le réseau. Cependant on peut noter que le délai limite commun à toutes les institutions

financières pour le rernbourselnent du crédit agricole est fixé au 31 rnars de chaque année pour les OP.

Outre leur fonction de fournisseurs de crédit intrant, les caisses d'épargne et de crédit offrent Ia

possibilité aux producteurs d'épargner, même si l'épargne autre que celle constituée comme garantie

demeure faible (environ 20% de l'épargne des caisses).

lV-3..2. Financementcréditfournisseur

Cette forme de crédit se pÉlsse directement entre les foumisseurs et les producteurs individuels etlou

regroupes en OP, sans implication des institutions financières. Ce cas concerne généralement les OP

qui n'ont pas accès au crédit institutionnel. En dépit de la pratique de taux usuriers, cette forme de

crédit permet aux exclus du crédit institutionnel de pouvoir s'approvisionner en engrais. Deux des 30

OP que nous avons enquêté pratiquent ce mode de financement.
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lV-3.,3. L'autoiinancemeni

Moins fréquente, cette forme d'approvisionnement est pratiquée par des OP ou individus qui ont les

capacités financières de prendre en charge leur propre approvisionnement en engrais. Mais dans ce lot

on retrouve certains Rrofucteurs qui n'ayant accès ni au credit institutionnel ni Eu crédit fournisseur

sont obligés de se débro,litl.r pour s'autofinancer (.r,ente de produits agricoles, vente de bétail, location

de parcelle....).

lV-3..4. Autres formes de financement

Certains producteurs se trouvant dans une situation de non-accessibilité. au crédit institutionnel et

fournisseurs, et d'incapacité de s'autofinancer font recours à leurs voisins pour négocier des prêts

(d'argent, d'engrais...). D'autres s'approvisionnent en négociant auprès de petits,revendeurs installés

dans le village dont le remboursement peut se fbire par prestations de sen'ice en nalure ou en espÈce en

fin de campagne.

La figure b illustre le processus d'approvisionnement en engrais à travers le crédit institutionnel (cas

des réseaux CIDR/CVECA )

t
I

I
I
I

t
I
I

I
I
I
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I Fisure b :
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Proces$us d'approvisionneûrent en engrais des navsans de l'ON :

Circuit général du crédit institutionnel à travers les caisses villageoises.

t
I

I
I

I
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t
I
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W-4, CARACTÉRISTIQTIES DE UAPPROVISIOI\INEMENT EN ENGRAIS DAI{S IÀ
ZONET'rNÏÛT,,OfrO

iV4..1. Deux modes d'approvisionnement, trois types de viliages

L'approvisionnement en'engrais des producteurs de cette zonese tàit collectivement (à travers les OP)
tl

ou inciivi<iuellement. Suiirant ces <ieux mocies ci'approvisionnement, 3 types cie viii{ges ont été ciéfinis :

,l
ies viliages cie type I (ou à approvisionnement coliectif;, ies t_ypes If (à approvisionnement indir,'iduei)

et les types III (à approvrsionnement mixte)

Les villages de tvpe I (ou a approvisionnement coliectifl :

Ce sont les villages à approvisionnement collectif assuré par les OP (AV/I'V). Mais

i'approvisionnement n'est pas iait à Lûu% par ies OP, ii y a une minorité qui s'approvisionne

inciividueiiernent. A cet d*t tous ies viiiages ciont au moins 6}"h,des expioitatioris et cies superficies
ii

bénéfÏcient de I'approvisiônnement collectif ont été classés du type l.

Iis sont au nombre cie 5 viiiages sur 24 soit 2i % du totai.

l-es villages de type ll (ou à aprlrovisionne4ûent individuel) :

ici, i'approvisionnement est indiviciuei, ii n'y a aucune organisation IAVITV ou GfE) fbnctionnelle qui

s'occupe <ie I'approvisionnement en engrais. Chaque e,xpioitation se débrouiiie isolernent à sa

manière. II regroupe 5 villages sur un ensemble de 24 wllages de la zone.

Les villages de tvne III (gu à annrovisionnement mixte) :

I

IIs sont majoritaires et regroupent les deux types precédents. I-eur tau:i dans Ia couverture de

I'approvisionnement collectif est infërieur à 60 7ô, des superficies et des exploitations.

Ce type III caractérisé par son hétérogénéité concerne 14 villages (58% de I'ensemble), I'AV assure

l'approvisionnement de ses adhérents solvables vis à vis des créanciers, et les GIE celui de leurs

rnembres. Les aufres producteurs n'ont pas acces au crédit coliectif donc s'approvisionnent

individuellement.

La liste des 3 types de villages figure en annexe 1.

1V4,,2. Des difficultés d'accès au crédit institutionnel

Iæs nouvelles mesures prises par les établissements financiers intervenant dans le financement des

engrais en zone Office du Niger, privent aujourd'hui plusieurs OP de la znne de Molodo du crédit

institutionnel. En effet, la mise en place d'une cenfiale de risque et la subordination de nouveaux

financements au paiement des dettes anterieues rendent environ 5A % des OP de cette zone non

éligibles â ce type de financement. Notons que Ie cumul des arriérées de dettes au compte de Ia BhIDA

et du FDV était évalué à636.345.779 Fcfq en 1998 (Sowce : BNDA FDV).

Ces dettes ont, dans Ia majorité des cas, été Ia cause du dysfonctionnement de plusieurs OP.
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Le ransfên preciptæ de certaines actrvrtés (approvrsionnement en intants , battage du ni"'') aux

nouvelles organisations paysannes (AV) mal préparées à assumer les nouvelles fonctions ont vrlæ fait

de montrer leurs insuffisances. 
I

i

En efTêq [e manque cfe fbrmationinoramment à ia gestion, ia malhonnêieté cie cerùains respdnsables ont

contribué à créer une situation frnancière catastrophique au niveau cie ia majorité cies organisations

paysannes cie i'Otïce ciu Niger. i-es maiversations tînancières suites aux mauvaises opérations

commerciaies cie 1994 et ies nombreux cas de détournements de foncis (frais de battage) constatés,

sont très édifiants.

Ceci, avec i'avènernent cie ia niuuelle ère ciérnocratique a favorisd le diveioppernent lci'un vaste
i

mouvement de contestatron qur ,l,.r, traciuit par ia creation ci'une muititucie de grouperneht d'interêt

économique (GiE). La situation cie Çes derniers n'est guère meiiieure à ceiie cies anciennes

organisations. Aujourd'hui, tres peu de GIb sont fonctionneis notamment dans lazone de Moiodo où

nous avons enregistré seuiement I fbnctionneis sur environ une cenùaine créés.

Ainsi ies étabiissemens financiers ont une multitude cie coilaborateurs très souvent non éiigibies au

crédit instinrtionnel parce que fortement endettés.

[.a conséquence de ceffe situatiori est aujourd'hui lïmpossibiliæ pour la rnajorité des OP de satisfaire

les besoins de legrs adhérants notamment en ce qui concernent I'approvisionnement en engrais-

iVJi..4. Une faibie couverture cies iresoins en engËis par ie mode

d'approvis ionnement col lectif.

Læ dystbnctionnement des organisations paysannes est I'handicap majeur à un approvisionnement

collectif des producæurs en engrais (quantités insuffisanæs, retard dans la lirrraison. . - .).

L'analyse des donnees collectées au cours de nos enquêtes auprès des OP, indique qu'au cours des

derx dernières campagnes, pour les deux tlpes d'engrais, la part de I'approvisionnement collectid,

natteint pas 507o des besoins theoriques au niveau de la z,onede Molodo.

Iæ Tabteag i0 présente la situation au cours des deux dernières cilmpagnes.
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Tableau l0 I Part de I'approvisionnement collectif par type d'engrais dans la zone de Molodo au

cours des deux dernières campagnes agricoles

Source : Enquêtes Bolozogola, 1999.

NB : Lazone de Molodo couvre une surface rizicole de 7022 ha et les besoins théoriques sont calculés

selon les normes conseillées par I'ON (100 t g 4e DAP,,ha et 200 kg d'uréelha).

Globalernent, ces chiffres indiquent une faibleiparticipation des OP à I'approvisionnement en engrais

des producteurs. Cependant ils masquent les disparites entre OP car celles qui sont perlonnantes

pan'iennent à satisfaire les commandes de leurs adhérants notamment dans les villages de [pe I.

L'insatisfaction des besoins des producteurs en matiere d'approvisionnement en engrais est liee à un

certain nombre de facteurs parmi lesquels la non-accessrbilité au crédit institutionnel.

lV-4..5. Le non-respect des doses conseillées

Elles s'expliquent essentiellernent par les entraves à un approvisionnement correct des paysans en

engrais mais également par les augmentations de superficies constatées au niveau de certaines

erploitations qui procèdent à la location des charnps de ceftains paysans en ditÏcultés.

L'analyse des résultats d'enquêtes auprès des producteurs montre une forte diversité dans les doses

appliquées. C'est seulement dans les situations d'approvisionnement collectif que les doses conseillées

sont généralement respectées (cf tableau I I ).

Tableau 11 Répartition des doses moyennes d'engrais suivant les types de villages.

Campagnes Types d'engrais Village I Village II Village lll

r998t1999 DAP + SGB 100 kg/ha 80 kg/ha 80 kg/ha

UREE 190 kg/ha 155 kglha 155 kg/ha

t999t2004 DAP + SGB 90 kg/ha 85 kg/ha 85 kg/ha

UREE 190 kg/ha l40kgha lT0kgha

Source : Enquêtes Bolozogola, 1999.

I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
,T

Campagne Type d'engrais Besoins theorftlues (t) AP. Collectif (0 Enn/" des besoins theoriques

1998t99 DAP 702 
|

I

r85 26%

UREE I 404 s32

3t I

38o/o

t999t2000 DAP 702 44o/o

UREE 1404 60r 43oio

Cependant il a été difticile d'établir une corrélation entre rendement et mode dbpprovisionnement, aucune
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différence significative n'ayant éæ observæPorr les tois types de villages, les rendements moyens &laÉs

tournent autour de 3 t/ha conte 4,5 tlhaselon les sondages realises par le SÆ de I'ON.

ry-s, CONSÉQUENCES i i

La situation d'approvisionnenlent en engrais précedemment décrite, a entraîné une forf modification

(également diversifiée) du corirportement des agn'culteurs en matière de fertilisation, On'note :

lV-5..1. Des stratégies d'approvisionnement individuelles variées :

En effet, privés du crédit institutionnel, Ia mojorité des exploitants ont dévelopÉ plusieurs sfratégies

pour s'approvisionner en engrais :

80% d'entre eux achètent leurs engrais à credit (29,5% des cas) ou au comptant (7A,5oÂ des cas)

directement auprès d'un commerçant ; 
i

18% ont acheté leurs engrais fuprès de connaissances plus fortunées, qui les ont cedéq à credit dans
i

63,50 des cas ou ont accordéslun prêt à titre gracieux dans 36,5a/'o des cas ;

les}Yorestants s'approvisionnent à la caisse d'un villaæ voisin par I'intermediaire d'une OP de ce village.

lV-5..2. Des choix techniques visant à minimiser les risques

Ces choix, variables selon les producteurs, se repartissent autour de quelques points principaux à

savoir:

Choix de variétés de riz moins exigeantes en engrais ; 
,

I

Etalement des pepinières en prévision des retards dans I'acquisition de I'engrais ;

Utilisation de la fumure organique

lV-5..3. Des comportements variés en matière de fertilisation minérale

Iæs diftrents cas de figure observés portent sur

[.a non-utilisation d'engrais chimique dans le pire des cas

Le choix d'un seul q,pe, d'engrais, généralement I'uree car le DAP, même si I'agriculteur en

difficulté lbbtient, il arrive en retar4 soit il est sowent remplacé par la fumure Organique. Dans

tous les cas, les agriculteurs se preoccupent plus de I'acquisition d'uree. En effet les carences en

azote sont beaucoup remarquables sur les plants de raque ceux du phosphore.

I^a fertilisation partielte du champ : le peu d'engnis obtenu est utilis€ soit sur les meilleures parties

... . r. 
)

(bon planage) soit sur celles présentant des signes de carence notoire. Ainsi I'agriculteur raisonne la

fertilisation en fonction de l'état phpique de son terrain pour ainsi reduire limiter les pertes

consecutives à I'insuffi sance d'engrais.

Ia rédustion systématique de la dose d'engrars en procédant à l'épandage de la quantité insuffisante

acquise sur la totalité de son champ. 
r
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iV-$-..4. Une pnie oè conscience cies agricuiieuni sur

gestlon cfe ta tertititrl des sois

't\
\s

ia necessiie

3ô

d'une bonne

Les ditticultés flhpprovisionnement en engrais

vuigarisés en m4ière cie fertiiisation organique.
I

ont fàvorisé l'utitisatipn des paquets Ûechniques

I

La paiiie ae nz est enfouie soit ciirectement ou apres compostage. En ciépit <iu tàit que certains

agncutteurs contrnuent a I'utihser sous fbrme cie cendre (apres bniiis), ta paiite de rrz est rie pius en

plus mieux valorisée â travers lhlimentation du bétait pour laquelle d'rmportant stocks sont souvent

constitués après ia récoite. Mais i'absence cie maGrieis appropriés (botteieuses et hangars cie stockage)1

constrtue une contratnte maJeure.

li
Quant a I'utilisatriln de ia t-urnure organlque (ciéchets d'antmau.r), elie se deyeloppe sur I'ensemble de Ia

tl
zone. EIIe est soit cottectée depuis les parcs, soit déposée directetnent par les anitnaux au cours de leur

seljour cians ies rizières penciant ia saison seche. Ainsi, environ pius cie Zuvn cies surtaces rizicoies cie ia

zone de Molodo ont tart t'ob3et d'un apport de tirmure orgaruque en 1998/1999 (Source: Btlan de

campagne ON 1999).

Notons qu'une bonne partie de cette firmure orgaruque est d'abord utilrsee pour Ia tbrtrlisatfon des

cuitures maraicheres pratiquées <ians ies rizières en contre saison. (i i Û ha a Moiocio en ivv&t9v'1.
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V- PERSPECT|VES

a i'Crfr-rce <iu Niger, ies zones cie lviacina (Koiongotomo) et <ie Moiocio sont in<iiquées comme êtant ies

pius en ciittïcuites.

Pour ce qui conceme ia zone cie Moiodo, ia torte <iégra<iation <iu ciimat sociai sembie contribuer cie

beaucoup dans les dltlicultés organrsatronnelles vorr technrques que rencontrent les agnculteurs sott

coiiectivement ou inciivi<iueiiement. Eiie résuite en partie cie ia gestion catastrophique <ies premières

UP que nous avons dê.;â srgnatee mars surtout des tensions creees et soutenues par ies organisatrons

syn<ïicaies et poiitiques. Nous ne saurions nous ètaier sur ce sujet qui ne iait pas i'objet cie notre étucie,

mais nous suggérons tout cie méme qu'ii est grand temps cie gérer cette crise sociaie qui cionn{ untt
cachet partrcuher â cette zone atin que teN ettorts de dér'eloppernent ne sorent une perne perdue. I

i

Ce prealable rêussr, Ies élements survants permettent d'envrsager un avenrr metlleur aussl bren pour

iapprovisionnement en engrais que ies amres contraintes tecirniques et frnancières auxqueiies ies

prociucteurs cie cette zone sont çonirontes.

LE I'EFViARITAGT' IMMI-f{ETi=T f'ES TRAVAUX T'E REHAEILTTATIÛN I'E LA ZTNE

Ilans le cadre de l-appui de I'Agence F;ançaise de Développement (AFD) â l'oftice du Niger, les

travaux d'une première phase de rèhabilitation pour un montant de 7 M4 905 000 F CFA et une duree

cie 3 ans est prévus dans le contrat-plan t999l20tll.

Outre I améiioration ciu réseau <i'irrigation, de drainage et du planage cies parcelies, il est prévu un

desenclavement de la zone avec la construction tês salutaire de pistes latèntees qui tbciliteront Ia

livraison des engrais et lecoulement (transport) des produits agricoles

Notorx que les commandes tardives d'engrais ont du mal à êue liwees dans cette mne et ègalernent

que les prix d'achat aux producteurs pratiques sont toujours inférieurs à ceux de Niono.

De mëme, les pertes dengrais consecutives aux iuites d'eaq petrvent éue tres imponanæs dans rur

rèseau hydraulique tbrtement dègradè.

LE DÉvErCIppEMENT DU sysrËME FINAÀrcrER nlûcnnrrnru,nE

l-a crèation des caisses villageoises du CIDR (3 Carsses) et du FDv (7 carsses) a permi de rapprocher

le crédit des producteurs tout en les rmpliquant directement dans sa gesûon.

L'elargtssement des plans de rèechelonnement pour le renrboursement des anières de dettes, mis en
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Guwe par ies instinrdons frnancières cievrait permettre une augmentation noûoire du nombre

producteurs bénéficrares du credrt msûtutronnel.

Ues plans, ob;et de convennons entre les mstrtutrons financréres et les UF peuvent s'étendre stn 3 a 5

annuités. Deux modes de remboursement, 
Jsoit 

indrvrduel ou cofiectit- sont adoptés selon Cue lef

responsabiiiiés cies cienes soient srruées ou nôn. i-e remiroursemeni coiieciif en appiicaiion ciu principd

de la cautron sohdarre s'apphque a chaque expioltatlon du vrllage et concerne seuiement les denes qul

incombent aux AVITV-. læ remboursement se fâit en espece ou en nature selon des quotas pouvant

aller Oe :T kg a IOA Kga f'-hectare. Ces quotas sont fixes au cours des assembiees viiiageoises.

Ues pfans cie reechelonnement conærnent ia presque totairte oes OP cie ia zone cie Mbiocib palml

lesquel[es ZU AV/'I'V ont marntenant acces a{ credrt lnstttuttonnel.

i

A srgnaier que Ia réussrte cie ces conventrons ù. reechelonnemenf ces cienes a eté possrbie grâce a mrse

en piace cie ia centraie cie risque BNDA, Ult-lt<, FUV cionr ie principe cie base est ie rer'us ci'octroi cie

credtt â toute orgarusatlon paysanne endettee aupres cie I'une de ces rnstrtutlons finanueres.

LA VOLONTE D'ATI{ELTORATTON DE I'A GESTION AT' NIVEAU DES OP

Grâce aux resut'tats obtenus dans ia zone d'e i\rono, certarnes orgarusations paysannes cie ia zone cie

Moioclo ont volontarrement adhere au Prgeq Uentre de .Prestatrons de Servrces base â Nrono. Uette i

coiiaboration a permis iassainissement cie ia situation financière cie J UP qui sont desormais diigibies

au crédrt rnstrtutronnel.

Depurs Ie22 Novembre 1998, un centre de prestatron.Farantassr-so est creé âMo{odo. I[ regroup29

OP dont 17 AVffV (t en terre exondée) et 12 GIE. Ce centre appuie ses adhérents dans les domaines

dle ia gestion comptabie, du conseii juridique (transactions cornmerciaies) et assure également letr

fbrmauon en atphabétisatlon tbnctronnelle.

Ces drllërents fâcteurs devraient, dans un proche averur concounr à I'amélioratron de

I'approvisionnement en engais des paysans de la rnne de Molodo.
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poursuiwe autour de quelques interrogations à savoir.
I

\{I-1. COMMENT AMÉrrônnR LA pRISE EN coùIprn DES AtrrRES

VI. CONCLUSIONS
;

Les résultats de cette étucie confirment ia ciégraciation cies conciiiions <i'approvisionnement en engnais

des paysans cie Moio<io. L'avenir n'est pourtant pas compromis même si ies refléxions cioivent se

FACTEURS
LI}IITANTS DE LÂ PR,ÛDIJCTiÛN ?

I.'anpréciation des consé.c.rrences rlrr dvsfnnctionnement drr svstème d'annrnvisionnement en ensraic se

fait généralement par rapport au rendement obtenu par I'agricultew. Il est cependant établi que

piusieurs autres iacteurs inftuent ies résuitaæ techniques <ie i'agricuiteur.

L'efticience de I'engrais qul commande un apport qualrtatrf et quantrtatif aux penodes (stades

pirysioiogiques aunz) inciiquees.'Âinsi i'impact ci'une feniiisation, môme suflisanre sur ci{s piants cie

'iriz trop âges ne peut étre que iimite 
I

i,e non-respect du caienririer agricoie (cuirures précoces ou tartiives), ie non-respect cies itinéraires

tecirniques, ia mauvaise conciuite cie i'irrigation et ia non maitrise cies ciépréciateurs sont autant <ie

facteurs pouvant concluire à une baisse cies rendements. Maiheureusement c€s cas semblent beaucoup

irequents cians ia zone cie Moiocio.

I/I-2. QUEI MODE D'APPROVISTONNEMENTA PROMOIIVOIR ?

L'anaiyse cie ia situation <i'approvisionnement en engrais <ies paysans cie Moiocio, eni <iépit cies

r-nsuffisances constatées, pernet ci'opter pour ia rédynamisatron de I'approvlsionnement coliectri sw

cre<iit institutionnei que ies mesures actueiiement en vigueur cievraient permettre.

Pour ce qul est ciu mocie cie financemen! t'objectir visé doit ëtre ie déveioppement de

i'autofinancement qui <iewait permemre ia re<iuction cies coùa cie prociuction ciu nz. En effeq quelie

que soit ia rbrme cie créciit (institutionnei ou informei), ies taux <i'intérët pratiqués <iemeurent trés

élevés ( t l7o pour la BNDA , 12 v; au ruveau des caisses).

[,a concrétisation des espoirs qu'autorise ie noweau contexte, outre î'apaisement du cîimat sociai déjà

souiigne, passe par :

r,tAméiioration de ia gestion au niveau cies Crrganisations Paysannes et des expioirations agricoies.

Des outils de gestion appropriés rioivent être mis â ietr disposition

Lâmêlioration de la performance des exploitations agncoles en développant une approche de

conseil de gestion technicoéconomique permetiant à i'agricuiteur de mietx mairriser ia gestion

technique et financiere de son exploitation agricote

i^a mise en æuwe cie programmes de iormation ariaprés pour ia mairrise des ouiis proposés.

I^a raiynamisation de l"alphabétisation tbnstionneiie est un préalabie.

rl
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Annexe !

Rénartition des villases cle Ia zone de Molodo suivant le mode d'apnrovisiqnnement.

[; .--- Type i irype rI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I

Manialé

Bougoutri

Molodo I

Molodo II

Djiaki-Wère

Kati-Coura 7G

Bakaye-Wèrè

Kangaba

Touba

Sibv

M 2-Quinzambougou

M issira-7D

l'érourvané

t'ocodi

K rban :

I

t{arndallaye

Pando-CatTlF)

I alra-Coura

Yorosso

'l rentienbougou

[v{edina-UP5

Adarna-Camp i
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Annexe 2

Evaluation des besoins en DAP et Urée ON (1998119991

BT : besoins théoriques calculés sur la base pe lO0kgs/ha pour le DAP et 200 kglha pour I'urée

i

ZONES Surfaces riz casiers en lfa BT DAP BT Urée

Niono 9260 926 l 852

Molodo 7022 tul 1404

N'Débougou 9907 991 198 I

Kouroumari 1 0900 I 090 21 80

Macina I 1873 I 187 237 5

Total 4896 I 4896 9792
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QU ESTIONNAIRES D'ENQT IETES

Ouestionnaire de terrain de la première série d'enquêtes.

vt,

ANNEXE 3

Caractéristiques générales
Nom de I'OP :

Type:
I

TVI
I

'-]AV i
Nombre d'exploitations concernées :

Superficies concernées :

L'OP prend-elle I'approvisionnement en charge ?

Si oui depuis quand ?

Quelles sont les activités menées par L'OP ?

Quelles sont les droits d'adhésion à I'OP ?

Situation vis à vis du crédit institutionnel
Accès au crédit engrais (pour 98199)

Si oui avec quel organisme
Si non, de quand date le dernier crédit 'r

Pourquoi ?

L'OP a t'elle des arriérés de dettes ?

Si oui, avec quel organisme :

i I GIE I-- Commission

,-, oui I non

Oui

I Oui
f BNDA : FDV

A quelle date estiment-ils que les dettes seront remboursées ?

Accès au crédit engrais (pour 99i00)
Si oui avec quel organisme
Campagn e 98199

Mode d'approvisionnement en engrals .-. Collectif -- Individuel
Chaque exploitant a t'il bénéfrcié de la même quantité à de la même quantité à I'ha ? I Oui -, Non

Quantité totale obtenue : DAP Urée Autres (à préciser)

Quels sont les fournisseurs choisis ?

Pourquoi ?

Nombre de paysans bénéficiaires :

Superfi cies bénéficiaires ?

Periode de livraison des engrais :

Prix des engrais :

Prix d'achat par I'OP :

DAP
Coût du crédit
Coùt du transport
Prix de vente aux paysans :

DAP

Autres (à préciser)

Autres (à préciser)

L'OP a t'elle eu une garantie à payer ? - Oui Li Non
Mode de rembourscment des dettes etlou de payement des engrais :

i riz paddy : à quel prix
f riz décortiqué : a quel prix
;J en espèce

I Mixte
Ya t'il encore des paysans qui n'ont pas remboursé ? I Oui Il Non
Ya t'il des paysans qui ont réalisé individuellement un approvisionnement complémentaire ?

Pourquoi ?

Campagne 99/00
Mode d'approvisionnement en engrais : ii Collectif il Individuel

[] Non

Autres (à préciser)

-- Oui
J BNDA

Urée

Urée

i] BNDA
I Non

I- FDV

I Non

.- Non
. FDV

'l Oui

ll Non

Caisse

-- Caisse

A I'heure actuelle, ya t'il déjà eu une estimation des besoins .

Si oui, quelles sont les quantités :

DAP Urée

Une commande informelle a t'elle été passée .

Combien d'exploitations sont concernées :

Superficies concernées :

i Oui
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Ouestionnaire de terrain de la deuxième série d'enqFêteé"

Type I : Approvisionnement collectif

Question no I : Village :

Question no 2 : Superficie en ril :(en ha)

Questiort no 3 : Nombre de charfrues .

Question no 4 : Nombre de herses :

Question no 5 : Nombre de boeufs de labour :

Question no 6 : Nombre de charrettes .

Question no 7 . Nombre d'ânes :

Question no I : Nombre de vaches :

Question no 9 . Nombre d'hommes travaillant sur I'exploitation :

Question no l0 : Nombre de femmes travaillant sur l'exploitation :

Question no I I : Avez-vous déjà fait partie d'un GIE pour I'approvisionnement en engrais ?

(cochez votre réponse)
oui 

inon i

Si la réponse à la question I I es{ égale à 2 (non), allez à la question 14

Question no 12: Si oui, pourquoi ?

(cochez votre réponse)
mauvaise gestion de I'AV
problèmes de remboursement de crédits

Allez à la question

Question no 13 : Pourquoi êtes-vous revenu à I'AV ?

(cochez votre réponse)
suite à un décision des membres du GIE
suite à une décision du village
suite à une décision des organismes de crédit

Question no l4 : En dehors de I'approvisionnement en engrais, faites-vous partie d'un groupement
(cochez votre réponse)

oui
non

Si la réponse à la question 14 est égale à I (oui), allez à Ia question l5
Si la réponse à la question 14 est égale à 2 (non), allez à la question 16

Question no 15 : Si oui, pour quels travaux ?
Question no 16 : Quantité d'engrais reçue pour la campagne 98/99 ?

Question no l7 : Comment les avez-vous obtenu ?

(cochez vos réponses)
par la caisse
de façon individuelle

Question no l8 : Auriez-vous voulu avoir plus d'engrais ?

(cochez votre réponse)
oui
non

Si la réponse à la question l8 est égale à 2 (non), allez à la question 20

Question no 19 : Si oui, pourquoi ?

(cochez vos réponses)
pour une utilisation personnelle
pour approvisionner une tierce personne

Question no 20: Vous arrive-t'il d'approvisionner une tierce personne en engrais ?

(cochez votre réponse)
parfois
souvent
jamais

Si la réponse à la question 20 est égale à 3 fiamais), allez à la question22
Question no 2l : Si oui, à quelles conditions ?

Question no 22: De façon générale, êtes-vous satisfait du système d'approvisionnement ?

(cochez votre réponse)
oui
non
movennement

ll
12

lr
12

l3

12

lr
12

lr
12

l3

t13

,]l
tJz

?

lr
l2

lr

ll
12

lr
l2
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Question no 23 : Avez-vous remboursé le credit-enerais de !a camnasne 98199 ?
(cochez votre réponse)

en totalité
en panie
pas du tout ,

Si la réponse à la question 23 est égale à 3 (pas du tout), allez à la question 28
Question no 24: Quelétait le mode de remboursement ?
(cochez vos réponsesJ

nature
espèces

Question no 25 : Période de remboursement ?

Question no 26: A cette période, préférez-vous rembourser :

(cochez votre réponse)
en narure t
en espèces t

Question no 27 : Personnellement, quelle période prétéreriez-vous pour rembourser'.) Pourquoi ?
Question no 28 : Si vous n'avez pas fini de rembourser- comment envisasez-vous de le faire ?
(cochez vos réponses),

en emprunta$ de I'argent
en venciant <i{ riz
en vendant dCs échalotes
avec des revenus extérieurs à I'exploitation

Question no 29 : Cette année. aviez-vous des anciennes dettes à rembourser ?
(cochez votre réponse)

oui
non

Si la réponse à la question 29 est égale à 2 (non). allez ùla question 33

Question no 30 : Etait-elles collectives ou individuetles ?

(cochez vos réponses)
collectives
individuelles

Question no 3l : Avez-vous remboursé I'echéance de cette année :

(cochez votre réponse)
en totalité ?

en partie ?
pas riu tout ?

Question no 32: Avec quelles ressources avez-vous pavé ?
(cochez vos réponses)

récolte
autre

Question no 33 : Quel est votre rôle au sein de I'AV ?
Quesrion no 34 : Panicipez-vous aux rassembiemenrs <ie i'AV ?

(cochez votre réponse)
oui, toujours
de temps en temps seulement
ii y a roujours un représemanr de i'expioirarion

Question no 35 : Connaissez-vous la composition du bureau de I'AV ?

(cochez votre reponse)
oui
non

Question no 36 : Respectez-vous les decisions de I'AV :

(cochez vorre réponse)
toujours ?

seulement si vous êtes d'accord ?

Question no 37 : Etes-vous satisfait des activités de l'AV ?
(cochez votre réponse)

oui
non

Question no 38 : Avez-vous un compte :

(cochez vos 2 réponses )
à la caisse du village ?

<ians une aurre caisse (preciser) ?

pas du tout ?

tr

li.
t ll
[]3

12

t ll

lr
lz
jr

ji
_12

!

ti Ii
-t--
Ll tl
Ii ]3
il4

t lt
Ii2

lr
1z

lr
12

12
j3

t ll

t lr

t Ir
ï12

12

t Il
Ii2

lr
lz

il3
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Si la réponse à la question 18 est egale à 3 (pas du tour ?)., alleaÈ la questiûfi 4{,

Question no 39 : Si oui, depuis quand ?

Question no 40 : Connaissez-vous l,état de votre compte ?
(cocirez votre réponse.p

our
non

lr
12

li
i2

Question no 411 : Avez-vous un carnet de comote ?Vucsllon nO 4ll : ,aVeZ

(cochez votre rpponse)

Question no 42: Comment utilisez-vous ce compte ?
(cochez vos réponses)

comme un compte courant
comme un compre <i'épargne er <ie cré<iir
uniquement pour le crédit-engrais

Si la réponse à la question 42 est égale à t (comme un compte courant), allez à la question 46
Question no 43 : Si vous réalisez une épargne, que comptez-vous en faire ?

Question no 44,. Avez-vous déjà contracté un autre crédit que le crédit-engrais ?
(cochez votre rfponse)

oul 
I

non i

Question no 45 : Si oui. pourquoi ?

Question no 46 : Dans votre village, qui paye la garantie ',
(cochez votre réponse)

les exploitants
i'Av
I'AV, remboursée par les exploitants

Question no 47 : Avec quelles ressources
(cochez vos réponses)

frais de bafia-ce

vente de nz
vente d'échalotes

r€vênurne provenant pas de I'exploitation
autres (a préciser)

Question no 48 : Savez-vous à quoi sert cette garantie ?

(cochez voffe réponse;
oui
non

Question no 49: Vous-est-il déjà arrivé de prêter de I'argent à une tierce personne ?

(cochez votre réponse)
oui
non

Llz
t13

li

l3
14

Jl
12

lr

I3

1z

12

ls

lr
12

l1
j2

II : Approvisionnement individuel

Question no I : Superficie en riz : (en ha)

Question no 2 :Nombre de chamres :

Question no 3 : Nombre de herses :

Question no 4 : Nombre de boeufs de labour :

Question no 5 : Nombre de charrettes :

Question no 6 : Nombre d'ânes :

Question no 7 : Nombre de vaches :

Question no 8 : Nombre de travailleurs homme .

Question no 9 : Nombre de travailleurs femme :

Question no l0 : Avez-vous déjà fait partie d'un GIE pour l'approvisionnement en engrais?
(cochez votre réponse)

oui
non

Question no I I : En dehors de I'approvisionnement en engrais, faites-vous partie d'un groupement?
(cochez votfê réponse)

oui

ll
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si la réponse à Ia quesrion I l est égale à 2 (non), allez àla question 13
Question no 12: Si oui pour ouel,s travaux,l
Question no ri : rrvec queiies'ressources avez-vous paye ia reoevance-eau ces <ieux cernieres campagnes ?
{classez vos réponses}' récolte ' t lt

.l autre(preciser) | tlt
Questifn no I4 : Est-ce que la production a permis d'assurer totalement l'{rtoconsommation ?
(cochez votre réponse)

oul
non

Si la réponse à la question l4 est égale à I (oui), allez à la question l6
Question no l5 : Si non, quelles ont été les ressources ?

lcochez vos réponses,;

Vente de force de travail
Vente de produits maraîchers
Emprunt
Ressources externes à l'exploitation

^ ,. i ,

Questiln no l6 : Quantité d'engrais reçue pour la campagne ggigg? 
i

unrres: $acs
Questioh no 17 : Quantité achetée auprès d,un commerçant ?
unités: sac(s)
Question no l8 : Conditions de vente ?

(cochez votre réponse)
à crédit
au comptant

Question no l9 : Quantité achetée auprès d,un particulier ?

Question no 20 : Conditions de vente ?
(cochez votre réponse)

àcrédit I ll
au comptant
prêt gratuit

Question no 2l : Comment avez-vous réparti I'engrais acheté ?
Question no 22: Vous arrive-t'il d'approvisionner une tierce personne en engrais ?

lcochez vorre reponse,
parfois
souvent
jamais

Si la réponse à la quesrion 22 est égale à 3 (iamais), allez à la question24
Question no 23 : Si oui, à quelles conditions?
Quesrion no 24 : Avez-vous payé i'engrais cie ia camp agne vgi99 i
(cochez votre réponse)

en totalité
en partie
pas du tout

Si la reponse à la question 24 est égale à 3 (pas du tout), allez à Ia question 27
Question no 25: Quel était le mode de paiement?
(cochez votre rçonse)

nature
espèces

Question no 2o : Avec queiies ressources avez-vous paye ?

(cochez vos réponses)
récolte
autre (préciser)

Question no 27 : Si vous n'avez pas fini de payer, comment envisagez-vous de le faire?
Question no 28 : Avez-vous des anciennes dettes à rembourser :

lcochez vore réponse,;

oui
non

Si la réponse à la question 28 est égale à 2 (non), allez à Ia question 34
Question no 29 : Si oui. étaient-elles :

(cochez vos réponses)
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individuelles ?

collectives ?

Question no 30 : Avez-vous remboursé l'écheance de ceÉe année ?
(cochez votre réponse)

oui
non

puestion no 3l : Si oui, avec guelles ressources ?
fcochez vos réponses)

I récolte
aurres revenus 1 préci ser;

.rtÉ

f llI tÀ

Question no 32: Si non. pourquoi ?

(cochez votre réponse)
mauvaise récolte
aurre raison 1préciseri

Question no 33 : Quand pensez-vous finir de rembourser ?

Question no 34 : D'après vous, le dysfbnctionnement du système d'approvisionnement en engrais de votre village est
défaillant
parce que :

(cochez votre réponse) I

i ii y a eu cies escroqueries qui ont encietrêes ie viiiage i r t j i
i il y a eu trop de non remboursement des crédits y i t lz

Question no 35 : A I'avenir, comment envisagez-vous I'approvisionnement de votre village ?
(cochez votre réponse)

collectif t ll
individuel

Question no 3o : En cas ci'approvisionnement coiiectir, envisagez,vous qu'ii soir reaiise par :

(cochez votre réponse)
I'AV ?

des petits _eroupements ?

Question no 37 : Seriez-vous prêt à verser des fonds pour le fonctionnement de cette organisation
(cochez votre réponse)

oui
non

Question no 38 : Avez-vous déjà adhéré à une caisse d'épargne et de crédit ?

(cochez votre reponse)
oui
non

si la réponse à la question 38 est égale à I (oui), allez à la question 39
si la réponse à la question 38 est égale à 2 (non), allez à la question 40
Question no 39 : Si oui, dans quel village ?
Allez à la question

Question no 40 : Si non, pourquoi ?

Allez à la question

Question no 4l : Y adhérez-vous toujours ?
(cochez vofre réponse)

oui
non

Question no 42: Si oui, qu'est-ce que cela vous apporte ?

Question no 43 : Si non pourquoi ?

Question no 44: Seriez-vous favorable à I'installation d'une caisse au sein du village ?
(cochez votre réponse)

oui
non

si la réponse à la question 44 est égale à I (oui), allez à la question 45
si la réponse à la question 44 est égale à 2 (non), allez à la question 46
Question no 45 : Si oui, pourquoi ?

Question no 46 : Si norl pourquoi ?
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Type III : Approvisionnement mixte

Question no I : Village :

Question no 2 : Superfrcie en riz (en ha):

Question no 3 : Nombre de chamres:

Question no 4 : Nombre de herses :

Question no 5 : Nombre de boeufs de labour :

Question no 6 : Nombre de charrettes :

Question no 7 : Nombre d'ânes :

Question no I : i{ombre cie vaches :

Question no 9 : Nombre d'hommes travaillant sur I'exploitation :

Question no 10 : Nombre de femmes travaillant sur l'exploitation :

Question no I I : Avez-vous déjà fait partie d'un GIE pour I'approvisionnement en engrais ?

(cocirez votre reponse)
oui
non

Si la réponse à la question I I est égale à 2 (non), allez à la question 14

Question no 12: Si oui, pourquoi ? 
,

(cochez votre réponse) 
I

mauvaise gesrion cie i'AV 
i

problèmes de remboursement de crédits
Allez à la question

Question no l3 : Pourquoi êtes-vous revenu à I'AV ?

(cochez votre réponse)
suite à un décision des membres du GIE
suire à une <iécision <iu viiiage
suite à une décision des organismes de crédit

Question no 14 : En dehors de I'approvisionnement en engrais, faites-vous partie d'un groupement ?

(cochez votre réponse)
tlui
non

Si la réponse à Ia question 14 est egale à 2 (non), allez à la question 16

Question no 15 . Si oui, pour quels travaux ?

Question no 16 : Avec quelles ressources avez-vous payé la redevance-eau ces deux derniers campagnes ?

(classez vos réponses)
récoite
autre (preciser)

I Question no 17 : Est-ce que la production a permis d'assurer totalement I'autoconsommation ?

I (cochezvotreréponse)
oul
non

Sr la réponse à la questlon l7 est egale â I (our), allez à la questton 19

Question no l8 : Si non, quelles ont eté les ressources ?
(cochez vos réponses)

Vente de force de travail
Vente <ie prociuits maraîchers
Emprunt
Ressources externes à I'exploitation

Question no 19 : Quantité d'engrais reçue pour la campagne 98/99 ?

Question no 20: Quantité obtenue par I'intermédiaire d'une caisse ?

Question no 2l : Quantité achetée auprès d'un commerçant ?

Si ia réponse à ia quesrion 2i est égaie à û, aiiez à ia question23

Question no 22: Conditions de vente ?

(cochez votre réponse)
à crédit
au comptant

Question no 23 : Quantité achetée auprès d'un particulier ?

Si ia réponse à ia question Z3 est égaie à û, aiiez à ia quesrion 25

Question no 24: Conditions de vente ?

(cochez votre réponse)
à crédit
au comptanr
prêt gratuit
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Qr.restion no 25 : Auriez-vous voulu a*.oir çh:z i't;zErai; "
(cochez votre réponse)

oui
n(,n

Si la réponse à la suestion 25 est éeale à 2 (non). allez à la question 27
Question no 26: Si oui, pourquoi '/
(cochez vos réponses) 

|

pour une utilisation personnelle I

pour approvisionner une tierce personne
Quesrion no 27 : commenr avez-vous répanir i'engrais achere i
Ouestion no 28 : Vous arrive-t'il d'approvisionner une tierce personne en enqrais ?
(cochez votre réponse)

parfois
s0uvent
jamais

si la réponse à la question 28 est egale à 3 (yamais). allez à la question 30
Question no 29 : Si oui, à quelles conditions ?

Question no 30 : Avez-vous payé l'engrais de la caçnp agne 98/99 ?

( 'ochez votre réponse) I

en toraiiré
en partie
pas du tout

Si la réponse à la question 30 est égale à 3 (pas du tout), allez à la question 33

Question no 3l : Quel était le mode de paiement ?
(cochez votre réponse)

narure
ESPECES

Question no 32 : Avec quelles ressources avez-vous paye ?
(cochez vos réponses)

récoiie
autre (préciser)
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Que.iion no 33 : Si vous n'avez pas tini de payer, comment envisagez-vous de le taire'/
Question no 34 : De façon générale, êtes-vous satisfait du systèm. d'uppro.,nisionnement ?
(cochez votre réponse)

oui
non

Question no 35 : Cette année, aviez-vous des anciennes dettes à rembourser ?

(cochez votre réponse)
oui
non

Si la reponse à la question 35 est égale à 2 (non), allez à la question 4l
Question no 3o : Erait-eiies coiieqives ou indiviciueiies 'i

(cochez vos réponses)
collectives
individuelles

Question no 37 : Avez-vous remboursé l'échéance de cette année :

(cochez votre réponse)
en totalité '/
en partie ?

pas du tout ?

Si la réponse à la question 37 est égale à 3 (pas du tout ?), allez à la question 39
Question no 38 : Âvec queiies ressources avez-vous payé ?
(cochez vos réponses)

récolte
autre

Question no 39 : Si vous n'avez pas pu payer, pourquoi ?

(cochez votre réponse)
mauvaise récoire
autre raison (preciser)

Question no 40 : Quand pensez-vous finir de rembourser ?

Question no 4l . Quel est votre rôle au sein de I'AV ?

Quesiion no 42: À i'avenir, commenr envisagez-vous i'approvisionnsmenr de vorre viiiage ?

(cochez votre réponse)
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des petits groupements t I Jz
Question no 44 : Seriez-vous prêt à verser dfs fonds pour le fonctionnement de cette organisation ?

'\

oollectif i j:
individuel

Si la réponse à la question 42 est égale à 2 (individuel)- allez à la question 43
Questitln no 4i : En cas ci'appr<lvisionnemenr coiiecrir, par qui envisagez-vous qu ii soit reaiise .

(cochez votre réponse)
I'AV I

12

lr

(cochez votre réponse)

oul
non

Question no 45 : Avez-vous adhéré à une caisse d'épargne et de crédit ?
(cochez votre réponse)

oui
non

Sr fa réponse à la questron 45 est egale à I (our), allez à la questron 46
Si la réponse à la question 45 est égale à 2 (non). allez à la question 47
Question no 46 : Si oui. où ?

(cochez votre réponse) i

dans votre village 
i

dans un village voisin (préciser) 
;

dans un villa_ee voisin puis dans votre village
Question no 47 : Si non. pourquoi ?

Allez à Ia question

Question no 48 : Y adhérez-vous toujours ?

lcochez vore reponse/
oui
non

Question no 49 : Si oui. comment utilisez-vous ce compte ?

(cochez vos réponses)

comme un compte courant
comme un compte d'épargne et de crédrt
vous n'utilisez pas le compte

Jr
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Qugltionnaire de terrain de la troisième sérieilenqu'êtes.

Village/

Nom et Prénom de I'exoloitant/

I - Equipements agricoles :

Le /1999

Type d'exploitation/

lNbre de lNbre de boeufs
chamres labour

de I Nbre de I Nbre <le lNbre I

herses charrettes d'ânes

2 -Main d'oeuvre :

Main d'oeuvre interne Main d'oeuvre externe
Ages Nbres

l-8
Homme I Femme Types

Saisonniers
Nbre Coût lModalités de payement

le-r41 I UO labour

I
I



/ui

3 - Camnasne aericole: gtlgg

lPrix unitaire
!

Fournisseur
rCFn

3-ll Quei était Ie mode d'acquisitiorl ?

J-Zr après ia récoire quei érait ie devenir rres ".r6cs J. .:- .

4 - Campagne aericole: 1999/20ûC
.i-ir: Err pius ric ia i izicuiiurç ùiict-vuus ri'
Si oui lesquelles:
4-2/ hartes vous du mararchage

4-3 Superficies agricoles. (ha)

Sunerficie
totale

En casier En hors casier

totale

sac

non Sr our sur quelles parcelles.

Parcelle orise en

location
Suoerficiei
Maraîchèr

rlll

Suoerficies Production
ina

I
I
I
t

ÉtUttçt Spoùiiiôiiùiio
et ou

OUt r-' OU

Parcelle mise
en location

exploitée
dans la
ça

IItl

exploitée
dans la
cam

I
I
I
I
I

4-41 Pour quelles raisons faites-r,ous une location de parcelles ?

4-5l Quelles sont les caractéristiques morpho-pédologiques de vos parcelles 'l

4-6/ Avez-vous fait de riz de contre saison sur vos parcelles ?

4-7/ Approvisionnement en engrais :

Avez-vous reçu de I'engrais pour la carnpagne oui _=- ou non
Si oui comment êtes-vous approvisionné ?

Et quelles seront les modalités de remboursement en cas de crédit ?

Quantités d' en-erai s obtenus

Otés totales Autofinancement Credit
financement

Période
d'acquisition

Fournisseur

Qté PU Qté PU

Sougoubè-
bè

4-8/ Apports de fertilisants dans différentes parcelles

4-9l Pour quelles raisons avez-vous fait une modification de doses par rapport aux normes proposées ?
4-10/Etes-vous donc satisfait par ce mode d'approvisionnement oui !ou non'
Si non quelles sont les difficultés
Quelles sont les solutions en we ?

4-ll/ En cas de non approvisionnement , pour quelles raisons ?

Et quelles solutions avez-vous adoptées ?

4-l2lEn matière de fertilisation quels ordre ou priorité suivez-vous selon les parcelles ?

Et pourquoi cette pnorité'/
4-13/Comportement de I'exploitant en matière de fertilisation selon les itinéraires techniques .

Parcelle prise en location



rvll

4-ll-li Prépararion <i_ç soi

Tranches
labour

lNbres
labour

lère T

3ème T

4-13-2l Mise en place de la pépinièrs.

de I suoerficies

I

I

I orestations de I I tr,todalites de I

servlce Coûts payement
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tranches
de semis

Surface Date de

semis

lère T

Quelle était la source de la fumure minérale apportée ?

4-13-3l Repiqua-ee et fertilisation des parcelles rizicoles.

Quels sont les types variétaux cultivés :

Quelles sont les raisons ciu choix de ses variétés ?

Avez-vous réalisé un semis à la volée oui -., ou

Tranches de
repiquage

Superficies
repiquées

Date de
repiquage

Apports de fumure minérale

Type
d'engrais

ler apport 2ème apport 3ème apport

Date Oté Date Oté Date Oté

I ère

Tranche
DAP
UREE
Autre

2ème

Tranche

DAP
UREE
Autre

3ème

Tranche

DAP
UREE
Autre

4ème
Tranche

DAP
UREE
Autre

4-13-4/Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à telle planification des travaux ?

4-13-5/ Prévisions et perspectives .

4-13-6lQuelle estimation prévisionnelle faites-vous de vote production pour la campagne agricole ?

4-13-7/Quelles perspectives prévoyez-vous pour votre approvisionnement en engrais la campagne prochaine ?

4-13-glQuelles propositions faites-vous pour un bon système d'approvisionnement en engrais ?

Apports de fumuressurface de lDate

Nbre d'ha reoioués


