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INTRODUCTION :

Les ponctions administratives sous les précédents régimes de parti unique' la

mauvaise gestion, la centralisation de toutes les décisions au seul niveau de

l,encadrement, conjuguées avec la dégradation du réseau et des parcelles' ont

plongé ltoffice du Niger dans une crise financière dont seule une restructura-

tion radicale sera la solution .

rnsta[ées manu militari, les populations exproitant les terres i*iguées du delta

central nigérien ont longtemps été contraintes au resPect strict des décisions

prises par l'encadrement de ltoffice du Niger auquel I'Et'at a confié la gérance

des terres. Ainsi depuis sa création, I'office du Niger, conformément à ses

objectifs qui étaient I'alimentation de I'industrie textile française et ltautosuffi-

sance alimentaire de l,A.o.F, puis du Mali, a opté Pour le système de

monoculture (coton puis riz). Toute tentative de diversification était considérée

comme une infraction au contrat liant les "colorr" 
1" à I'Office du Niger'

cepend.ant malgré.le risque dtéviction qu'ils couraientl les Paysans de plus en

plus épuieés par une monoculture non rentable (coton) ou mal adaptée (riz)

se sont orientés progresgivement vera dtautres cultures qutils pratiquaient en

dehors d.u casier aménagé (cultures pluviales) ou dans le casier sur des terres

non propices à Ia riziculture (cultures maraîchères).

Avec le désenclavement de Ia wille de Niono, le maraîchage, jadis considéré

comme une culture de case destinée à lrautoconsommation devient une véritable

culture de rente. La demande des paysans pour avoir des superficies

maraîchères devenaient de plus en plus pressant'e.

ctest dans ce contexte çlue le projet Retail créé en 1986t va décider de

réserver dans le casier des superficies deetinées exclusivement au maraîchage'

Cette expérien". qrri a permis aux petitæs exploitations et aux non résidents

dtavoir des jardinsr tend à s'ét€ndre sur toute la zone de l'office du Niger'

Au moment où l,entreprise opte pour une politique de diversification (axée

sur le maraîchage), il est plus que nécessaire de mener des études approfon-

dies pour mieux cerner tous les contours de cette nouvelle approche' Ctest

dans ce cadre que depuis 1989 le projet Retail (conformément à son caractère

expérimental) mène une étude sur le maraîchage dans Ie Secteur Sahel'

les rodalités de ce contrrt sont définies dans un crhiet de char6es'

x
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1. CONTE>(TE DE I,'ET('JDE

7.7. Présentation du Proiet

LeprojetRetailest,,unprojettestd'intensificationrizicoleenvraie
grandeur" situé dans le secteur sahel de la zone de production agricole de

Niono(àlosKmauNorddelavilledeSégou).
LeSecteurSahelcompte4000hectaresdontles2/3

réaménagées. Environ 2OO hectares (dont 146 en zone

consacrés au maraîchage.

Le projet Retail starticule autour de 5 volets :

Administration a.....-- r^ r^-d âac r es et
-voletaménaglement:pisteslatéritéeslelongdescanauxprrmarr

secondaires, planage parcellaire à + ou 5 cm (coût = 2'3 milIions de F

çp6/ha).
- volet gestion eau

Encadrement

- volet Formation et organisations Paysannea (conseil agricole, Gestion et

organisation paysanne, conseil en élevage) ; actiwités fémininee

- volet Recherche DéveloPPement ;

- volet Suivi-Evaluation '

ce système d,encadrement permet de diagnostiquerrdtidentifier les problèmes1

de faire des expérimentstions dont les résultats sont diffusés Puis évalués'

La spécificité du projet Retail est Bon caractère expérimental qui lui

permet de tester en vraie $randeur les grandes options de réhabilitation de

rroffice du NiÉler et dont res résultats doivent servir ltensemble. Ainsit ces

objectifs sont :

- le réaménagement du réseau et des Parcellee ;

- I'intensification de la riziculture ;

- I'expérimentation de la diversification ;

- la sécurieation foncière et la responsabifiEation des payaans'

des surfaces sont

réaménagée) sont

t
-t

I
t
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L.2. Le maraîchage â I'Office du Niger

1.2.L. Historique

Le maraîchage, Iongtemps considéré comme une activité annexe à I'Office

du Niger, ét^ait pratiqué comme une culture de case dont le produit étJ;it

destiné à la consommation familiale'

Dans les villages Bambara, il ét8it essentiellement pratiqué par les femmes

pour les condiments, les hommes (malgré I'opposition de I'office du Niger)

pratiquaient surtout les cultures pluviales en dehors des casiers '

Dans les villages Minianka, il était une activité de toute la famille mais

dominée par les hommes qui la pratiquaient dans leurs villages dtorigine avant

leur entrée en colonisation.

Au cours des années, les effets conjugués de plusieurs facteurs ont conduit

à un développement de cette activité qui tend à concurrencer la riziculture

(activité principalq' des paysane).

Ce sont :

- la crois6ance démographique liée à ltinstallation de nouvelles populations

exerçant dtautres actiwités telles que le commercet la pêche, Itartisanat' le

transPort....

- Ia rareté et la mauvaise répartition des pluies, Ia dégradation du réseau

et des parcelles (dans les casiers) ont conduit respectivement à une baisse

des rendements mil et tiz, cela a eu Pour conséquencer ta dégradation

générale du niveau de vie des paysans (insécurité alimentaire, crise de

trésorerie). La nécessité de trouver dtautres Éources de revenus stimposait'

_ le désenclavement de Ia ville de Niono (route goudronnée entre Niono et

Ségou en 1gg4) et la libératieation de la coumercialisation du rizl (en 1986)

ont contribuér à I'augmentation du nombre d'acheteure des Produits maraî-

cherB.

L.2.2. Contexte actuel

pour mieux cerner les réalités du maraîchage dans tous aes asPectsr nous

avons approché (visites de terrain et entretiens) plusieurs Personnes

ressources de I'office du Niger et d'autres localités à ltintérieur du Mali.

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
t
I

I Depuis Itintrorluction de Ia riziculture, les Ptyssns

l98tl étlient conttaints de vendre leur rir seulerent

rouopole de lr corrercirlisation du rir prr l'Office du

(rous h rurveilhnce de Ir Police éconorique jusqû'en

à l'0ffice du lliger. C'est en Février 1986 que le

lliger r été suppriré.
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Le maraîchage esb,,aujourd,hui pra|iqué dans toutes les zones de I'office

du Niger. on note une très Erande variation des superficies ; elles sont plus

importantes dans les secLeurs qui ont été réaménagés (secteur sahel Par Retail

et secteur de Kokry par ARpoN). Le choix des culture' reste essentiellement

centré sur r,échalote avec des tentatives de diversification dans les secteurs

encadrés par res projets. cette diversification est plus marquée dans la zone

de Niono à cause du récent désenclavement de la ville de Niono (piste

goudr-onnée Markala-Niono en 1984)' . .,.
Au coura des entretiens, plusieurs points ont êrê abordés avec les

différents interlocuteurs'

- La diversification à I'office du Niger :

partout un accent particurier a étê mis sur ra nécessité de la diversification

dans le choix des cultures (cultures maraîchères et arbres fruitiers) mais

aussi dans celui des espèces et variétés (cas Précis du maraîchage) '

Les raisons avancées pour cette prise de position sont :

+ techniqrrea : la.'monoculture aous toutes ses formes éPuise les sols ;

+ économiques : re maraîcha're ioue un rôle important dans le fonctionnement

des exploitations par le fait qu'il constitue une source de revenustoutre que

la riziculture Pours les dependants'

+nutritionnelles:ladiversificationdescultures(appuyéeParunecamPagne
de sensibilisation pour 1rautoconsommation des produits) permettra de parer

audéséquilibrealimentairequioccasionneplusieuramaladiesdecarence.Dans
le cadre d'une sensibilisation des femmes Pour ltautpconsommation des

produits, des actions concrètes avaient été entreprises dans le secteur de

Kokry (démonstrations curinaires par les animatrices) par le projet Arpon l'

- la redevance eau aur le maraîcbaÉe :

Dans rrenseubre le paiement de cette redevance semble accepté par les pay'ans

(si lrOffice du Niger le demande) soue réserve dtavoir des superficies

imlrcrtantes, la garantie de lteau pendant toute ltannée et un aPPui pour la

commercialisation des produits' Cependant certains Paysana rejettent

systématiquement toute idée de redevance eau sur le maraîchage ; ils pensent

qurune terle action ne favorise pas ra diversification que ltoffice du Niger se

proPose d'e faire d,une part et de l,autre une exPloitation gratuite de terres

I [., déroustrrtions

hlg; rris dePuis sol

correcterelt ce jrrdin

culilrires se frisrielt rvec leg produits du judin crpérireatrl dirigé pu [rdare [rie

déprrt, frute de finucerent Ies uirrtrices du secfeur ne peuvcnt Plur enlret'eair

qui est pourtrnt une trèa bonne rérlisation'
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de maraichage leur peçmettra de mieux préparer la retraite car les revenus

delariziculturenecouvrentpasLouteslescharges.
Mais l,encadrement penae que dans de bonnes conditions dtexploitation

(réaménagement)r les Paysans doivent payer cette redevance car actuellement

r,office du Niger est un simple prestataire de services aux ressourôes limitées'

- dynamisation du maraîchage à I'Office du Niger :

Paysans et encadreurs pensent que Ia dynamisation du maraîchage est Plus

que nécessaire aujourd,hui à ltoffice du Nigerr Pour ce faire il faut :

+ dégager des superficies maraîchères (où lteau eÊt garantie toutæ I'année)

dans tous les villageg ;

+ aÊsurer un approwisionnement correct en intrants (semences améliorést

engrais, produits Phytosanitaires). Certains reaPonaables ont souligné

la nécessité de créer un volet protection des cultures i

+ chanEler Ie système classique de ltencadrement centré sur Ia riziculture en

formantlesagentsdanslesensdeladiversification;
+mettreenptecedesstructuresdetransformation,conservationet

commercialisation ;

+ organiser les Payaans autour de cette activité

- le foncier :

Les paysana déplorent, soit l'absence de superficies maraîchères (zones non

réaménagées)soitleurinsuffiEence(zonesréaménagées).
Lrencadrement a souligné la nécessité de dégager dee parcelles de maraîchage

dans le casier au niveau de chaque village'

Dans tous les c88, le mode drattribution des parcellee dans le zone

réaménagée par le projet R€tailr à savoir : t ha Par TH (Trevailleur Homue âgé

de 15 à 55 ans) avec Possibitité de mod.ulation Bur accord des AVITV et un

engagement de ltexploitant è pratiquer la double culture 8ur au moine 25* de

ra surface totare attribuée pour ra riziculture et z ares par actif (8 à 55 ane)'

semble avoir des insuffisances liées à :

Ia non prise en compte de la dynamique démographique interne de la

population familiale (nombre de garçons d'e moine de 15 ans)' Peut être une

des raisons d.e réticence des pay'ens à lrinstallation de nouvelles familles dans

les villages.

- le degré d'efficacité des AV'/TV : ils ont

Sud, encadré par la Compagnie Malienne

été calqués sur ltexpérience du MaIi

de DéveloPPement Texbile (CMDT)'
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Or, de part Ieur hisLoire, une différence fondamentale existe entre les villages

(bien structurés de cette région) et ceux de I'Office du Niger (où les rapports

entre les populations sont à dominance économique) l.

Les mouvements actuels de contestation des bureaux Prouvent une nécessité

de la révision de ces formes de regroupement à ltOffice du Niger 2'

A propos de la gestion des tenes, cert4ins responsables de l'encadrement

se sont déclarés inquiets quant à I'efficacité de la nouvelle procédure de

gestion ent^amée dans le cadre de Ia sécurisation foncière 3 dans Ia mesure où

ItOffice du Niger est financé par ltét^at malien (chague citoyen a droit &ux

terres) et que les paysans semblent hostiles à I'installation de nouveaux

exploitants d'une part et dtautre part, ils pensent que les AV/TV n'ont pas

reçu une formation suffisante pour assurer cette tâche.

Dtautres pensent le contraire, pour euxr cette nouvelle tdonne" mettra les

paysans en confiance et ils pourront mieux stinvestir sur leurs parcelles

(apport de fumure otlganique surtout).

- opinion du formateur du Centre dtAssiatance Coofr6rative C.A-C. de Niono

Il pense que ltinstallation de petites unités de transformation des produite

maraîchers ntest paa encore nécessaire à IIO.N (inquiét'ude pour la convenance

des produits transformés aux goûts des consommateure); mais Ia Priorité doit

être accordée à la dynamisation de la coopérative I d"" maraîchers Paysans;

et pour se faire, I'ON doit collaborer étroitement avec le C.A.C.

1.3. Le naraîchage hors Office du Ni9er
1.3.1. Le maraîchage à Ma,cina :

Dans Ie cercle de Ma.cina, seul ltarrondissement de Kolongotomo se trouve

en zone Office du Niger.

Les paysans des zonea hors Office du Niger sont encadrés par le Proiet CARE

MâLI dans le domaine du maraîchage. Pour limiter l,a concurrence avec ItO.Nt

le projet a a:cé Bon programme sur le développement de la culture de pimentt

I L, CIDT r contribué ô une reilleure orgrnirrtion dee grouperents pryrrnt qui eristrient déià.

2 
tO I des AV du $ecteur Sahel ont officiellerent derrndé le renouvellerent de leur bureru tu cour8 de cette

rnnée.
t [r, preriers perris d'occuper ont été livrés le l9 l(ri l99l rur prtstls (cn siturtion régulièref de le zone

Ietrill.
{ C.tt, coopérative qui rvrit été créée par Ie C.A.C n'est plus fonctionnelle.
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paLate, pomme de terre eL d'autres culture peu pratiquée en zone Office du

Niger dans la zone ON (oignon, patate).

Une équipe pluridisciplinaire travaille sur les différents aspects du

maraîchage: agronomes (pour I'amélioration de la production) ; animatrices et

infirmières (démonstration culinaire et sensibilisation médicale) ; économistes

(pour l'étude et ta recherche de marchés). Une étude spécifique Ëur Ia

pratique du maraîchage chez les vieilles femmes qui répresentent 74% des

exploitants et qui ont des difficultés potir assimiler les conseils sur les

itinéraires techniques, est en cours. Les responsables de ce projet pensent

que la solution &u problème de marché est une meilleure organisation des

producteurs et une forte sensibilisation pour ltautoconsommation.

L.3.2. Le maraîchage à Bandiagara

Malgré les conditions pédo-climatiques difficiles, les paysans du plateau dogon

ont pu développer le maraîchage dans cette zone. Il est dominé par la culture

dtéchalote, l'épaisseur de la couche de terre ne favorisant pas la mise en place

de cultures à enracinement profond (pat^ate et autres).

Si en zone Office du Niger le maraîchage est un aPPoint financier et

alimentaire, dans le plateau Dogon, il assure la surwie de Plusieura exploita-

tions. Les paysan6 sont confrontés aux mêmes problèmes que ceux des autres

localités notamment dans le domaine de la commercialieation. Depuia aa créationt

le projet SAC/GTZ (qui encadre les paysans) a mis un accent particulier sur

la transformation de I'oignon. Après plusieurs études sur ce suiet, le système

de séchage de |toignon découpé (avec des découpeuses importées) a étê

retenu. Le projet s'occupe du conditionnement et de la commercialisation du

produiL
Encadrement et paysans stinquiètent pour ltavenir du maraîchalle dans le

plateau Dogon face au développement de la culture d'oignon à I'Office du

Niger.

Les responsables du projet proposent une rencontre de haut niveau entre les

différents partenaires de ltactivité maraÎchère pour une meilleure coordination

de la production et de la commercialisation afin dtéviter une catastrophe socio-

économique dans les zones défavorisées telles que le plateau Dogon.

1.3.3. Le maraîchage à Kati :

La présence dtun marché important (ville de Bamako à 15 Km) a favorisé le

développement des cultures maraîchères et fruitières dans la localité de l(-ati.

jl
rl
ll
It
I
t
I
I
tl
tl
tl
rl
:l
:l

l
l
l
l



I
I
I
I
I

10

Là les producteurs sont organisés en coopérative sous I'encadrement du projet

Transf ormation-Con servation-Commercialisation ( TZ C ).

Outre I'améIioration de la production, le projet a mis en place une structure

de transformation et de Commercialisation des produits maraîchers.

Le séchage solaire des produits se fait avec des séchoirs de fabrication locale

Trois types de séchoirs sont utilisés (séchoir semi-industriel ; séchoir taos;

et le séchoir coquillage).

Le séchoir taos qui a été bien apprécié par les producteurs' a les caractéristi:

ques suivantes :

mode de sèchage : solaire

capacité de séchage : 7 Kg ;

durée de séchage : 48 heures

prix :45000FCFA
durée dtutilisation : dépend de ltentretien.

L'appui du projet dans le domaine de la commercialisation se fait à travers

les moyens logistiques (cauions pour le transport), Ia recherche de marchés

(intérieurs et extérieurs).
Les responsables du projet TZC pensent que la poursuite de la recherche sur

les techniques de transformation et de commercialisation, le regrouPement deÊ

producteurs en coopératives spécialisées et la communicetion permanente entre

les différentes coopératives, 6ont indispensables Pour une bonne Promotion du

maraîcfiage.

1.3.4. Opinions des chercheurs de ItfER :

Ils sont plutôt favorables à une analyse globale (niveau national) des

différents aspects du maraîchage qui doit prendre en comPte les Particularités

de chaque zc;rrê. Pour le ca^a spécifique de la diversification à I'Office du

Niger, ils pensent que ltentreprise doit nener dee études préelables sur :

- les sols (ealinité dt problèmes de drainage) ;

- les cultures : Itisolement de variétés locales performantes réduira

Itimportation de Eemences ; l'introduction de variétés toute saison permettra

un étalement de la production; les problèmes phytosanitaires qui risque de

s'amplifier avec le développement du maraîchage; risque d'accroissement de la

population dtoiseaux dans une zone rizicole avec un important développement

de ltarboriculture ;

- les techniques de transformations et de conservation des produits mapaî-

chers (conservation au frais et séchage de lroignon).

-t
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L'approvisionnement des femmes en semences améliorées est interrompu

depuis deux ans (communication personnelle de la responsable du jardin :

Marie odile Dougnon l).

1.4.3' L'étude filière maraîchage

En 1989, le GERSAR a méné une étude sur les productions maraÎchères' Ia

commercialisation, et les prix pratiqués afin de pouvoir faire des propositions

à t'Office du Niger dans le cadre du réaménagement de Ia zone du Macina'

L,4.4. L'étude système de production de la DRD./ARPoN

Elle a été menée en 1990 sur 2L exploitations choisies dans quatre

villages du secteur Niono (zone de Niono). Le travail a êtê effectué par une

équipe de quatre jeunes diplômés dirigée par July LESBERG I et M' K'

SANOGO 3. Ell" a permis d'approcher la place du maraîchage dans le fonction-

nement des exploitations : organisation du travail, temps de travauxt revenu'

1.4.5. Ltétude du Frojet Retail

Commencée en lggg avec un échantillon de 19 familles, 55 familles en 1990

puis 88 en 1991r cette étude a Pour objet :

- l'analyse de la Pratique du maraîchaÉle par les Paygans du Secteur Sahel

afin de,mieux cerner sa place dans le fonctionnement des exploitions agricoles

et faire des propositions dtamélioration pour ltensemble de ltoffice du Niger'

rI s'agit de ltanalyser par rapport à la diversité des exploitations (typologie

des exploitations agricoles), des spéculations (cultures locales et variétés

étrangères), des modes de production, Itorganisation de la commercialisation

dee produite et la répartition du revenu.

- Itanalyse de ta pratique du maraîchaÉe chez les non réeidants double actifs

è ltOffice du Niger . Ltattribution de parcelles maraîchèree à tous les

exploitants a Permis aux non résidants dtavoir des jardins'

- Itanalyse de la pratique du maraîchage chez les jeunes diplômés.

Le MaIi traverse actuellement une période de crise de ltemploi, c'est

pourquoi le regime précedent avait initié une politique de ltemPloi axée sur

Itinstallation des jeunes diplômés à leur propre compte dans divers secteurs

t fll est ectuellerelt aairrtrice tu Secteur $rhel

2 [ssistrnce technique lléerhndrise
t n.rpoorrble de 6 Divisiou lecherche Développerent de l'0ll ; chargé de rission t/D euPrès de h Direction

0énérrle depuir la suppression de lr DID (courrnt 9l).

I
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du développement national avec une priorité pour le secteur primaire'

gouvernementtransitoiremisenplaceaprèslachutedurégime,faute
solutions immédiates, semble continuer sur la même voie'

Au cours de notre étude, nous avons tenté dtapprocher de près le fonctionne-

ment de telles exploitations en suivant deux jeunes diplômés qui pratiquent le

maraîchage dans la zone de Niono' Ils ont été financés par le Fond de

Développement Villageois de I'Office du Niger qui a- comme objectif Ia promotion

du monde rural par lroctroi de crédits à court, moyen et long terme'

2. ItrETIIODIOT-OGI E DE TEÈAVAI I'

Tous les agents (Recherche Développement, conseil Agricole' Promotion

Rurale, suivi/Evaluation) du Projet ont participé aux suiwis et aux enquêtes'

chaque agent a suivi au moins deux familles sur la base dtune répartition faite

selon le volume global de travail durant la période de l'étude'

Les agente du secteur saher participent à prusieurs études spécifiques (Iiées

au caractère expérimental du projet) qui auglmentent leur volume de travail'

pour renforcer les capacités du projet, un chargé d'étude (rsA) et trois

observateurs, tous jeunes diplômés (niveau rsA, rrA et DEF)r ont été recrutés'

un stagiaire de I'rNA-pc I de paris a également participé à l'étude'

Des réunions régulières (chaque guinzaine) ont permis aux différents agents

dréchanger reurs erpériences, draméliorer les fiches d'enquêtes, de préciser les

points dtintérêts.

Des visites effectuées à I'intérieur et en

permis dtapprocher le contexte national

LtéquiPe a regu ItaPPui d'un consultant

appui informatique).
plusieurs échantillons ont été choisis selon les cas'

2.!. Les différents écbantiTTons de ttavail z

quton distingue

13

Le

de

I

t
Ltéchantillonnage a êté fait sur les

dans le Secteur Sahel (voir typologie

dehors de la zorre Office du Niger ont

du maraîchage.

du DSA-CIRAD 
t (torr"tils technigues'

3 groupes d'exPloitants

en annexe) :I
I
t

ï

I
I
t

I 0o.rroo BBIBTB, lesponsrble du Tolet

I Jeru-Ivee JAUII rncien erpert t/D du

Suivi-Bvalurtion du recteur Srhel'

projet ; initirteur de l'étude'
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. les exploitants résidants : ils résident dans le village où se trouve leur

exploitation (88 familles);

. les non-résidants (double-actifs) : ils ne résident pas dans le village où se

trouve leur, ils habitent le plus souvent dans la ville de Niono 'et ont une

activité principale autre que la riziculture (15 familles);

. les jeunes diplômés : jeunes ayant reçu une formation académique et guir

faute d'emploi, ont décidé de s'investir dans l'agriculture (2 jeunes)'

z.L.L. Ltéchantillon des familles résidantes :

2.1.1.1. Familles résidantes de la contre saison

Les familles ont été choisies sur Ia base de la typologie des exploitations qui

est aujourd.thui un outil de travail du Projet (recherche de la diversité

maximale).

Répartition des exploitationa Ilar type :

ITPIS 1A IE 1C 2A 2t 3A 38 1 1014r.

I{BBI

cbolsleg
{ t2 + 15 23 3 l5 L2 88

x
éclrentlllon

5 lf { t? 26 3 t7 1{ r00

f,bre
sul.vlcs

E 8 tl I 19 3 t2 8 65

z
6cluntlllon

5 L2 6 L2 2S 5 19 L2 100

I drne le
8.ct.ua

I 3 2 7 l8 2 25 16 7+

NB : 26I dee exploilations du secteur = Elroupe 5 et nouvelles farille8 Don

classées dans Ia typologie.
Sur les BB fanilles choisies, seulerent 65 farilles ont fait Itobjet dtun

suivi effectif pour les raisons suivantes :

- E fauilles ntont pas fait de raraîchage en contre-aaison 1990/91 à cause

des travaux de réarénageuent de Retail II.

I

L4fanilles(confiéeseuxagentsduSuivi-Evaluation)
correctenent suiviesr nous avons dû les éIininer au cours du

- 3 fanilles ont refusé les enquêtes .

- 1 nouvelle fanille de Ia sone non réanénagée n'a pas de

n'ont pas êtê
dépouiIleuent.

jardin.

:l
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Répartition des fanilles suivies dans Ie secteur

V i I lages NI N3 N4 N5 N6 N6B N7 N8 N9 N10 ZR zi{B TOT

Nbre de farnillee
suivies

15 10 l0 l0 1 2 6 13 0 4 42 23 65

I échantillon 23 15 15 15 z 3 9 20 0 6 65 35 100

Z secteur 24 6 10 4 L2 7 I I l1 I 78 22 100

NB : Les paysans du village de Tissana (Ng) n'ont pas pratiqué de

mareîchage pendant la contre saison 1990/1991 à cause de travaux de

réaménagement de Retail2 (coupure d'eau).

6g % des familles étaient suivies pour la deuxième année par I'équipe du

projet.
Un paysan, Chef d'Exploitation (CE), dépendant (homme ou femme) a été

suivi dans chaque famille i chez chaque paysan, deux cultures dont une

principale (celle occupant Ia plus grande place) et une secondaire (une de

celles qui occupent des petites surfaces), devaient êlre suivies tout au long

de leur cycle (jusqutà la commercialisation), mais 23% des paysans suivis ntont

pratiqué qu'une seule culture.

Z.L,L.Z. Les familles résidantes enquêtées pour Ia collecte de données

économiç[uea

Une enquête économique détaillée a êLé effectuée auprès de 10 paysans

jugËs "ouverts" à cause de leur expériencer leur maîtrise de la gestion de

I'exploitation et leur disponibilité à fournir les informations dans Ie détail'

2.L.L.3. Les familles résidantes suivies en hivernage

36 sur les 88 familles suivies en contre saison ont pratiqué le maraîchage

en hivernage ; mais noua ntavons suivi que 24 Parce gue d'une partt au

moment où les agents du projet ont été rétirés du suivi maraîchage (pour se

consacrer à la riziculture), nous avons dû débaucher deux des 3 enquêteurE

avec lesquels nous travaillions (pour des raisons budgétaires) et d'autre part

certaines familles ont abandonné leurs cultures installées (dégât des animaux

ou inondation).

I
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2.L.L.4. Les familles résidantes ayant f ait de tests de nouvelles

variétés et cultures

24 individus suivis ont fait des tests d e nouvelles variétés ou cultures en

contre saison. ns ont étê choisis sur Ia base du volontariat, Ia conduite des

tests a été faite sur Ia base des expérierices personnelles des paysans' Les

semences ont été offertes aux paysans.

Diverses notations ont étê effectuées sur le comportement des cultures, les

sondages de rendements, le goût des produits et la commercialisation'

2,L.2, Ltéchantilfon des non-résidants :

cet échantillon a êtê choisi pour comprendre le comportement des non-

résidant en matières de maraîchage.

Les difficultés d'enquête (seulement 8 sur 15 prévus des 131 que compte le

secteur, ont pu être enquêtés), la précision recherchée dans les reposes aux

questions posées, la conduite des jardins, ont rendu nécessaire la séparation

de ce groupe d'exPloitants.

2.L.3. L'échantillon des jeunea diplômés :

Les jeunes diplômés constituent un groupe à part à cause

financier dont ils bénéficient, des connaissances technigues

supposés avoir acquises au cours de leur formation.

ctest pourquoi, malgré une méthode de suirri identique à celle

résidantes, nous avons jugé nécessaire de les isoler.

2.2. La collecte des données

La collecte des données a êtê effectuée par suivis et enquêtes.

du soutien
qutils sont,

des familles

2.2.L. Les suiwis effectués

Les suivis devraient permettre la collecte de données techniques sur les

pratiques culturales, la mesure du foncier, Ie relevé des prix sur le marchâ

de Niono, Itenregistrement du niveau de la nappe phréatique, et enfin ltétude

de Ia commercialisation.

a) le foncier
Un inventaire du foncier a été fait chez chacune des familles suivies : mesure

des surfaces de toutes les planches des différents champs, mode dtacquisi-

tion, mode de mise en valeur.
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b) les itinéraires techniques

Les techniques utilisées Par les

opérations sur les différentes cultures

T7

paysans au cours des dif férentes

ont été enreglistrées au cours du suivi'

c) les sondages effectués

Les -modalités de sondage pour la détermination des rendements ont varié

selon les types de cultures :

. pour les tubercules et racines (oignon, ail, patate), des carrés de 5 mZ ont

êté placés en trois endroits différents (bon, moyenr mauvais) aPrès une

observation visuelle du champ. Le rendement à I'hectare est calculé par

extrapolation du poids moyen obtenu (Pm = (P1+P2+P3)/3).

, pour les légumeg fruits (tomate par exemple), toute la récolte a étê quantifiée

avec un même récipient taré. Trois pesées du contenu de ce récipient ont été

faites au cours d.e la récolte ; une en début de récolte, une en cours de

récolte et une troisième en fin de récolte.

Le poids moyen obtenu a été multiptié par le nombre total de récipients

récoltés pour avoir la production totale (kg ) sur la superficie totale' cette

valeur est ensuite rapportée à lthectare.

. légumes feuilles (chou Pommé) : 3

séparément ; le poids moyen obtenu

totale (en nombre de choux) Pour

superficie totale du chamP).

lots de 5 choux (chacun) ont été pesés

a êtê multiplié Par L/5 de la production

awoir une production en kg (Pour ta

d) ta main dtoeurrre

La qualité, le nombre de travailleurs ont été notés pour chaque opération

effectuée sur la culture suivie.

e) la commercialisation

Là où cela a êté possible, les quantités commercialisées et Ia somme perçue

ont été régulièrement enregistrées. Mais I'interruption de ce travail à cause

du licenciement des observateurs, nta pas permis une analyse de ces données

(beaucoup de paysans avaient conservé leur oignon).

Après Ia suppression de la Division Promotion Rurale (DPR) gui assurait

le suivi des prixr le Service de Programmation et ContrôIe de Gestion a'
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poursuivi ce travail. Les prix moyens des

été enregistrés chaque dimanche (jour de

1B

principaux Produits maraîchers ont
I

foire de Niono)'.

f) suivi du niveau de la nappe phréatique

Lorsque, sur proposition du consultant, le projet a accepté Ia réembauche

d.'un second observateur, nous avons effectué (d'Août à octobre)'des mesures

du niveau de Ia nappe phréatique en deux endroits différents (dans chacun

des 10 villages du Secteur) ; un sur une parcelle inondée et Ie second sur

une parcelle non inondée (avec ou sans culture). Soit au total 20 points de

suivis.

2.2.2. Les enquêtes

Les différents niveaux d'enquête ont êtê la famille (chef d'exploitat'ion), les

individus cultivant une parcelle et des personnes ressourcês. Les différentes

fiches de suivi et d'enquête figurent en annexe.

Les enquêtes ont permis la collecte de données

raisons des différents choix et leur incidence sur

tes, Itutilisation du revenu, Itopinion des Paysans

maraîchage .

qualitat'ives telles que les

Itexploitation, les contrain-
sur différents asPects du

a) enquêtes auprès des chefs d'exploitation

60 chefs dtexploitation ont pu être enquêtés sur différents aspects du

maraîchage.

b) enquêtes auprès des individus suiwis

Les enquêtes portaient sur des précisions sur les raisons des choix des

cultures, l,origine des semences, les itinéraires pratiqués, les contraintes

rencontrées, Ia commercialisation des produitsr etc.

c) enquêtes sur les tests :

Les paysans qui ont fait les tests ont été intemogés pour connaître leur avis

sur les espèces ou variétés cultivées (comportement, problèmes Phytosanitairesi

goût et commercialisation du produit).

d) enquêtes auprès des non résidants

Elles ont porté sur le mode dtaccès des surfaces,leur mise en valeur, les

cultures pratiquées, les raisons du choix de ces cultures...

I Uo, fluctuation plus ou roins rarquée des prir est souvent enregist,rée en differeats endroits du rarché

au cours de la lêre journée,



jl
'19

2.2.3. Les visites extérieures

Les visites de terrain effectués à travers toutes les zones de production

de I'Office du Niger (sauf celle de l"lolodo) et d'autres localités du Mali ont

permis une approche globale du maraîchage à partir des entretiens avec les

paysans et ltencadrement.

Un paysan a été associé au voyage effectué au plateau Dogon.

3. ANAT-YSE DES EÈÉSLTT-TATS

3.7. Le foncier :

3.1.1. Mode dtacquisition des parcelles :

Le schéma est le suivant :

Office du Niger ...or,>AV/TV .........)chêf de famille ..r....)dependants.

6% des temes réaménagées (soit 146 ha) sont réservées pour le maraîchage.

L'attribution a étê faite sur Ia base de 2 ares par actif (8 à 55 ans).

Notons cependant que si après le réaménagement, une bonne conduite de lteau

a êté garantie, les parcelles ntont fait ltobjet d'aucun réaména$ement.

Ainsi I'inégularité du planage (liée surtout à la présence d'anciennes

diguettes), pose des problèmes dtimigation: I'irrigation des zones haut'es

occasionne à priori ltinnondation des zones basses.

Un paysan peut avoir un ou plusieurs jardins suivant les modes dtacquisition

suivants :

- Attribution de I'Office du Niger :
Il s'agit de superficies dégagées en casier pour le maraîchage et enregistrées

comme telles au cadastre en zone réaménagée ; en zorre non-réaménagée r il
stagit des surfaces usuellement considérées par I'O.N. colnme étant cultivés en

maraîchage pa,r les paysans sans que cela fasse ltobiet, dtune délimitation ou

dtun partage effectué avec I'accord formel de l'O.N.

Pour ltensemble des familles résidantes suivies, Ia surface moyenne par famille

est 30 ares avec comme valeurs extrêmes (minima=O et maxima=106ares).
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La répartition de ces jardins entre
dtune zor:e à ltautre :

. €rl zone non-réaménagée, Itattribution a
ainsi, généralement, ce sont les Elrandes

les familles au sein du village varie

été effectuée par le chef de village;

familles anciennement installées qui
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ont les plus grandes superficies tandis que les nouvelles familles ne peuvent

obtenir une parcelle que si un colon est évincé par I'oN, sinon elles sont

obligées de faire des emprunts avec dtautres familles (avec ou sans contre

partie).
. êrr zone réaménagée, la répartition des 

- 
iardins est confiée aux Av/Tv qui

doivent la faire selon la norme O.N. (2 ares,/PA).

Ainsi chaque famille (ancienne ou nouvelle, résidante ou non résidante) doit

avoir un jardin proportionnel à sa taille'
pour le cas particulier du village de Sassa-Godji (N4 ) , certaines anciennes

familles se sont partagées une partie de la superficie restante après le

partage "normal". Elles exploitaient déjà ces superficies avant le réaména-

gement.

IGURE 1

REPARTtTtON DES SIJPERFtCtES MARATCHERE! PAR VILLAGE.
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Acquisition de jardins hors O.N.

Ce sont des parcelles se trouvant en dehors des casiers (extension de village

hors casiers l) sur lesquelles les paysans pratiquent le maraîch6,ge'

Les familles suivies ont en moyenne 10,6 ares/f amille; valeurs extrêmes

(minima=g et maxima = 100 """" 
21. Les anciennes familles sont plus favorisées'

La possession d'un champ hors casier depend de Ia situation géographique

du village et de I'ancienneté du paysan dans le village. L'évaluation des

superficies est difficite. Des estimations effectuées (sur la base de photoÉlra-

phies aériennes en 1gg? ) ont donné 500-600 ha pour le village de Tissana

(dernier village aménagé du Secteur) et plus de 1000 ha pour les hors

casiers de Ndilla (Premier village hors aménagement).

Une étude effectuée par le projet Retail sur les hors casiers de Tissana

a donné les résultats suivants (surfaces mises en valeur):

Surfaces hors casiers (en ha) par cultures'

VILLAGES P.TZ MARAICHAGE

Tissana (Ng) r75 74

Ténégué (N10) 28 3

Ndilla 78 1

Total 28L 78

Ces villages ne sont pes les seuls concernés, puisque des superficies

considérables existent en aval de Ndilla, le long du drain Kala Inférieur Estt

et en amont de Tissana, le lonÉl du drain primaire Niono-Retail ( Hors-casiers

de Wérékéla-NB, Wélintiguita-N?, Sagnona-N6, Tigabougou-N5 et de Ia Station

Sahel).

NB : Tiré de D. BOUARE il étude sur les hors-casiers des villages de Trssana

(secteur Sahel, partiteur Ng) et Ndilla (village hors ûffice du NiEler" projet

retail/zone de niono/on 1990

I Drn, chaque villrge, un espace est prévu pour Ies nouvelles constructions et Ies paysrns pratiquent souvent

le raraîchage Eur ces surfaces ; Ies [ors casiers sonb des terres non anénagées par l'0ffice du lliger, lals

qui bénéficient des ercédents d'eau à Ia suite de la dégradation du réseau (inondation par déborderent des

drains), Le réarénagelent supprire cette pratigue.

I ,orune relation entre ces chiffres et ceur de Ia Page 19, une silple coincidence.
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Pratique du maraîchage dans les rizières :

sur accord du secteur (o.N), certains paysans ont pratiqué le maraîchaÉle dans

des rizières en contre saison. En zorre réamén agée, ctest Ia sole de simple

culture qui est choisie (celle de double culture est occupée par le tiz )'

Généralement c,est un seul champ qui est choisi au niveau du village (pour

éviter la mise en -eau de tout le réseau)'

Vis à vis 'du propriétaire du champ, les exploitants doivent stengager à choisir

des cultures dont la mise en place ne dégrade pas le planage, à remettre la

parcelle en état après Ia récolte, à libérer Ie champ en début de campagne et

à payer la redevance eau.

La pratique a été observée dans les willages de Nango (N3), Wélintiguila (N7)

et surtout à sagnona (N6) où plusieurs paysans de ce village et d'autres

villages ont exploité enwiron 2A ha '
Deux familles résidantes (suiwies) et un jeune diplômé ont pratiqué le

maraîchage dans les rizières. Le second jeune diplômé a exploité une ancienne

parcelle de culture pluviale de sa famille'

Les paysans qui ne sont pas favorables à cette pratique, pensent qu'elle

contribue à la dégradation du planage parcellaire ; tandis que ceux qui la

pratiquent la trouvent bienfaisante pour la riziculture (arrière effet de la

fertilisation).

- Jardins pris en location :

Ce sont les cas dtemprunt avec ou sans contre partie financière aPparente

stopérant sur les différentes superficies maraÎchères'

La contre partie si elle existe, est soit la redevance eau soit de ltargent payé

en espèce (en moyenne 600 F CFA,/are).

22 ,6 familles suiwies ont fait des emprunts'

Aucun cas de location nta été observé pendant lthivernaEle.

Surface totale expioitée :

Les familles suivies pendant la contre saison 1990/91 ont exploité 97x de

leur superficie maraîchère soit 28 ha, soit une moyenne de 43 ares par famille'

pendant I'hivernagle, les 24 familles suivies ont exploité au tot^at 516 ha,

soit une moyenne de 24 ares par famille. Les surfaces exploitées en hivernage

par famille varient de ZO à 110 % des superficies totales mise en valeur

pendant la contre saison, Certains paysans du village de Ténégué ont cultivé

du mais sur des parcelles non imigables en contre saison (extension du

village).
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Les surfaces maraîchères des villages du Km 26 et du N7 n'ont pas été

mises en valeur pendant lthivernagle 1991. Les paysans avancent comme raisons

Itinondation des parcelles et Ia divagation des animaux en debut de campa8ine.

Variation des surfaces moyenn es/PL/willage (-l ).

AOUTCC : O. BERETE

3.L.2. Mode de mise en valeur des jardine

Le mode dtexploitation varie dtune famille à ltautre. Il peut être collectif ou

individuel au sein de la famille.

Répartition des exploitations de ltéchantillon selon le mode de mise en valeur
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a) Irlise en valeur collective :

Dans ce casr comme en rizicultur€; la gestion du

entièrement par. le chef dtexploitation mais ctest toute Ia
à la mise en valeur du iardin.

Ce cas très fréquent chez les grandes familles Minianka de Niéssoumana'

Wérékéla et Ténégué a êté observé chez 23T des familles suivies ; eUes ont

exploité 19X des superficies totales (en moyenne 800 mZ par famille.

jardin est assurée

famille qui participe

Villages N1 N3 N4 N6 N6B N10

surface

ON

280 190 340 250 300 300

Surface

exploitée

360 500 480 600

tïPt
L/r la lc 2L 2D EA 3E I

tllttE

Cotlecttf I I I 1 1 o I 3

Indl.viduel 2 7 3 7 15 3 I 5
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Souvent,les femmes ne sont qas associées à I'exploitation du jardin mais

elles bénéficient du revenu à travers les différents cadeaux du chef

T'exploitation (habits, condiments." )'

c'est généralement dans les familles monogames que la femme participe à la

mise en valeur du jardin au même titre que son époux'

b) Mise en valeur individuelle :

??% des familles suivies (81% des superficies) ont exploité selon ce mode : des

surfaces partagées entre Chef d'Exploitation (cE) et dépendants. Chacun gère

de façon autonome sa parcelle (choix des cultures, commercialisat'iorl."')'

Dans ce cas très fréquent au niveau des grandes familles Bambara, ctest le CE

qui fait la répartition du jardin entre les différents chefs de ménages suivant

la lignée matrimoniale (les frères de même mère sont associés).

pour une même lignée, les chefs de ménage se partagent leur Part et chacun

gère sa parcelle qutil peut exploiter "collectivement" avec sa femme (monoga-

mie) ou céder en partie à ses femmes (Polygamie)'

Les frères cadets célibataires sont généralement associés au frère aîné.

I

I
I Dans certâins cê81 otr assiste à des regrouPements Pour une exPloitetion

en ermmun aPrès le Partage.

I
I
I

IGURE 2

REPART tT ION OES SURTACES SELON iMOE OE MISE EN VAIEUR

Nl ccrLLËcT I vE

f,[ rr{Dtv ID\JELLE
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81 ,00s
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. association de frères de même mère : ctest Eénéralement le frère aîné qui

gère I'exploitation maraîchère. Le revenu est collectivement utilisé.

. arisociation d'un groupe de femmes : eIIe est généralement de type femmes

des garçons mère (belles filles belle-mère). Les belles-filles ont une

part importante du revenu car, traditionnellement, leur belle-mère doit leur

venir en aide (complément de condiments, savonr pétrole...).

Dans tous les cas, Ia répartition du jardin au sein de la famille ne se fait

pas forcement sur une base égalitaire (selon la capacité de travail, d'après

certains CE).

Zg% des indiwidus suivis ont loué une partie de leur iardin à d'autres

exploitants tandis que 22T ont effectué des emprunts avec ou sans contre

partie.

Les femmes semblent lésées dans ce partaEle car leurs superficies sont

toujours inférieures à celles des hommes qui pensent qutelles ont une faible

capacité de travail.
Seuleuent 1b%, des superficies ont été exploitées par les femmes. Cette situa-

tion pose encore ltanbigluë problème du foncier chrez les femmes à IION.

60% des femmes suivies désirent avoir à Ia fois un jardin et un champ de riz i

bS% des CE intepogés déclarent attribuer des parcelles aux femmes tandis que

les 4E% qui nten donnent pas avancent comme raison : le caractère collectif de

la mise en valeur ou ltinsuffisance des suPerficies.

O0% des femmes suivies ignorent qu'il ét^ait prévu qu'elles aient un jardin

après réaménagemenL

Une expérience d'exploitation collective d'une parcelle de maraîchege Par les

femmes a été initiée par les responsables du sect'eur de DoÉofry (zone de

Diebali) dans le village de Djeddah ; nous avons intemogé les femmes suivies

au cours de ltétude sur la réussite dtune telte action. Elles pensent qutil

serait intéressant de dégager dans chaque willage des surfaces maraîchères

pour les femmes, mais ltexploitation doit être individuelle, c'est à dire que

chacune doit avoir sa Propre parcelle.
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Surfaces exploitées (%) par catégories d'exploita.nts (mise en valeur individuel-
Ie)

v i I lages CE CH HC Fl,t FC

Ktl 26 (Nl) 33 42 2 23 0

Nango (N3) 2Z 47 I ? 1

Sassa (N4) 23 20 L2 28 1

ligabougou (ilS) 19 42 I l9 2

Sagnona (N6) ?6 0 0 0 0

NiéssouEana (N6B) o o 0 0 0

I{éIintiguila (}{? ) L2 4 6 L2 0

tférékéla (r{8) l0 20 7 7 0

Îénégué (N10) 7 18 0 0 0

S. Sahel (9/10 vil. ) 22 2g 4 15 1

CE = Chef d'Exploitation; CM = Chef de Ménage ; HC = Homme Célibataire
Femme mariée ; FC = Femme Célibataire (jeune fille).

3.2. LES ASSOLETTENTS

3.2.1. Le choix des culturea :

3.2.1.1. Identification des cultures maraîchères :

A I'Office du Niger, le nom donné à une variété de culture peut être lié
à celui du willage dtorigine, de la personne qui I'a introduitæ dans le village
(ou dans la zone), à la ressemblance du fruit à une objet etc.

Oignon : 83 diaba, NtGalamandjan diaba, Mamoutou diaba, diaba ba désignent
respeetivement, la variété originaire du village de 83 (un village du secter4p

O.N. de N'Débougou) ; celle de N'Galamandjan (secteur Niono); celle introduitæ
par le peysan Mamoutou ; le gros oignon.
Selon les paysans du village 83, c'est la dégradation de la variété 83 qui a
donné le Mamoutou Diaba" qui est aussi appelé "Tigui Kègneen" (ce qui
déborde aon propriétaire) à cause de son fort tallage ( 15-25 talles ) .

Tomate : Roma = Mingo = Bolenni

MinEo : référence au fruit de Spondias monbin

t
T

NB:
FM=t
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Bolenni : référence à une petite gourde aIIonBée traditionnellement utilisée

pour la conservation du lait.

Patate : Bafalé wosso : variété introduite par le vieux Bafalé' exploitant

du village de Nango (N3).

Cette variété a êté introduite dans la zor:e sucrière du Kala par les

chinois.

., TNors des espèces.*"*î"hères les plus fréquentes à L'Office du Niger.
X

Non Français Non Banbara Non scientifique

Oignon

Tonate

Patate

Ail
Gonbo

Pinent

Aubergine

Manioc

Laitue
Chou Ponné

Ponne de terre
Carotte
Niébé

Mais

Tabac

diaba
tauati
wosso

Iayi
guan

kéfékéfè (foronto)

N 
t Goyo

Banankou

SaIati
Sou ponè

ponutéri
caroti
cho

raagnon (kaba)

sare (sira)

Alliun Cepa

Solanun lycopersiun (exculentun)

Iponoea batatas
Alliun sativun
Hisbiscus esculentus

capsicun frustescens

Solanun esculentun

Manihot esculentun

Laituia sativa
Brassica oberacea (var. capitata)
Solanun tuberosun

Damus carota
Vigna unguculata

Zea nais
Nicotiana tabacun
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3.2.L.2. Facteurs influançant le choix dtune culture :

a) La situation géographique et I'histoire du willage :

La proximité de la ville de Niono est un avantage qui permet le choix de

certaines cultures à récolte échelonnée ou difficiles à conserver ( laitue et

carotte au Km26).

Des cultures comme ltoignon, la tomate, la patate, Itail, le gombor se retrouvent
dans tous les villages.

Les paysans des villages de Ténégué (N10) et Tissana (Ng) ont une longue

expérience dans la culture de la tomate, de la patate et du mais (en hiverna-
ge). Ils connaissaient déjà ces cultures avant leur entrée en colonisation et

les ont depuis beaucoup pratiqué en hors-casiers.

b) Le type de sol : généralement tous les types ;" sols rencontrés dans le

Secteur Sahel se prêtent aux différentes cultures maraîchères, spécialement'les

sols Boi(sols gris ardoisés, limoneux, compactsl pouvant être crévasés) et Seno

(formations dunaires très sableuses).

Une enquête réalisée sur la convenance des sols a donné les résultats

suivants :

Convenance des sols pour les différentes cultures

Cultures NPE Boi Seno Mour-

sil

oignon 20 11 5 4

Tonate I 4 5

Patate I 3 2 3

NPE= nombre de paysans enquêtés

t^ sol noir, très argileur, à structure friable en surface, contenant de nolbreur nodules calcaires,
Iargelent crevassé.
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Sur les sols "salés 1", les paysans cultivent généralement la tomate et la
patate qui y réussisent malgré une reprise difficile. Pour lever cette
contrainte, les paysans du village de Ténégué (N10 ) creusent des trous au
fond desquels ils mettent de la bonne terre avant I'implantation de la tomate.
La salinité de plus en plus fréquente des sols es-t un handicap à Ia réussite
de plusieurs cultures maraîchères.

Sur les terres basses facilement inondables, les paysans évitent dtinstaller des
cultures sensibles à une forte humidité (oignon, ail, tomate).

c) Le type dterploitation : il n'apparait aucune relation directe entre le type
dtune. exploitation et le choix des cultures, seules les raisons économiques et
techniques semblent guider ce choix.

d) Le mode de mise en valeur :
Le mode de mise en valeur (collective ou individuelle) n'influe pas directement
sur le choix des cultures, mais plutôt sur ltimportance de la superficie occupée
pÉrr une culture donnée.

Des cultures telles que la tomate ou ltail dominent c11ez les familles grandes
à moyennes qui ont une main dtoeuvre importante et qui exploitent collective-
ment leur jardin.
Chez les non-résidants (si le jardin est mis en valeur), c'est la patate qui
domine.

La taille réduite de l'échantillon des jeunes diplômés qui utilisent beaucoup de
salariés ne permet Pas une bonne analyse du choix des cultures. Signalons
seulement que I'un & exploité toute sa superficie ( t ha) en patate (pour
faciliter le suivi et l'entretien) tandis que le second a pratiqué plusieurs
cultures "étrangères" (pomme de terre, aubergine, choux, carotte....).

e) Le Eexe de I'exploitant :

Si des cultureÊ comme ltoignon, Itail et la patate sont pratiquées par tous,
dtautres telles le piment et le gombo sont cultivées surtout par les femmes
tandis que la patate, la carotte et Ie chou intéressent beaucoup les hommes.
40T des femmes affirment que leurs maris interviennent dans le choix des
cultures par rapport aux types de sol.

I Sol, alcalins 0u en cours d'alcalinisatiou, sur lesquels on note Ia présence de tâches de salants, biancs
ou noirs, Iiés à la rerontée du sodiun et à Ia dispersion de la ratière organique ,
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f) La période d'installation :

Beaucoup de cultures maraîchères réussissent difficilement en hivernage(
hydromorphie , maladies parasitaires et cryptogamiques)

Mais en cette période, les paysans cultivent la patate et le mais, parce

qu'ils sont moins exigents en main dtoeuvre et utilisés comme appoint
alimentaire pendant la période de soudure.

Cette année, la pluviométrie a êté relativement bonne (640 mm)r ce qui a
contribué à une rémontée de la nappe phréatique (surtout dans les zones

basses, voir fiches en annexe).

3.2.2. Ltoccupation des surfaces :

3.2,2,I. Ltoccupation des surfaces par culture :

Durant la contre-saison g\/gt, les 65 familles suivies ont exploitées au

total 28 ha dont 34% en oignon, 29r en patate, 16% en tomatÆ, 9% en AiI niébé,

2% gombo et 4% en cultures associées et 6% dtautres cultures.
49% des individus suivis ont choisi I'oignon comme culture principale, 23r

la patate, 20X- le tomate, 6% Itail, Lr1r le manioc. Certains critères semblent

déterminants pour ta taille des superficies occupées par les cultures :

facilité (relative) de conservation pour ltoignon : 63% des paysans qui
ont cultivé ltoignon, ont conservé leur récolte sur une durée moyenne

de 5 mois (commercialisation et semences);

facilité d'entretien pour la patate ;

- .Ie prix élevé des semences et le caractère cyclique (risque élevé) de Ia
commercialisation pour I'ail ;

Itimportance et Ia permanence de t^a main dtoeuvre pour la récolte
échelonnée de la tomaie.

Le niébé est cultivé à la fois pour ses fruits et les feuilles (utilisées dans
Italimentation des boeufs de trait).

Les associations' de cultures sont très fréquentes chez les femmea qui en
profitent pour avoir les légumes essentiels pour leur cuisine ; très souvent -

on retrouve plueieurs cultures en association (tomate piment gombo

aubergine).

Quand les hommes la pratiquent, cette association est généralement du type :

Mais-niébé' maïs - patate ; chou - carotte (en interligne) soit cultures basses

cultures hautes.
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3.2.3. Définition
Occupation (en X) des

des zones par spéculation
surfaces par culture par willage

vi I lages oignon tonate patate ail autres

Ktn 26 (Nl) 43 43 { 4 6

Nango (N3) 4 2 69 15 10

Sassa (N4) 44 2 18 z5 11

ligabougou (N5) 39 2 15 3 1l

Sagnone (H6) 29 0 3 65 3

fiigggsrrrqna (N6E) 55 7 L? 0 2L

tlélintiguila (N7) 54 39 1 1 5

t{érékéla (NE) ,T3 I 0 I 1l

Îénégué (x10) 7 50 35 0 I

S. Sahel (9/f0 vil. ) 34 t6 29 I L2

Ltoignon, la patater la tomate et ltail sont les principales cultures pratiquées
dans le Secteur Sahel.

Ltoignon est la culture Ia plu,s pratiquée en liaison avec ses relatives facilités
de commercialisation et de conservation

La patate est une culture dtentretien facile, qui supporte I'alcalinité des
sols. Ce qui pounait expliquer son importance dans les villages de Nango et
Tigabougou où les soles maraîchères sont situées dans des zones basses
potassiques. Cet'te culture est également utilisée comme complément dans
I'alimentation. Dans le village de Ténégué, les paysans pratiquent également
cette culture sur d'importantes superficies (sols potassiques) réservées pour
Itextension du willage.

A I'Office du Niger, Ie Secteur Sahel a une longue expériénce de la culture
de tomate. Les Payaans de Ténégué semblent spécialisés dans cette culture
qutils pratiquent depuis longtemps.

L'ail est une culture qui se conserve facilement ctest pourquoi on la
retrouve aussi dans presque tous les villages mais surtout à Sagnona où les
paysans ont une longue expérience dans sa cultltre.

L'auberÉline locale (non signalée dans le tableau) est beaucoup cultivée
dans Ie village de Niéssoumana (environ 15% des superficies).
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Le village Nl voisin de la ville de Niono est très avantagé pour la

commercialisation des produits. C'est pourquoi, il est le seul village qui

pratique véritablement Ia diversification. Mais le processus de diversification

est déclenché sur I'ensemble du Secteur parce que le réaménagement (pistes

Iateritées) à facilité I'accès à la ville-de Niono.
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IGURE 3

SURFACE OCCUPEE PAR CULTURE
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3.2.4. LES PRATIQUES DES PAYSANS POUR LA CONDUITE DES CULTURES

Elles varient d'un paysan à un autre selon les cultures et la taille du champ.

- 3.2.4.L. Les semences utilisées
Les semences utilisées par les paysans sont généralement autoproduites
(conservation d'une partie de la récolte de la campagne précédente). Mais avec
le processus de diversification entamée ces dernières années dans le Secteur
Sahel' les paysans achètent très souvent des aemences améliorées aux fournis-
seura de la place (commerçants, privés, mission catholique).
Ce phénomène très récent concerne des espèces étrangères telles que la
carotter le chou, la laitue, le gros oignon. Il n'eriste pas une véritable
structure de commercialisation de semences améliorées, seulement certains
commerçants, en début de campagne maraîchère apportent quelques sachets
sans aucun contrôle de validité.

Les tests de Nouvelles culturesl menés par ltéquipe du Projet en milieu
Paysanr favorisent la vulgarisation des semences améliorées.

Pour ltéchalote (oignon local), toute les aemences sont produites par les.
paysans. La précarité des conditions de conservation fait que certains paysans
se retrouvent sana semencea au moment de la mise en place des cultures ; ils
en achètent auprès dtautres paysans.

Les Paysans du willage de 83 (Médina Coura) dans Ie secteur de
NtDébou8our semblent, très avancés dans te conservation des semences
dtoignon. Ils ont pu amélioré une variété locale "Cemance djaba" en une autre
plus performante qui porte aujourdthui le nom du village "Bg d.jaba".
Nous avons réalisé avec eux un entretien sur Ia technique de cette améIiora-
tion.

Conduite de ltamélioration : 
-

première année : semis de grains en pépinière, puis repiquage des plants.
A la récolte on peut obtenir deux qualités différentes dtoignon :

bulbes jaunes : bonne qualité (à conserver)
bulbes blancs : mauvaise qualité (à éliminer).

Cette deuxième qualité apparaitrait si les planches d'oignon côtoient celles d'ail
(action des insectes).
deuxième année : semis des bulbes conservés après Ia première récolte i
troisième année : semis des bulbes récoltés la 2ème année.

I
I
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C'est cette récolte de la troisième année qui est appelée " 83 diaba" à

tallage moyen (0 à S talles/plant), gros bulbes, bon rendement.

Si on maintient la même variété pendant plusieurs années, elle se dégrade

pour donner une autre : "Mamoutou d.iaba" à fort tallage (L5-25 talles,/plant)

avec de petits bulbes et un rendement généralement faible.

Les semences de variétés locales de tomate ont tendance à-être remplacées

par des variétés améliorées (surtout la Roma) depuis le démarrage des tests

du projet. En fait les paysans du Secteur Sahel connaissaient déià la variété

mais la semence, une fois payée, n'était pas renouvelée et elle perdait ses

caractéristiques génétiqlr€s.

Les boutures de patate et de manioc sont entretenuea pendant toute

Itannée par les paysans pour leurs propres exploitations et Ia vente à dtautres

paysans: en espèce (?50 à 1000 F CFA le contenu d'un sac dtenviron 50 kg)

ou en nature (une journée de travail pour un sac).

Ltachat des semences améliorées de gombo évolue lentement car la variété

généralement disponible (Clemson Spineless) malgré sa précocité reste moins

appréciée par les consommateurs (Parce que moins gluante).

Les semences de ltail sont également autoproduites car très chères (600

à 1000 F CFA le Kg pendant la période d'installation des cultures).

Tableau r€capitulatif des acDurcea de Eemences (en X du total des Pay8anra

ayarrt pratiqué le culture) :

cultures achat autoproduites autoproduites+ achat

Ligrro' 29 70 1

tomate 82 I I

patate 20 80 0

ail 14 86 0

3.2.4.2. La préparation du sol:

Après le nettoyage du jardin, Ies paysans effectuent un "piochage"

(pseudo-Iabour). Cette pratique semble très liée à Ia taille réduite des jardins'

et au caractère individuel de la mise en valeur. EIte a êté observée chez 90%

des familles suivies.
Très souvent, dans les familles où la mise en valeur est collectiver et chez

certains individus aisés, un premier labour est effectué avec la charrue.I
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Dans ltun ou ltautre casr les anciennes rigoles dtirrigation sont curées ou de
nouvelles rigoles sont creusées au moment de la confection des planches. Elles
occupent en moyenne Lo% de la surface attribuée.
Sur I'ensemble des cultures, on n'observe pas une grande différence dans la
pratique mais la finesse des techniques comme l'émiettement et le nivellement
des planches dépend des cultures et du degré de technicité du paysan.
- pour ltoignon, Itail, la laitue, les choux, la carotte, on note : pioch age (après
une préirrigation légère), concassage des mottes, nivellement, affinage et
tracer des lignes de repiquage.

pour la tomate, les mêmes techniques sont observées avec quelques fois le
tracé des raies dtirrigation et le repiquage des jeunes plants dans des trous.
- Pour la patate, repiquage des boutures après concassage ou sur des buttes.

3.2.4.9. La mise en place des cultures :

Elle varie légèrement dtune culture à l'autre. Les graines de certaines cultures
comme le Niébér le gombo, le mais sont semées directement, tandis que Ia
préparation dtune pépinière est nécessaire pour dtautres (oignon, tomate, chou,
piment, Iaitue).

- Pour l'oignon, les payBans repiquent très souvent les bulbes aur une bande;
un mois après, les jeunes plants sont démariés puis repigués. Les c€rs de
pépinières semées (graines) sont surtout observés avec les variétés étrangères
(gros oignon).

les paysans repiquent, directement, les caieux de lrail
pour la tomate, le repiquage des plants obtenus à partir de pépinières

semées est' très courant. on observe aussi des cas de semis direct de graines.
Cette dernière pratique qui demande une certaine technicité a êtê surtout
observée chez les Paysans du village de Ténégué qui ont une longue
expérience dans Ia culture de tomate.

pour la patate et le manioc, les boutures sont repiquées.
D'une manière générale, Ia conduite des pépinières semble mal maîtrisée -

(mauvaise préparation du lit de semis, forte densité, manque drentretien,
plants trop âgés) et le choix des écartements entre plants des différentes
cultures, se fait suivant les conseils dtautres personnes ou sur la base de
I'expérience personnelle de chaque paysan.

Le conseil en maraîchage vient de commencer au Secteur Sahel.

:l
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3.2.4.4. Ltentretien
Il est axé sur le sarclo- binage. Le nombre varie selon la nature du sol,

le type de culture et Ia disponibilité de la main d'oeuvre ; 2 à 4 fois pour
I'oignon, 2 fois sur Ia tomate, z à 3 fois sur Ia patate.
Des techniques telles que le tuteurage , la taille ne sont pas pratiquées sur
la tomate, ce qui pourrait expliquer e.rr partie les nombreux cas, de pourriture
des fruits.

a) I'irrigation
L'irrigation se fait par aspersion de I'eau des rigoles (le long des

planches) avec une calebasse.

Le jeune diplômé rrArf a utilisé une motopompe pour imiguer son champ.
L'oignon est irrigué tous les jours le matin et le soir durant les dix

premiers jours de sa végétat-ion, ensuite (selon le type de sol), une fois par
jour (sol de type seno) ou une fois tous les deux jours (sol de type Boi ou
Moursi).

Ltamêt de f irrigation un à deux mois avant Ia récolte est un avantage
pour la conservation du produil

La tomate Préfère une imigation en fin de journée ; elle est, irriguée une
fois par jour en début, de végétation et une fois tous les deux ou trois jours
durant les deux premiers mois .

Cultivée en contre saison chaude, elle est aussi exigeante que ltoignon en
début de végétation. Quelques paysana du village du Km 26 viennent de
commencer ltirrigation de la tomate à Ia raie.
Les cultures de fin dthivernage sont irriguées selon le besoin.
La tomate est très sensible aux excès dteau.

L'ail est irrigué une fois par jour en début de végétation .

La patate, moins exigeante que les autres cultures, nécessite une bonne
inigation tous les trois jours en début de végétation et ensuite un a1.1.oaage
hebdomadaire suffit.'

b) le sarclo binage
Le nombre de Passage varie selon le type de sol (texture et fertilité), la -

disponibilité de la main d'oeuvre et Ia culture pratiquée.
Pour la plupart des cultures, deux pa^ssages suffisent généralement
Pour I'oignon, il faut Z à 4 passages :

. premier binage : lb jours après le repiquage ;

. deuxième binage : 35 jours après re repiquage i

. troisième binage : 6b jours après le repiquage ;

. quatrième binage : facultatif.

I
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c) la fertilisation
En matière de fertilisation, la fumure organique (fumier de parc, poudrette,
fientes de volaille) très sollicitée n'est pas toujours disponible.
Contrairement à la riziculture (où ils craignent les remembrements occasionnant
des déplacements et les cas d'éviction par I'office du Niger), les paysans ont
ule bonne expérience de I'utilisation de la- fumure organique pour le
maraîchage.

Les femmes utilisent surtout le fumier de l'élevage dourestique (ovins, caprins,
volaille). Quant aux hommes, ils utilisent aussi le fumier de ltélevage
domestique mais très Eouvent le fumier du parc bovin, qutils transportent avec
leur charrette, vélo, mobylette.,.
contrairement à ceux des autres pays de la sous-région qui utilisent des
engrais minéraux tels que complexe coton (Burkina Faso) et engrais maraîcher
10-10-20 (Sénégal), les paysans de I'office du Niger se contentent de l,urée
et du phosphate d,ammoniaque (1g-46-0).
Très souvent, ce sont les reliquats des engrais destinés à la riziculture qui
sont utilisés pour le maraîchaEle. Mais de plus en plus les paysans achètent
Itengrais exclusivement pour le maraîchage.
Le phosphate est beaucoup utilisé pour les bulbes et tubercules
pàt*u) tandis que l'urée I'est pour les légumes fruits et feuilles

: L7%

: 25?6,

(oignon,

(tomate,
choux).

Ces deux engrais sont tous utilisés comrDe fumure de couverture
Les doses utilisées (qui ne sont basées sur aucune norme technique)r varient
dtun peysan à l'autre, mais nous ntavons pas pu les quantifier.

^ Les pourcentages suivants ont étê enregistrés pour I'utilisation des
différents fertilisants par les paysans :

fumure organique : 100%

phosphate+urée:SZ%
phosphate

Urée

I

26x des paysans ont épandu seulement de la fumure organique.
Les doses de fertilisation sur une culture semblent liées à son impqrtance
économique ainsi, les champ dtail, dtoignonret de tomate sont généralement
mieux fertilisés.
Sur I'oignon, il semblerait que le phosphate dtammoniaque donne de gros
bulbes qui se conservent bien, tandis que I'urée donne des bulbee très
attrayants mais difficiles à conserver.

t
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fertilisées (40% des paysans suivis

doses sont plus faibles quten contre

d) Ies traitements phytosanitaires

Les problèmes phytosanitaires demeurent mal cernés' u-rais de fréquents

cas de pou*iture de fruits (nécrose apicale, coup de soleil), de racines

(nématodes?) ont êtÉ observés sur ra tomate, tandis que des coléoptères

(Henoseplaclina reticulata et H. élateri I ) attaquent fréquemment gombo et

concombre. comme produits chimiques, res paysans utilisent la poudre de DDT'

L'utilisation du Décis vient de démamer &vec les tests du ProjeL

Les cendres végétales, sont aussi utilisées Par certains Paysans'

3.2.5. Récolte et conditionnement

a) la récolte :

EllesefaitparpiochageàIadabapourlescultures
bulbes(oignon,ail)oudestubercules(patatemanioc...).
se fait immédiatement après la maturité' Généralement' les

Itoignon et ltail dans le sol (après arrêt des irrigations)'

Larécolteéchelonnéedelatomate,dugombo,du
rythme de maturité peut s'étaler sur un mois (et beaucouP

et le gombo)

Itobjet de transformation' Le

répandue :

de manioc (Pour Ia PréParation

qui Produisent des

Pour Ia Patate elle

paysans conservent

1 à 2 mois.

pimentl suivant Ie

plus Pour le Piment

ll
ll
ll
ll
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b) le conditionnement :

Au Mal'ir certains produits maraîchers font

séchage à ltair libre est la technigue la plus

séchage de rondelles de Patate doucet

de couscous), de gombo'

séchage amélioré de lroignon à Bandiagara (proiet sAc/GTz du Plateau

Do8on).

séchage amérioré d'oignon, mangue et tomate à Kati (projet Tzc)'

En zone office du Niger, eIIe porte essentierlement sur Ia tomate et surtoul

rroignon ; res autres produits sont vendus immédiatement après la récolte'

I ['identification des

de Ia F[0 (en rission à

insectes r été faite rvec

I'0f f ice du lligetl.

I

Ia collaboration de l{onsieur ousrane I0}ltI, entorologiste
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. Tomate :

euelques fois les petites tomates sont séchées au soleil ; Ies années de

bonne récolte, Ies excédents sont transformés en concentré de tomate

généralement destiné à Ia consommation familiale.

Cette pratique surtout observée dans le village de Ténégué (uro) où les

paysans sont de gros producteurs de tomate, se fait suivant la technolo8ie

suivante :

Les femmes choisissent Ies tomates les plus rnûresl elles les mettent dans

des récipients bien fermés pendant 3 iours. Ensuite les tomates sont pressées,

et le jus est passé à travers un tamis pour récupérer les graines. Le jus

reste dans un récipient fermé pendant 1 jour. Il est ensuite mis dans un sac'

pour perdre son eau. Ensuite le jus est bouilli pour être concentré. on aioute

du sel, puis on laisse refroidir.
Lorsque le produit est prêt, on le met dans des boîtes et on ajoute de

I'huile dtarachide (lthuile d.e coton ntest pas appropriéer car troP lourde) Par

dessus pour faciliter Ia conservation. Si la tomate est bien disposée dans le

potr et que lthuile la recouvre bien, cette pâte peut se conserver un an'

. OIGNON :

- la conserrration de jus comme pour la tomate est quelques fois Pratiquée'

la torréfaction qui consiste à griller I'oignon déshydraté dans une

marmite contenant une petite quantité dthuile est aussi pratiquée (surtout par

des femmes commerçantes de la ville de Niono).

- Le séchage à ttair libre des bulbes écrasés dans un mortier est courantt

mais ta qualité du produit ntest pas Eouvent attrayante'

Consenration de ltoignon frais :

La pratique est très répandue dans la zone (elle a étê observêe chez 63x

des paysans suivis qui ont cultivé ltoignon ).

La durée de conservation depend des conditions techniques (conditions

dtirrigation, l,a nature des fertilisants, Ia variété et local de conaervation) et

économiques (besoins financiers de chaque producteur).

conservation de ltoignon chez les Paygan6 sulrris

Durée (mois) 0 1 z 3 4 5

% paysans 13 L? T7 L7 27 I
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Le produit est mis dans des sacs en filets et suspendu aux piliers d'un

hangar (petites quantités pour Ies semences ) ou étzrlê dans une chambre

aménagée à cet effet suivant la technique décrite par les paysans du village

de 83 qui sont de gros producteurs d'oignon :

', Lln entretien correct pendant ]a période végétative et I'arrêt à temps de

Itirrigation (en moyenne 2 mois avant la récolte ) sont les premières garanties

de la réussite. AménaEler une chambre (de préférence isolée et bien aérée)

avec une bonne toiture ; éliminer tous les bulbes blessés au cours de la

récolte ; épandre une première couche de poudre DDT I sur le sol et ensuite,

régulièrement sur celles dtoignon jusqu'à une hauteur dtenviron 40 cm

(niveau du coude) comme mesures de précaution, éviter de remuer les couchest

contrôler le produit après chaque pluie, ne pas introduire ni le "soumbal"l"

ni la bière de mil dans la chambre. rf

3.2.6. Le calendrier cultural

La période propice à ltimplantation des cultures maraîchères est Ia contre

saison froide (Novembre à Janvier). Mais la, patate, le niébét Ie maÏs se

cultivent toute I'année. Le chou et Ia laitue sont calés sur Ia période froide'

Le gombo se cultive en début de saison chaude.

t L, Dnr : Dichloro Diphenyl Triéthane est ul produit très torique dont les rolécules non biodégradrbles

s'accurulent drns I'organisre. II a été classé prrri les produits dont I'usage ert prohibé'

? l. ,sourbala est un condirent obtenu prr fenentation des graiues de ltéré (Parkia biglobosal dont lr

présence aussi bien que celle de la bière de ril (qui n'est pas rise en bouteille) pourrait entraîner une

prolifération des bactéries,
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Mise en place des cultures (nombre de cas observés par mois)

Cultures Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév

oignon 0 0 4 30 16 1 1

tomate 1 1 1 I 5 2 0

patate 0 3 2 5 4 1 1

ail 0 0 1 11 0 0 0

Récolte des cultures (nombre de cas, première récolte)

cultures Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

oignon 0 0 4 16 22 10 0

tomate 1 5 3 10 0 o o

patate 1 o 3 5 4 1 2

ail 0 0 0 I 3 0 0

Oignon :
répiquage 2 du 01/1O/gO au 5/02 /9L ;88% des payaans ont répigué du 01/1L/9O

au 3L/L2/9O.

récolte : du OL/02/9L au 27 /05/9t
Le cycle moyen est de 110 jours ; les cycles varient selon les dates de semis.

Les semis de Décembre ont un cycle plus long I ces semis donnent des plants

qui fleurissent pour donner des graines (qui peuvent être utilisées comme

_6emences), mais les payaans pensent que cel,a réduit les rendements (bulbes

souvent très petits). certains paysans gardent leur produit en terre après

maturité (un à deux mois) pour allonger la durée de conservation.

Tomate :

repiquage : du 02/08/90 au 22/OL/9L ; 75% des paysanÊ ont repiqué du

ÙI/LL/9O au 3L/L2/90,

rl
JI

jl
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récolte : du L5/L2/90 au 24/03/9L

Le cycle moyen est de 90 jours jusqu'à

village de Ténégué (N10) repiquent les

produits primaires qui se vendent bien'

Patate ':

bouturage : du 2/09/90 au 10/02/gl ; 56%

ÙL/LL/9O et le ïL/LZ/9O

récolte : du 22/IZ/9O au O5/O6/9L

des paysans I'ont effectué entre le

Ia première récolte.

premiers la tomate

42

Les payaans du

pour avoir des

Ail :

semis : du 27 /LO/9O au 3O/LL/9O ; 92% des paysans ont effectué le semis

au mois de Novembre.

récolte : du O5/O3/9t au O2/O4/9t

La forte concentration des dates de mise en place des cultures an'lx mois

de Novembre et Décembre stexplique par le fait que cette période corresPond

au début de la saison froide dtune part et d'autre part à un allégement des

travaux rizicoles.
Les cultures dthivernage sont installées en Juin-Juillet, mais certaines

cultures (patate surtout) installées pendant Ia contre saison chaude (Mars

Avril), bouclent leur cycle au cours de lthivernage'

3.3. Les rendeneats obterus

Les sondages ntont pas pu être effectués chez tous les individus suivisr

soit parce que le payaan a récolté sans avertir ltagent qui suivait sa parcellet

soit parce que ltagent de suivi n'a pas respecté fa date de sondage convenue'

Des cas dtabandon de culture ont également êtÉ observés pendant

IthivernaEle.

ll
;l
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3.3.1. Distribution des rendements par erploit^ation :

RENOEI,ilENTS DE L'OIGI.{ON PAR
T'EXPLOITATiON

I t 1 I I I I I 1222222222222222222222223333333333331 1414
AA8 BEBECCAAÂAAAA88B8BB88B888BB88AAA8BB8B8B8B

TYPE D'ËXPLO1TAT ION

D I STR I BUT IOI..I DES
TYPE

IGURE 4

(t/ha]
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IGURE 5

VAR IAT IOI.I DES RENDETJ'E$.ITS DE LA TC'',ATE PAR

IY'PE O'EXPLOITATII]N

70

60
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20
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2A 28 28 2g 2s 28

TYPE D 'EXPI OJ IAT I ON
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O ( STR I BUT IOt.I DES
rYPE
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OISTR(BUTIOI.I BES RÉI'IDEMET'ITS DE L'AIL PAR

EXPLO ( TATf ON
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TYPE

2A 2A 28

D'EXPTOJTATION
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Nous avons tenté d,anaryser les rapports entre les rendements obtenus et

différents paramètres de production'

cependant aucun de ces paramètres pris individuellement ne saurait être très

pertinent.

a) variation des rendements (rend.ements moyens en t/ha) par culture selon

la superficie

b) Rendements et tyrplogie des erploitations :

Lrappartenance à un groupe querconque de Ia typologie ntest pas en

relation directæ avec le rendement obtenu Par un paysan I le résultat semble

dépendre de la réalité de chaque exploitant (contraintes et atouts)' Le

caractère généralement individuer du mode de mise en valeur du iardinr f&it

que le résultat varie drun individu à lrautre au sein de Ia même famille (un

seul individu a été suivi par famille)'

:l
:l
:t
:l
:l
:l
:l
:l
:l
I

4oo(suP<=8oo2O0<suP<=400sup(= 20O

Superficiee (n2)
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variation des rendements moyens (t/tra) par culture selon les types d'erploita-

tions:

CULTURES

oignon tomate pa.tate aiI

ÎYPES d'exPloitation

1A 11 L2,4 L2 16, ?

1B 28 23,5 16rg 16 ,3

1C 49 18,6 36

2A 23 14 13'? 27,9 6r{

2R 36ra {1 26,7 10

3A 33,8 10 15r3

3B 31 26,6 23,5 7r7

4 21,8 22 13,3

c) Rendements et conduite des cultures :

Variation des rendenents par culture suivant ls datÆ de mise en place

NB : chiffres entre parenthèse = nombre de sondage'

Rendements (t/ha) et fertilisation :

NB:fo=
organique

que i

ltors aoul SEFT ocl NOY DEC JAI{ rEY

OIGNON 2l rg (4) 31,6 (25) sz,6 (15) 39,6 (1) 6( 1)

10il418 46,6 (1) 44 (r) (1)41 26 (8) 25,7 (4) L2,2 (L'

PAlAlE 2?,6 (3) 2lr6 (2) 20,8 ({) 17,9 (3) 25,3 (1) 16( 1

AIL 13,3 (r) E'{ ( 10)

Cultures fo fofu fo+p fo+u+p

oignon zo (10) 33 (10) 4L (8) 35 (18)

tomate 24 (4) 25 (5) 7 (2') 43 (5)

patate 19 (4) 30 (21 24 (2) 2L (6)

ail 10 (4) 5 (3) 11 (5)

mure organlqr e;fo*u= umure or lanGue+urée;fo+
+ phosphate d'ammoniac ; ( ) = nombre de sondages'

p = fumure
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Qualitativement, Ia fumure organique apparait intéressante pour toutes les

cultures, le phosphate très intéressant sur les tubercules et lturée sur les

légumes fruits.
Cependant un suivi quantifié de la fertilisation permettrait de mieux cerner

I'impact des différentes doses de fertilisants sur les différentes cultures'

d) Rendements (t/fra) et types de sols :

Le maraîchage se pratique généralement sur des hautes temes non

propices à la riziculture

$org Boi Seno loural

Cultures NS BDr VE HS BIh VE NS Bh VE

Oignon 10 27,6 L2,2-49,6 7 33r7 22,5-43,8 t 36,9

locate 4 36,3 L2'2O-7313 2 26,63 12 ,4-40, I 2 34 ,9 19,2-50,6

Patate 2 15 ,2 11,3-19 3 24,4 1 27 rg

NB: NS =notnbre de sondage ; RDm = rendement moyen ; VE = valeurs extrêmes.

e) Variations des rendements (t/ba,l de ltoignon par variétés :

Variétés NS RDm

83 diaba I 35

NtGal.amadian 11 30

Mamoutou diaba 11 28

I
I

I
I
-l

,:t

-l

L'information selon laquelle le variété 83 diaba est Ia Plus

que Ntcalamadjan, dans de bonnes conditions de culture
mêmes résultats reste à vérifier.

productiver mais

peut donner les

-l

-l
-t

I
I
.l
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et le
3.3.2. Variation

de I'exPloitant:

n nry a pas de relation directe entre le mode de mise en valeur dtun

jardin et Ie rendement obtenu par curture. Dans rtun ou ltautre mode on

retrouve Ia même plage de variation '

Le rendement et le sexe ne sont pas }iés ; un seul sondage a Pu être

effectu é chez une femme sur la tomate 1 chez les femmesr les fruits de tomate'

généralement récoltés en petites guantités sont autoconsommés'

Les superficies exploitéeÊ en oignon et ail sont relativement moins importantes

que cenes des hommes, ce qui pourrait expriquer en partie Ie fait qutelle ont

des rendements moyens plus élevés'

La curture de patate est moins pratiquée par les femmes'

3.3.3. Les rendements obtenus en hivernage :

En ce qui concerne Ia patate, 8 sondages ont été effectués ; le rendement

moyen est 18 tonnes,/hectare (valeurs extrêmes : 6 et 31 tonnes)' Le taux

moyen de pourrituré des tubercures est, drenviron 30%. un tiers des paysans

qui ont cultivé Ia patate ntont rien récolté (à cause d'un fort taux de

pourriture) ; ils ont pré 1éré garder les boutures pour la contre saison froide'

pour re maîs, des difficurtés sont apparue' au cours des sondages (récolte

partierle). seureme nt z sondages ont pu être effectués (2 t/ha et 7 t'/h'al' Dans

res autres cas des comptages de pieds et d'épis ont été faits sur 3 fois 10 *?'

Soit en moyenne 15 pieds/lO *1 et 2L êpis/Lo *?'

six paysans ont abandonné reur culture z z à cause des dégâts dtanimaux et

4à cause de ra forte humidité (qui a provoqué un jaunissement des plants)'

I
I
I
I

I
I
'l

I
I
I
I
I

sexe

mise en valeur individuelle

cultures

mise en valeur collective

Général

(t/lr.a)

hommes

(t/rra)

femmes

(t/ha)
moyenne générale (t/ha)

30,9

27 r5

49,9 37,8
oignon 30,5

43 4r2
tomate 43 rg

2trg 21,9 0
patate 25rz

e;t 9r7 LLrT
ail 7r7
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3.3.4. Rendements moyens

années (R/D Projet Ret^ail).

(t/tra) obtenus au

51

cours des 3 dernières

( ) : Nombre de familles suivies.

3.4. Utilisation de Ia main d'oeuvre èn maraîchage z

3.4.1. Origine de la main dtoeuvre

Comme en riziculture, 3 tyPes de main d'toeuvre sont utilisés Pour le

maraîcha$e :

- ta nsin d,oeuvre fa,miliale : elle ae compose des membres dtune même

exploitation. En contre saison, elle est fortement utilisée dans les cas de mise

en valeur collective et par les femmes. En hivernage, elle effectue Ia quasi

tot^alité des travaux de maraîchage (aucun des paysans suivis en hivernage nta

embauché de salariés).

- lrentraide : cette main dtoeuvre effectue un travail remboursable (en journée

de travail). cette pratique très répandue dans les villages Minianka (NB et

N10) peut 8e passer entre individus d,'une même fa,mille ou de familles

différentes.

ll
tl
tl

tl
I Ia main d'oeuvre salariée:

individuel des jardins fait qu'elle

EIle comprend :

le mode de mise en valeur généralement

est fortement utilisée dans le maraîch8ge.

tl
tl
I
I
I

. Les Inslloeuvrea peruranents : embauchés Pour Ia durée de Ia

carnpagne rizicole, ils participent également aux travaux du maraîchage'

rls sont gérés par Ie chef d'exploitation et leur rémunération (annuelle)

varie de 50 00o à 60 000 F cFA (plus nouruiture et logement)'

Ensenble1990-1991 (6s )1989-1990 (47 )1988-1989 (r9)Campagnes
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. Les manoeuvres temporaires : ils sont embauchés Pour Ia durée de la

période de maraîch ,,Êe (3 à 4 mois) mais participent également aux travaux

domestiques (construction de maison, recherche du bois de chauffe etc) et aux

travaux de Ia riziculture de contre-saison'

Leur salaire mensuel varie de 5 000 à ?500 F (ptus nourriture et logement)'

. Les journaliers : ils sont Payés en nature (cas des femmes pendant la

récorte) ou en espèce en fin de iournée. Leur saraire varie selon Ia capacité

de travail et la nature de I'opération effectuée :

enfant z 2A0 à 400 F CFA/JT Pour le labour (piochage manuel)

300 à 400 F CFA/JT de rePiquage ou binage

Hommeadulte:500à?00FCFA/JTdelabour-rePiqua$e-binage.
. Les tâcherons : là on retrouve généralement des salariés de sexe

masculin (enfants adultes).'Leur rémunération varie suivant la superficie

et la nature de ltoPération'

72l des individus suivis ont utilisé d.es salariés (toutes catégories) '

ut'isation des différentes catégories de main d'oeuvre par tyrp dteuùoitation:

NB: ctriffre à gauche= nombre de cas observés ; ctriffre à droite = I

3.4.2. Les temPs de travan[r

Le caractère délicat de ra colrecte des données (une même personne peut

effectuer dans Ia même journée des travaux de maraîchage et de riziculture)'

et Ia taille de l'échantillon (65 familles) n'ont pas permis une analyse des

temps de travaux.

I
I
I
t
I
I
l
I
I
I
I

J(XIIITALITBS lACEmils TIET
ITPI Plf,ilAlllr|ÎS tn|FonÀrtts

I L7 I 17 00
l^ 2 33 3:f2

o o 1L7
1r 1 L7 2 33 2 33

2 to o o 120
lC 1 2A 20I

2 22 I u2 222
2L 2 22 222

5 25 2 10 525
2R 5 25 153

3A o 0 1002 o o o o oo

o o o o 334
3l 2 22 +1I

{ 2 25 252 2 25 0 o 22'

fl,ÎAL 15 z3 2918 13 2L 1 6 L4 2l
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Une première estimation effectuée par J Y Jamin en 1g8g a donné un
manoeuvre permanent pour ZO ares.

Une "Recherche sur les Systèmes de Production à ltOffice du Niger rr

menée par July Leesberg, M. K. Sanogo et al. en 1990, a donné les résultats
suivants pour le maraîchage :

.43l des temps consacrés aux activités agricoles (dans une famille) sont
occupés par le maraîchage ;

. il faut 26L5 journées de travail (JT) pour t ha de maraîchage (1 JT I égale
en moyenne 2r5 heures);
. répartition des temps de travaux par catégorie de travailleurs:hommes =33%
femme = 49?6; enfants = 181i.

. répartition des temps de travaux par types de main dtoeuvre : main d.toeuvre
familiale = 69 %; entraide = 13 %; salariée = L7l o

Cette étude ne donne pas de dét^ail sur les temps de travaux par culture.
Certaines cultures telles ltoignon, Itail et Ia tomate semblent grandes
consommatrices de main dtoeuvre en ?,otre Office du Niger.

Nous donnons à titre indicatif les données pssusilliels sur les temps de
travaux par I'TNERA (Bobo Dioulasso, Burkina Faso).

Cultureg olgnon locate Chou-po*e Ia,itue Pilent Carotte

jt/hs (de ?h) 5?5 516 280 382 350 120

tp/ha 4 3 2 3 2 2

tp = Travailleur permanent ; it = journée de travail

3.5. .tes résul tats écononigues

Les insuffisances liées à Ia taille de ltéchantillon de travail, l'évaluation des
temps de travaux, la commercialisation des produits (recettes étalées sur
plusieurs mois rendant difficile un enregiistrement des gains qui sont souvent
partiellement dépensés au fur et à mesure), ntont pas permis une analyse
économique très détaillée de I'actiwité maraîchère chez les paysens suivis.

I
I
I
I
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I tt ne s'agit pas

pratique soit dans la

d'une journée de travail
ratinée ou I'après lidi.

réelIe, lais de travail en plus du reste; le naraîchage se

La journée de travail varie en rotenne de 6 à I heures.
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Cependant une combinaison des données recueillies au cours du suivi et des

enquêtes complémentaires (réalisées auprès de maraîchers expérimentés et r,

ouverts ") a permis d'approcher I'incidence financière du maraîchage sur les

exploitations.

Mais les chiffres sont à prendre avec prudence pour les raisons suivantes:

- I'trtilisation systématique d'un même montant de charge pour une culture (au

niveau de plusieurs exploitations ne fait pas apparaître les disparités liées à

la forte utilisation de la main d'oeuvre familiale dans les cas de mise en valeur
collective et chez les femmes ; aux quantités de semences utilisées ; à

l'utilisation et aux doses des fertilisanta ; au paiement effectif de Ia redevance
eau (28000 F CFA/HA I.

- les pertes, Ies quantités réservées pour les semences (oignon) et ltautocon-
sommation n'ont pu être quantifiées .

les prix moyens et les rendements (sondés) ont été utilisés au cours d'es

calculs.

3.5.1. La commercinlisation des produits :

Le processua de commercialisation des produits maraîchers est dominé par
les femmes. En zone Office du Niger, il est fortement lié à celui du riz, Très
souvent, ctest environ 25l du capital qui est consacré à I'achat des produits
maraîchersr le reste étant réservé pour le riz, Les marges bénéficiaires
dégagées avec le commerce des produits maraîchers sont souvent plus
importantes que celles du riz (la différence entre le prix d'achat à Niono et
le prix de vente à Bamako, varie souvent du simple au double). Cependant les
commerçants préfèrent investir les sommes importantes dans le commerce de

riz (sécurité de stockage).
Dans ce processus les commerçants sont mieux organisés que les paysans

(très souvent préoccupés par Ia recherche dtun acquéreur).
La chaîne d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, fait
grimper les prix au consommateur.

3.5.1.1. Les filières
3 filières sont identifiées :

- marchés locaux : il stagit des foires hebdomadaires de Niono (Dimanche) et
de Siengo (Jeudi) ;

I L, redevance eau sur Ie

ces calculs Ie dernier chiffre
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Ies marchés intérieurs : principales villes du pays ( surtout Bamako, la

capitale).

- les pays voisins : seule la filière d'exportation de I'oignon (concurrêncée par

celle du plateau Dogon et de Ia République du Niger) vers la Côte d'Ivoire est

opérationnelle.

Traditionnelleuient les produits maraîchers du Mali étaient exportés vers les

pays voisins : Guinée, Sénégal (ail), Côte d'Ivoire (oignon, chou, Piment). Il
semblerait que les importations des produits maraîchers par ces Pays soient

en baisse à cause du développement du maraîchage local et des difficultés

économiques.

3.5.1.2. Les prix pratiqués :

La formation des prix est régie par Ia loi de I'offre et de Ia demande. Ils

subissent des fluctuations plus ou moins marquées dans ltespace et le temps

(lieu et période de la vente, influence des autres zones).

a) Les grandes zonea de naraîchage au Mali

Le maraîchage est 'pratiqué à plus ou moins grande échelle sur toute

ltétendue du territoire malien (en plein champ ou sur des périmètres iEigués).

Il existe quatre grandes zones de production :

le bassin maraîcher de Bamako (périphérie de la viller Baguineda et

rhri):
on note une spécialisation de Baguineda pour la culture de tomatær l(8ti pour

celle de pomme de terre tandis que dans les quartiers périphériquesr une

large gamme de culture est pratiguée (laitue, chou, carottel. poivron'

aubergine...).
le Mali Sud (Sikasso) : très avantagée sur le plan climatique, cette

région s'est spécialiËée dans la culture des agrumes (orange, citron, mandari-

11ê...) et des tubercules (patater portrrDê de terre, manioc, igname)r à côté

desquelles une large gamme dtautres cultures maraîchères est pratiquée'

La zone de Segou : elle est dominée par ltoffice du Niger (voir

maraîchage à I'ON). De plus en plus le maraîchage est pratiqué aux alentours

de la wille. Les cercles de Baraoueli et Bla sont spécialisés dans la culture de

pastèque (en plein champ pendant I'hivernage).

le plateau Dogon : là, le maraîchage est essentiellement dominé Par la

culture de ltoignon (voir en introduction).

I
I
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b ) la formation des Prix

Les intermédiaires entre vendeurs et acheteurs jouent un grand rôle au

cours de la formation des prix. Communément appelés "Coxeurs", ils semblent

être les grands bénéficiaires d.u processus de commercialisation des produits

maraîchers. on les retrouve tout re long du circuit. Leur rémunération varie

selon Ie contrat qui les lie aux commerçants, la facilité d'acquiEition et la

nature du produit. Très souvent elle varie de 2r5 f cfa à 5 f cfa /kg (pour

les produits achetés au poids). Elle peut également être une somme forfaitaire

que le commerçant verse chaque jour de foire a'u "coxeurt', ou seulement les

frais de pesée.

il arrive aussi qu,un "chef. ."o*arr" I tt stentoure de "petits coxeurstt (ieunes

garçons ou femmes) qui asaurent ltacheminement des vendeurs vers lui'

C,est lui qui discute le prix avec les paysans. Ainsi, selon ltoffre et la

demande, il parvient très souvent à augmenter son gain en jouant sur les prix

soit auprès du paysans (cas plus fréquent) soit des commerçants'

NB:Co= coxeur

t
-l

_l
*l

Pour stabiliser
transformation

les prix, les Product'eurs pratiquent des

et de conservation des Produits'

techniques locales de

I [r, chefs coreurs sont générulerent d'auciens couerçants de produits

ragasin et une bascule sur la place du rarché. IIs servent très souvent

proveûtnce des rutres localités.

locaur en faillite qui possèdeut un

de logeurs pour les conerçtnts en

chef coxeur

p&ygans et Paysannea
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La figure suivante donne l'évolution des prix des principaux produits

maraîchers

En période hivernale, la tomate est rare sur le marché de Niono.

Pendant les mois d'Octobre et de Novembrel période d'installation des

nouvelles cultures, les prix de ltoignon grimpenL

La chute des prix de I'ail à partir du mois de Septembre, cette année est

un cas particulier qui stexplique par le fait que les Elros producteurs du

secteur de NtDébougour privés dteau à cause des travaux de réaménagementt

étaient obligés de vendre leurs stocks de semences.

3.5.2. te pnoduit brut

A partir des rendements et des prix moyens (enregistrés pendant la
période de commercialisation maximale), on peut calculer le produit brut de

chaque culture.

I
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IGURE 8 EVOLUTION DES PRIX DES 4 CULTURES PRINCIPALES
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CULTURES Rendement moyen

t/ha
Prix unitaire moyen

F cfa/kE

Produit brut
moyen f cfa/are

OIGNON 3216 65 2 1.190

TOMATE 2814 60 17.040

PATATE 22rz 55 L2,zLO

AIL 9'3 345 32.085

NB : a) l'étude DRD/ARPON donne les chiffres suivants pour Ie maraîchage:

PB/ha = 1.051.565 F CFA ; Charges/ha = 148.953 F CFA ;

Marge brute/ha = 902.612 F CFA

b) les résultats obtenus par CARE MALI à Macina donnent un produit

brut de 72.800 F CFA /ate de culture maraîchère

3.5.3. Les ctrarges

La qualité des données enregistrées nta pas permis une rigueur dans

Itanalyse des charges chez chaque payaan. flne enquête complémentaire (en

plus du suiwi), auprès de dix paysans a permis une évaluation des charges

(pour les quatre cultures dominantes) , La valeur moyenne a été utilisée au

cours des calculs.

Tableau récapitulatif des charges moyennea par cultures

cultures charges (F cfa/arel

oignon 6000

tomate 6500

patate 3500

ait 10000

I
I
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Le prix élevé de

facilité d'entretien
la semence augmente les charges de ltail
diminue celles de Ia patate .

tandis que la
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PRENOM : Y NOM

CULTURE : AIL

SURFACE PRISE

PREPARATION DU

SEMENCES

MISE EN PLACE

FERTILISATION

fumure orgamque :

Urée :

phosphate d'ammoniaque :

ENTRETIEN I

sarclo-binage : (6

RECOLTE

REDEVAI{CE EAU

récapitulative des charges

S

: 2000 ,n? = 2,O ares

rl
hs x 4 jrs x 750 F CFA)..,...'

(100 kgs x 650 F CFA) .........

x3 jrsx?50F CFA)......

I'todèIe de fiche

: C VILLAGE :

SUPERFICIE

EN LOCATION : O

60

24000 F cFA

65000 F cFA

18000 F cFA

19900 F CFA

(a

(e hs

(20 charretées x (500 f cfa)"'
(ZZ kgs x 200 F CFA)'...rto..."'

(50 kgs x 110 F CFA) .,.........

10000 F cFA

4400 F CFA

5500 F CFA

4 500 F CFA
aaaaaaaoaaaaaaaaaraaaatroaaa"'t"""o'

hsxlirx?50FCFA)
(5 hs x 1 jr x 750 F CFA) ..r"" 3?50 F CFA

(28000 F CFA x 0.2) ........" 5600 F CFA

140750 F CFATOTAL :
i

i,lI
I

;t

charge/are = 140

RENDEMENT (sondé)

TSOFCFA/20=7037FCFA
: L2.43 tlha

3.5.4. Ira marge brute

Certains exploitants se

traduit pas forcement

retrouvent avec une marge brute négativet ce qui ne

leur situation réelle pour les raisons déjà évoquées.

3.5.5. Propositions des PaYÊanB

des produits maraîchers :

. solutions à trouver par I'Office du

trrcur lta^méIioration de la comrner'cinlisation

Niger = 27l

cultures produit brut/are charge s/ate marge brute,/are

oignon 21.190 6.000 15.190

tomate 17.O40 6.500 10.540

patate L2.aLO 3.500 9.710

ait 32.085 10.000 22,O85
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. Création de coopératives maraîchères = 259/

. Recherche d.e nouvelles méthodes de conservation et de transformation = 28%;

. Recherche de marchés extérieurs = LL%

. Sans idée = 8%

Au moment où ltentreprise se désengage de certaines activités, on ne saurait

Iui demander dtassurer Ia commercialisation des produits maraîchers'

Cependant, I'office du Niger doit participer à I'organisation des paysans

autour de cette activité. Les Av/Tv ou autres Groupements d'Intérêt

Economique (GIE) pourront être impliqués. L'étroite collaboration entre

Itadministration "répressive" des régimes précédents et le Centre d'Assistance

Coopérative (C.A.C.) à qui l'état a conwié la gestion du mouvement coopératif'

fait qutelle ntinspire plus une grande confiance aux paysans.

3.6. Les tests de nouveTles cul-tures ou variétés

Au cours des deux campagnes d'étude de nouvelles espèces et variétés de

cultures maraîchères ont été testées.

euelques insuffisances sont apparuea au cours de la réalisation de cea tests:

Lirrraisons des Eemences :

Sur les deux campagnes, les semences ont été livrées en retard (Décembre'

Janvier) par rapport à la période propice pour la réussite de plusieurs

cultures (contre saison froide).
70% des payaans qui ont effectué des tests déplorent ce retard ; Parmi

€ux1 75T désirent avoir les semences au mois dtoctobre, 19x au mois de

novembre et 6f au mois de janvier (gombo)'

Conduite des cultures :
La conduite des cultures a toujours été faite sur protocole PÊysans.

Les problèmes techniques ont été celles rencontrées sur les variétés locales

(mauvaise conduite des pépinièrês1 nécrose apicale sur la tomater les attaques

drinsectes) i 'l4x des paysans ont rencontré des problèmes phytosa'nitaires

(attaques de coléoptères surtout) sur concombre et gombo'

Les résultats obtenus sont à prendre &vec prudence pour Ie moment car

les insuffisances sus-citées ont dû jouer sur les rendements dtune part et

drautre part, ces rendements sont obtenus avec différents Paysans exploitant

souvent dans des conditions différentes. un travail de confirmation à partir

d.rune comparaison des rendements obtenus avec plusieurs variétés dtune même

espèce dans des conditions identiques reste à faire'
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cependant les paysans maîtrisent déià certaines cultures (tomate, oignon, chou,

gombo). certaines variétés de ces cultures peuvent faire I'obiet d'une

prévurgarisation notamment: Roma et Rossol (tomate), Texas Early Yelow Grano

(oignon), Clemson Spineles (Gombo), Marché de Copenhague' K'K' Cross t

Mascotte, Fl Alta' Fl Fabula (chou).

Des enquêtes ont été -effectuées auprès des paysans et des agents -sur la

conduite des tests.

Paysans :

. Ia nécessité de conseils techniques est apparue 2I fois ;

. Itapprovisionnement en engrais pour les tests 6 fois ;

. urr appui du projet pour la commercialisation des produits 2 fois i

. éIaboration de fiches techniques en Bamanan 1 fois

, gS1 des paysans se déclarent prêts à payer les semences si elles sont

livrées à temps.

AElents du Projet :

g0x, trouvent Ia méthode de conduite actuelle des tests bonne mais déPlorent

leur manque de formation Pour asaumer une telle tache i

Z01 la trouvent mauvaise par rapport à Ia conduite de certains Paysanst

lrabsence de conseils et le nombre éIevé de tests Par agent (les agent du volet

R/D avaient en moyenne huit tests chacun)'
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Tableau récaPitulatif : rend.ements et appréciations des paysan(ne)s'
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espèces variétés NS RDa (t/ha) appréciations des Paysa'ns

coEllortelent conaerciali-
sation

Oignon Violet de Galni
Bed créole
lexag E. Grano

Jaune Egpagnol

I
I
2

2

16,4

11

30

z7,8

+-

+-

++

1-:*

0

++

+

To[ate Eola

Cassaque rouge
Heinz

Bossol

t{anande

5

3

2

2

1

22 rg
6r2
11

11 ,6
3'3

++

+

++

+

+

Chou K.f, crogg
tlascotte
llllan
tlarché de Copenhague

fl alta
Fl labula
Srunswl.ct
Chou fleur

z

7

2

2

2

0

3

34

30r5
16,2
63,5
23 ,5
2413

0

16,2

+

+

++

+

+

0

+

++

+

+-

++

+

+

0

Goobo Clereon Spineless 4 6r7 + +-

Poivron Tellow lfonder 0

Aubergine 8lack beautY

Barbentane

1

1

3

5

Carotte ttantsiee arélj'orée
louchon

1

I
53,8

40

++

+

++

++

trarlcot Yert rrein I 3r6 ++

Courgette Aurore + 0

Irltue tllnetto
l(rE nnnlÊt
lladrllène
Blonde de Parls
Blonde Deresseuae

0 0 0

+-

++

++

0

+

+f
++

Concorbre t{erketer
Polnset
Breso

2

2

15

20

++

++

+

++

++

+

Betterave Bouge d'EgYPte

Pne de

terre
Ariane
O'Sirène

3

2

8'8
15r3

++

+

++

++

: ++t : + bien ; +- paaaable ; t Gaucune
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y,,chou : c,est Marché de copenhague qui a éLé 
'a 

mieux appréciée par les

/ ' - ^$ lac r'.onsolrlmateurs' . rre4rnÊ, à causepaysans et les consommateurs'

:ff;-t tr"'o"o" sPineless' la variété est apPréciée Par les Paysan6 à cause

I

iî;:::ii: ;;;;" consommateurs Ia trouvent moins ÉIuante que les

variétés locales'

A'BERGTNE : Black Beauty et Barbentane, elles se sont bien comporté mais ,es

paysans ont érê confrontés à un probrème de marché (méconnaissance du

ï"#:Jïj:""î::î5t"ï"X"*erave 
(Rouse d'psvpte) t chez querques

paysanÊ ces cultures ont eut un assez,bon comportement' mais on a enregistré

une mauvaise réaction du marché' 
,, ---^ -toar hien comporté mais les fruits

couRGETTE:CourgetteAurore;}alurtures'estbiencomPor'

:lr:ffiïtrff:: :::":::ï:'i:i er Marke*er (elres se sont très bien

comporté et Ie produit a 6tÉ facilement écoulé)'

LAITIIE:BlondedeParislGrosseBlondeParesseuse;madrilène;
I(agranner summer ; Minetto. Les deux premières variétés ont êLê bien

appréciées par les paysans à "":"" 
de reur bon cornportement ; nous ne

savona rien de Minetto car les graines n'ont pas germé ; guatité de Ia semence

ou conduite de la pépinière? on ne saurait conclure car après Ie constat

dréchec on ne disposait plus de semences pour un contrôle de la faculté

ï#Ï":î:;'" ctrarentais'':î":":lï':: ::,""î:::".::';i 
pris

res semences ne les ont pas instatéeË ou n'ont pas pris soins des cultures'

FOM'{E DE TERRE : Ariane et o'sirène : Ie retard accusé dans la mise en place

desculture(deuxièmequinzainedumoisdeDécembre)nepermettaitpasde
mieux juger leur s'nportemenL cependant à Ia réception des Eemences' Ariae

ljî::îïï;t"r"r. vendu ce' semences (LA MAscorr' Avenue de

Itlndépendance Bamako) déclare que ctest Ia variété Ariane gui est ûieux

appréciée par res paysans ; cependant, au Mali sud (grande zoîe de cultrire

de pomme de terre), drautres variétés terles que claustar' spuncta et sahel

sont jugées meilleur€s'

IIATRI''T 
'ERT 

: variété naine, très bon comportement mais la commercialisation

(malgrélaparticipationduprojet),aposéproblème.

I
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J,,r. LE uaneîcneen DANS LE F1NCTT,NNEI'IENT DES EXPLOTTATTONS

rl est clair qu,aujourd,hui au secteur sahel, le maraîch agêt loin df être une

activité annexe, est un éIément clé du système de production des paysans de

part l'import^ant rôle de régulateur socio-économique qu'il joue'

3.7.1. Organisation du travail

Pendant ta contre saison, les paysans Pratiquent à la fois Ia riziculture

et re maraîchage. une enquête effectuée sur cette cohabitation auprès des

chefs dtexploitation a donné le résultat suivant :

, 79% Ia trouvent possible parce qu€r généralement, la journée de travail est

repartie entre res deux activités (riziculture le matin et maraîchage dans

I,après midi)r Ia tailIe réduite des champs de riz en contre saison (25 x de Ia

surface totale rizicultivable) facilite cette cohabitation, mais ltimportance des

travaux rizicole pendant rrhivernage infrue sur Ia taille des surfaces

maraîchères mise en valeur pendant cette période'

, LL?6 Ia trouvent difficile Par rapport à la" gestion de Ia main dtoeuvre

(génératement les petites familles)'

Le gardiennage (essentiellement assuré par les enfants), occupe environ 50%

d.es temps de travaux de Ia rizicurture de contre saison ; dans les petites

exploitations, [e chef dtexploitation assure lui même cette tache'

. 10 *, ne se sont pas prononcés (tous dans Ie seul willage non réamén 'gêL
du sectcur qui ne pratique pas encore Ia rizicurture de contre saisont

Werékela (NB)).

3.7.2. ImPact économique :

Les importants revenus dégagés à partir de cette activité permettent dtassurer

une partie des charges (condiments, habilement des enfants, soins de santé

primaires et autres charges sociales) à travers les femmes dtune Part - €tr

drautre partl de résorber res goulots drétrangrement des autres élénents du

système de production (rizicurture notamment), favorisant ainsi la pérennit'é

de rrexproitation. 93 % des paysens pensent qu'il faut développer Ie

maraîchage (intérêt économique)l pour ce faire, ils proposent les solutions

suivantes :

. création dtune structure

I
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I
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dtapprowisionnement en intrants z 22 fois ;

I [r, ptlstns de la zone

(à condition de regrouPer

non réarénagée du secteur srhel ptatiguent égalerent lr riziculture de contre saison

les carps Eur un rêre arroseurl'
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La gestion des problèmes liés à I'approvisionnement en intrants et

à la commercialisation des produits demande une Participation

responsable des Paysans regroupés (en GIE);

L'Office du Niger doit avoir plutôt un rôle de conseiller'

Le maraîchage ne doit plus être considéré comme une activité

annexe, it doit bénéficier de la même qualité d'encadrement que la

rizicultur€. La politique de diversification prônée par I'entreprise doit

se traduire dans Ie comPortement quotidien des cadres'

Une suppression systématique de la red,evance eau sur Ie maraîchage

à un moment où ltentreprise connaît de sérieux problèmes de

trésorerie nous paraît inopportune ; son maintient ne seryait ce qutà

titre symbolique est nécessaire'

une enquête réalisée auprès de L4 paysans de la zorre réaménagée sur

l,utilisation des revenus du maraîchage au cours des trois dernières années

a" donné les résultats suivants :

. Biens de consommation : motos, mobylettes, véros, radio cassettes, transistors

. élevage : bovins (vaches et taurillons), ovins, caprins ;

. charges sociales : impôt per caPita, mariages, baptêmes' frais médicaux

moutons pour Ia fête de Tabaski, aide à un parent etc ;

. riziculture : f,,énéralement main d.toeuvre salariée Pour le repiquage ;

. habitat : maisons secondaires dans Ia ville de Niono '
ces deux derniers postes ont été sourignés par des chefe dtexploitation'

3.?.3. ImPact social

euerque soit Ie mode de gestion (collectif ou individuel), le revenu conduit à

un bien être social des exploitants, ce qui assure un rayonnement social de

la famille dans le village.

n existe une possibilité de segmentation des familles où les jardins sont

exploités individuellement (sentiment dtautosuffisance individuelle lié à

I,accumuration de biens peraonnels) ; mais les chefs d'exploitation pensent que

Ies cas de séparation sont tiés &u degré de cohésion de la famille dont Ia

personnalité (intégrité et iustice) du chef est le garant et non au mode

d'exploitation des jardins'
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4. SYbTTFIESE ' GONCLIJS r oNS '

4. 7. constats

PEÈOPOSITIONS

A travers cette étude, il apParaît clairement que les populations de

du Niger aspirent à la diversification. Cependant certains obstacles
levée est indispensable) demeurent :

I'Office
( dont la

' 4' 1.1. La nature du contrat entre ltOffice du Niger et les paysans :
Les causes dtéviction d'un "colon" sont surtout liées à la riziculture ; il peut
être évincé Pour cause de mauvaise production en riziculture deux années
consécutives et perd automatiquement son jardin.

4-L.2- Le manque dtintérêt de r'entreprise :
La diversification bien que prônée par ltentreprise, ne se traduit pas dans

le comportement des cadres. Force est aussi de reconnaître que les paysans
ont longtemps été persécutés pour cause de tentative de diversification
(éviction systématique dtun paysan qui laboure un autre champ avant celui de
riz)' cette attitude s'est traduite par une situation défavorable à Ia d,iversifi-
cation en rapport avec :

Le foncier : excepté les villages des zones réaménagées (Retail et
ARPON)' le maraÎchage est généralement pratiqué sur les tepes marginales non
propices à la riziculture et res hors casiers.

La conduite des culturee :

Elle se fait sur Ia base de I'expérience et des initiatives personnelles des
paysans' Ltabsence dtun encadrement qualifié ne favorise pas ltintroduction de
nouvelles crlltures ou variétés (tes paysans ne veulent pas courir de risques).

Le choix des cultures porte généralement sur celles que les paysans
connaissent depuis longtemps. Le manque dtintrants (semences, engrais,
produits phytosanitaires), la monocutturJ répétée suf ù(. même sole ne
peuvent que contribuer à ta baisse des rendements.

La commercialisation des produits . -

Ltabsence de structures appropriées est aujourdthui un véritable obstacle
à la valorisation de lteffort des paysanË euir à leur risque, tentent difficile-
ment des méthodes de conservation et de transformation (locales) pour stabili-
ser les Prix. La faible part réservée aux produits (pourtant indispensables à
ltéquilibre aliment^aire) dans la nutrition des populations de 1tOffice du Niger
ne peut qutaccentuer les difficultés de commercialisation.
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4.2. ACTT1NS À MENEB

Les responsables semblent tous adhérer à la cause de la diversification'

mais cette volonté ne se traduit pas dans leur comportement (les actions

demeurent centrées sur Ie riz\, La prise en compte des aspirations réelles des

paysans est au jourd'hui un impératif pour I'Office du Niger qui doit leurs

accorder une large autonomie (sous conditions techniques requises) dans le

choix des cultures qui sera soutenue par les mesures dtaccompagnement

nécessaires (approvisionnement en intrants, structure de transformation

conservation et commercialisation).

Il s'agit de donner une nouvelle orientation à la formation (jadis centrée sur

la riziculture) des agents et d'aider les paysana à mieux storganiser dans ce

contexte nouveau.
pour le cas précis du maraîchager le dégagement dans tous les villages

de surfaces maraîchères (sur la base de 2 ares par PA ou toute autre norme

jugée convenable) est un impératif. Ltexpérience de regrouPement, des jardins

appartenant aux femmes (initiée dans le secteur de Kokry par le projet ARPON)

doit être poursuivie. Une telle action facilitera le travail des animatrices qui

devront se charger de l'encadrement des femmes Pour lequel les hommes

rencontrent de plus en Plus de difficultés.
La convocation d'un forum national réunissant les différents partenaires

intéressés (Eta,t, paysans, chercheurs, vulgarisateurs, bailleurs de fonds et

opérateurs économiques), permettra de définir une politique cohérente sur les

grandes lignes telles :

. Ia définition de grandes zones de cultures Pour protéger certaines

localités défavorisées par les conditions climatiques (plateau Dogon par

exemple) ;

. urê meilleure articulation de la recherche entre les différentes structures

sous ltégide de I'IER ;

. I'homologation des produits phytosanitaires adaptés ;

. Ia définition dtune politique nationale en matière de commercialisation.

Les investissements lourds pour l'activité maraîchère en zorre office du

Niger doivent se faire avec prudence. Dtailleurs nous Pensons que dans Ie

contexte actuel, ceux-ci ne sont pas justifiés. Le meilleur domaine serait plutôt

celui de ltinstallation de structures de transformation et de conservation des

produits maraîchers ou dtapprovisionnement en intrants.

L'analyse de I'exploitation d'un jeune diplômé qui a travaillé dans des

conditions un peu particulières est un bon indicateur (voir annexe).
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4,3. ETUDES A MENER

L,adoption d.,une politique de diversification en vraie grandeur ne saurait

se faire sur Ia base de simples intentions ; ctest pourquoi, nous pensons qu'il

est impératif pour I'Office du Niger de mener les études suivantes :

a) Etudes socio -économiques :

n stagit d'analyser la diversification Par rapport :

. aux habitudes d.es paysans (même si I'économigue semble être Ie seul élément

déterminant) i

. aux catégories dtexploitants (résidencer sexe, âge) :

pour les non résidants, la, distance entre les iardins et leurs domiciles

sembre être un obst^a.cre à Ia mise vareur des dits jardins (50% des non

résidents enquêtés nront pas mis en valeur reurs jardins ou ltont loué à

drautres paysans). rntrouvables aux moments des travaux dtentretien du

réseau (indispensable pour Ia livraison de I'eau), ils perturbent Ie calendrier

aglricole de certains Paysans.

Un homme adulte sera peut être tenté de faire un verger Pour préparer

sa retraite tandis qutune femme ou un vieux choisira des cultures maraîchères

(résultats inmédiats)'

Le cas des femmes qui ont longtemps dominé le maraîchage doit être

analysé avec minutie (encadrement et foncier) car la rigidité des structures

sociales ne laisse Pas souvent une grande autonomie aux femmes et aux

enfants en matière de foncier.

. &ux habitud,es alimentaires : Itintroduction progressive des produits

maraîchers (crudités) dans I'alimentation des communautés locales Permettra

drune part l'élargissement du marché local et d'autre part ltamélioration de

l'équilibrq alimentaire. signalons que pour beaucoup de Paysans ltignorance

des techniques culinaires, le coût de la préparationl sont des handicaps Pour

la consommation de ces produits. Les animatrices doivent bénéficier de

formations nécessaires pour effectuer des séances de démonstration culinaires

soignées (à peu de frais) dans les villages. Une camPagne de sensibilisation

sanitaire facilitera une telle action.

b) Etudes techniques : elles porteront essentiellement aur :

. l,analyse de la relation soL-cuLTUREs (productivité)-Gour (des conBomma-

teurs), La recherche de variétés adaptées permettant un étalement de la

production sur toute I'année est un impératif.

T
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. res techniques de transformation et de conservation : en attendant la

constitution d.,une base de données fiable qui permettrait aux opéraleurs

économiques drinvestir dans ce domaine, iI est impératif de tester de technolo-

gies nouvelles intermédiaires (moins coûteuses) et d'améliorer les pratigues

locales.
: la percePtion d'une

a svssv r 
-

red.evance eau sur les soles de maraÎchage a' toujours fait I'obiet de

nombreuses polémiques (acceptée sous garanties de surfaces importantes, de

lreau ou rejet systématique par les paysans) ; dans notre rapport de

présentation des résultats partiels de la première année dtétuder Dous avions

déjà sourigné ra nécessité d,une étude à ce sujet. Nous ne saurions dire si

une telle démarche a. été oui ou non effectuée; dans tous les c&s lors du

dernier séminaire sur Ia tarification de I'eau iI a été décidé ltannulation pure

et simple de la redevance eau sur Ie maraîchage conclusions dtétude otl

pression des paysans ? peut être une bonne manière dtaccélérer le processus

de diversificationl mais cela nous donne des inquiétudes Pour les raisons

suivantes :

- Ia red.evance eau est aujourd'hui La Principale source de revenu de ItoN;

- la décision (pour lrheure verbare) ne précise pas si elle stapplique seulenent

à ra sole de maraîchage ou au maraîchage en tant qutactivité. La pratique du

rnaraîchage dans res rizières en contre saison dewient de plus en plus

courante. Il semblerait également que la culture d'autres espèces (notamment

maraîchères) sera autorisée sur certaines terres non propices à ta riziculture

(après réa^ménagément).

Dans ltun ou ltautre casr quelle

adopteront?

attitude les resPonsables de ltentreprise

pour notre part noua pensons que des précisions (sur la

dtune étude préalable) sont nécessaires'

base des conclusions

I
I
I

Dans tous res c''s' rrexpérience du projet Retail pourra être iudicieusement

exploitée. Il s'agit de consolider les acquis à travers :

gne meilleure orgarrisation de ltactivité maraîchère :

Lrabsence de structures appropriées fait que les conditions d'approvision-

nement des paysans en intrants reste difficiles'

Le projet ne sa.urait être une structure de cornmercialisation de semences

mais il doit pour le moment assurer la liaison entre les Paysans orgànisés au

sein des AV/TV et les différents fournisseurs (variétés adaPtées, aemences de

bonne qualité, engrais et pesticides). Toutes les dispositions nécessaires
t
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doivent être prise afin que res besoins en semences exprimés par les Paysans

soient satisfaits au mois de septembre au plus tard' Au cours des deux

campagnes à venir, re projet doit assurer les traitements phytosanitaires

(gratuits). cela sera une bonne approche pour vulgariser certains produits

moins toxiques que le DDT. Le Décis s'est déià avêrê très efficace (au cours

des tests) contre les chenilles et coléoptères'

la lrcursuite des recherches entamées sur :

a) lranalyse du maraîchage dans le cadre de l'étude du fonctionnement des

exproitations agrricores (itinéraires techniques pratiquées par les Paysans sur

les différentes cultures, sondages de rendements, calcul de temPs de travauxt

anaryse économiques répartition du revenu, la pratique du maraîchage chez les

fgmmes.... ).

ce travail doit être confié à l'équipe Recherche Développement du projet' qui

a une bonne expérience de ces genres de travaux (sur Ia riziculture)' ElIe doit

bénéficier de lrappui drenquêteurs spécialisés. Le recrutement dtune enquê-

teusepourlesuividesfemmesestnécessaire.
Les exigences de telres anaryses ne permettent pas ltutilisation dtun gros

échantillon. Le suivi pourra se faire sur un échantillon réduit de trente

e*rloitations (tous les types) reparties entre res deux secteurs (sahel = 20 et

Niono = 10). Les activités de l'équipe Recherche Développement (qui intervenait

seurement dans le secteur saher) vont s'étendre sur toute Ia z",îe de Niono (a

partir de cette camPagne)'

Ltidentification des familles du secteur

secteur Niono se fera avec le concours de

LT et Kolodougou Coura"

b) les différents testa :

' * Tests d'e comParaison variétale :

Les Eemences qui seront testées doivent être gratuites. Ltexpérience a

montré que le volontariat de certains paysans pour les tests n'est Pa6

toujours soutenu par une voronté réelle (tests non installés, abandon), c'est

pourquoi nous proposons une sélection des paysans volontaires sur Ia base

des informations ""çllsillies 
sur leur intérêt Pour ltactiwité et Ie degré de

technicité (certains paysans sont déià identifiés au secteur sahel)'

I
I Sahel est déjà effective ; celles du

Itencadrement dans les villages Km

I
I

I
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. oiAnon :

- Texas Early yellow Grano en comparaison avec violet de Sournarana' Violet

de Garango et Blanc de Tarna (variétés jugées performantes au Burkina

Faso) '

deux variétés locales:83 Djaba et N'Galamandjan qui ont donné les

meilleurs rendements pourront être mis en comparaison ' -

. Gombo : Clemson Spineless qui malgré son rend.ement moyen acceptable ntest

pas très apprécié sur Ie marché (moins gluante), doit être mis en comparaison

avec des variétés locales ou d'autres variétés étrangères (en contre saison

chaude), la variété chinoise OKRA ARTISTE sera testée en contre saison froide'

. pomme de terre : Ariane sera comparée aux variétés suivantes : Sahelt

Spunta, Claustar, et Lola (déià appréciées au MaIi Sud) ; la recherche dtautres

variétés doit se Poursuivre.
. Tomate : prévoir une comparaison à différentes dates de semis entre Caraibe

(variété conseillée par ITIER en hivernage) et Realwel, Y.Navet (variétés jugées

bonnes au Sénégal).

. @. : comparaison de variétés locales entre elles et avec dtautres variétés

étrangères (composites) à différentes dates de semis'

Certaines variétés intéressantes sont signalées au Sénégal : L.Diara i

L.Pengelinène ; EarIY thai.

En 1ggg1-g2, le projet G.EAU a mené une étude similaire en contre saison (à

Séribala) avec deux variétés : Tiémantié de Zamblara (120 jours) et Kogoni-B

(g0 jours). Avec les différents essais, des rendements moyens acceptables ont

été obtenus pour des semis effectués du 13 Novembre au 15 décembre

(Ithypothèse d'obtenir de meilleurs avec des semis du mois dtoctobre avait été

émise).

Cependant des réserves avaient été faites sur ces rendements compte tenu de

la dégradation du réseau et des parcelles.

Aujourd'hgi, le projet Retail opérant dans des conditions différentes

(réaménagement), pourrait bien analyser cet aspect de la diversification parce

que les paysans du secteur stintéressent beaucoup à cette culture. Des

variétés de maîs sucré doivent également être testées.

Le projet doit faire des contacts extérieurs pour obtenir des informations

précises sur les variétés adaptées en contre saison ItIN.E.R.A.(Burkina Faso),

ISRA, CDH (Sénégal); IPR' CMDT' IER' CIRAD (Mali).

I
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tests de variétés mixtes ( graines et fourrages ) précoces en

avec le maTs et en culture pure. A cet effet la l-oîe fourragère du

Ténégué pourra être utilisée.

* TESTS DE LEGUMES FEUILLES (chez les femmes)'

Basela et Kang kong qui ae sont- bien comporté dans Ie iardin expérimental

de Kokry pourront être introduites dans la zone de Niono'

* TESTS DE FERTILISATION :

. comparaison urée et complexe coton sur tomate i

. comparaison phosphate et complexe sur oignon et Ail ;

. prévoir un test avec I'engrais maraîcher du Sénégal (10-10-20) sur

deux cultures.

* TESTS DE CONSERVATION :

. prévoir un test de conservation &u frais (système de claies) en combinaison

avec le test de fertilisation sur les variétés locales d'échalote 83 djaba et

NtGalamandjan.

. prévoir égarement un test de séchage avec les mêmes variétés. Le proiet

doit acquérir avant le mois de Février 1992 Ia découPeuse du Plateau Dogon

(ou autre modèle) et le séchoir taos du Projet TaC de Kati'

* DEIITONSTRATIONS CULINAIRES :

Les animatrices du secteur doivent effectuer des séances de démonstra-

tion culinaires des produits maraîchers (en collaboration svec Ie service de Ia

santé) au niveau des villages ou sous forme de formation avec les animatrices

willageoises.

un ét^argissement de la collaboration (qui existe déià) entre I'rER et I'office

du Niger dans le domaine de la recherche aur la riziculture à celui du

maraîchage sera très salutaire'

Dans tous les cas, I'obtention drune parcelle dtexpérimentation au niveau de

Ia zone est nécessaire .

La participation des agents du proiet à l'étude menée depuis deux ans aur

le maraîchage leur a permis dracquérir de bonnes notions dans ce domaine'

Les guelques insuffisances pourront être corrigées avec une séance de

formation intensive (par exemple une semaine) ou des séances d'explication par

T

T

I
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quinzaine des fiches techniques allégées élaborées à partir des documents

disponibles sur le maraîchage dans les pays saheliens'

L'intégration du maraîchage dans les activités de I'encadrement est un

impératif pour la zone de Niono. C'est pourquoi il a êté décidé que l'étude

menée par le projet devienne une 'f opération Maraîchaee 'f au coura de

Iaquelle le suivi maraîchage sera intégré de manière continue aux activités des

differents volets.

- Volet Recherche DéveloPPement :

. suivi dét^aillé (itinéraires techniques, temps de travâux1 suivi phytosanitairet

enquêtes économiques, et autres enquêtes complémentaires) de 30 exploita-

tions. . suivi des tests variétaux en milieu payaans ; les variétés suivantes

par espèce sont concernées :

* pomme de terye : Ariane, spunta, claustar, sahel, Lola ;

* concombre : Marketer, Poinset, Beit Alpha ;

* chou : Marché de copenhaguer chou cabus Flr chou Rouge ;

* melon : Cantaloup Charentaisr Diamex i

. suivi des tests de fertilisation en station ;

. suivi des tests de conservation et de séchage de I'oignon ;

. élaboration de fiches techniques adaptées pour la formation des agents ;

. contacts extérieurs pour assurer ltapprovisionnement des paysens en

semences améIiorées ;

. organisation des voyages dtétude (agents du Projet et paysans).

2'| Volet Suivi-Evaluation :

. estimation globale des superficies maraîchères Par village ;

. enguête légère (cultures, variétés, superficies, date d'installation'

rendement) sur un échantillon de 80 exploitations ;

. suivi hebdomadaire des prix des principaux produits maraîchers sur

marché de Niono.

3') Volet conseil agricole :

. suiwi de la fertilisation organique de cultures maraîchères.

. tests phytosanitaires en milieu paysan.

4') Volet Promotion Rurale :
. suivi de la pratique du maraîchage chez 20 femmes (10 Par secteur).

. suivi des tests variétaux chez les femmes.

. tests de transformation de la tomate (purée).

. démonstrations culinaires dans les villages.
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ANNEXE 1

Typolofliie des exploi tations AgricoLes du Secteur Sahel-

,,U ne première typologie des exploitations avait été élaborée par I'équipe

R-D du projet Retail, en 1988 et 1989 (Jamin J.Y. et aI., 1989) ; eIIe était
surtout basée sur I'histoire des exploitations, et sur leur fonctionnement' Cette

typologie a 6té reprise, complétée et simplifiée en 1990, aYec la participation
de l,ensemble des agents du Projet aux enquêtes et à leur dépouillement
(Bal P., 1990 ; HaTdara M., 1990) ; "tl* a ainsi pu être étendue à I'ensemble des

exploitations du projet ; eIIe met beaucoup plus I'accent sur le fonctionnement
aciuel de I'exploitation, en rapport avec I'intensification'

La typologie no Z, retenue par le Projet, peut être décriter êD simplifiant
beaucoup, comme suit (se reportlr à Ia bibliographie pour une description plus

complète ) :

. Groupe 1 : exploitations solides, avec riziculture intensive et développe-
ment de nouvelles activités ; bon équipement, diversification en cours'
cohésion familiale.
Type 1 A : très grandes famillesr plus de
fyp. 1 B : familles de taille variable, mais
paysans pilotes
typ" 1C: familles nouvellement arrivées
.tpit*t plus faible, et des activités encore

. Groupe 2 : Paysans sécurisés ; rend.ements corrects ou moyens' bon

équipement, 
-ai.r.r"ification, autosuffisance alimentaire assurée, innova-

tion.

Type 2 A : paysans sécurisés ayant un fort capital
Type 2 B , "t-uitité assurée par la diversité, mais capital limité'

. Groupe 3 : exploitations en équilibre précaire ; équipement minimum' la

diversité des activités conditionne la survie de I'exploitation'

50 personnes' influentes
ayant accumulé du caPital ;

dans Ie grouPe 1r avec un
très agricoles.

Type 3 A
T5rpe 3 B
Type 3 C

grandes familles à Problèmes
petites ou -oy"rrr.*Ë familles à la recherche de 1a stabilité'
j.ntt"" diplômés récemment installés

des problèmes Pour asaurer leur
équipées.

. Groupe 4 : familles en difficulté' ayant
autosuffisance alimentaire, souvent mal

. Groupe S : famille ntayant la riziculture que comme activité dtappoint'

. Groul>e 6 : paysans non-colons vivant dans la zone de Ito.N. (paysans

évincés, pêcheurs, éleveurs, réfugiés du Nord, villages des zones sèches

proches de IIO.N.)."

NB ' ,, J.y. JAMrN Rapport de mission dtappui à l'équiPe du projet, Août 1991'
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FICHES DE SUTT'TS ET ENQUE"TES

Les fiches dtenquêtes ont été conçues de manière à ce que les reponses aux
questions puissent être directement écrites dessus.
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ETUDE MARAICHAGE 1990/1991

FICTTE DE SONDAæ

Tvpe de culture: oignon, patate, ail""
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VILLAGE

FAIVTILLF' N'

INDIVIDU SUIVI

CULTURE

CHAMP

LABOUR:

S EMIS /REPIQ UAGE/BOUTURAGE:

FUMURE ORGAT-IIQUE: NATURE

FUMURE MINERALE: NATURE

SARCLAGES

BINNAGES:

SARCLO-BINNAGES

PRINCIPALE / SECONDAIRE/TEST

TYPE DE SOL:

debut,/mi/tin mois

debut/mi/fin mois

debut,/mi/fin mois

debut,/mi/fin mois

debut,/mi/fin mois

debut,/mi/fin mois

debut/mi/fin

RECOLTE LE

RECOLTE LE

RECOLTE LE

/

/

I

/et

/st

/st'

VARIETE

PLANCHES:

TYPE

POSITION:

Kg

Kg

Kg

Kg

r\

ENQUETEUR:

CARRE 1 PTANCHE N.

CARRE 2 PLAT.ICHE N.

CARRE 3 PLAI.TCHE N.

P1=

P2=

P3=

Pm=

PEÈODLTCTION TOTAI-E

RENDEMEN:T

OE}SEEÈVATIONS:

-l

il
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SPECULATIONS

SUPEEFICIE

Pl DEBUT RECOLTE

PZ HILISU RECOLÎE

P3 FIN BECOLTE

Pn POIDS MOTEN

NB DE NECIPIENTS

POIDS TOTAL

BENDEMEHl

UTILISATION PNODUIÎ

AUTOCONSO}IT'IATION

VENTE

SE}TEHCES

AUlBE

OBSEBVAÎIOr|S

-l Porr" ces eapèces, toute la Production eat mesutée dans un même réclPient tout au long de l'

I .c.îit.. i";-.r;-# àL récipiênts r'écolté sera noté sur la ligne corrèsPondante'

I 3 nesures du poids du récipient ser.ont faites : en début de récolte (P1), en milieu de récolt

I tezl et en fin de récolte (P3). Pur est la moyenne de P1' P2' P3'
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FICI{E DE SONDAGE DES CARRES DE RENDEMENT MARAICHAGE CS 90 1

FAMILLE : INDIVIDU : ENQUETEUR :

FICHE VALABLE POUN :

C,I{OIT POMMÉ ET CHOIJ FI-ETJR,

Pour le chou pommé chaque lot pesé portera sur 5 choux pris au hasard.
Pour le chou fleur chaque lot pesé portera sur l- O choux pris au hasard.

I
I

SPECULI\IIONS

SUPEBTICIE

P1 PBET{IEB LOT

P2 DEUXIEI.IE LOl

P3 TNOISIE}TE LOl

Pr POIDS !{OïEN

l{B DE POtt{BS

(cf FICHE IECHIIIQUE)

POIDS TOÎAL

EENDEI{ENÎ

UTILISATION PRODUIT

aurocoNsot{t{Alrot{

VBNlI

sEr{ENCtS

ATITRE

OESEBVAÎIONS



+î

'j
il
T

T

T

T

t
I
T

T

T

il

I
I
I
I
I

I
t

ETUDE MARAICHAGE HIVERNAGE 1991

RELEVE DECADAIRE DU NIVEAU DE LA NAPPE PHREATSUE

DECADE N'tMOIS : AOUT

Moyenne pluviometrique décadaire

*ù* I cat- -s olÙ+tvn

tt',rr<--.,.-- .l.to *y1* t

1ll- ruO m m

tu pol ,

VILLAGE DATE
EXACTE

POINTS CULTURE NIVEAU
OBSERVA
TIONS

+

N1
,tf/a\/E/ 1 ?^

tl 2 tf,*,

N3

t/ 1 iS..'
tl 2 tt1 6j 44'o t 6 o*.

N4
lI /a r/ qt L 6 qt-

tl z p at'û 3D "

N5
u 1 pnl*h t ?rt ll

nfla t/4 t 2 O *F-tt tot u

N6
tAarkt 1 nÂ/, 94 tt

tl 2 t0,,

N6B

1

2

N7
tl /d [/ îr 1 p*hfr hr

tl 2 ].

N8

It 1
ar

îf^,rA.ra It0t, ?c lÇ-ttk;.

tt 2

N9

lt 1
iaqfi\ur" tfu cr P- a"t,-t

t1 2

N10
ll 1 ù;;A iÉ t,

,(l 2 IQ ,,
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ETUDI' }'{ARAICHAGB I{IVERNAGE 1991

Mors, 5c?Pf.*bre DECADE N"

VILLAGE DATE
EXACTE

POINTS CULTURE NIVEAU
OBSERVA
TIONS

+

N1
H /aq /e/ 1 l0 ct^n

(, 2 4r

N3

t, 1 /f/
3' 2

a

ïrr/+r^â"c,, 1o

N4

t I 15

1f 2 ç.}"fi ef,

N5

ll 1 ç"^Hrô 40

t, 2 e J"û ?n

N6

çt 1 {Y\r,r' 4l
3t 2 f

N6B

1

2

N?
14 hl,fsr 1 tf,

2

N8

1
rt

Jl\AA,o 4C

2

N9

1 fiw loe ùn^ J,r-,
2

N10
1 W 14f

2 €

Moyenne pluviometrique décadai'"?r(J' m m



ETUDE }"TARAICHAGE I{IVERNAGE 1991

RELEVE DECAT}AIRE DU NIVEAU DE LA NAPPE PHREATSUE

Mors: 5c?Ff**bre DECADE N"

I
I

I
I
I
I
t

I
I

I
I

VILLAGE DATE
EXACTE

POINTS CULTURE NIVEAU
OBSERVA
TIONS

+

N1
t4 /aq /o/ 1 l0 c,l*r

t, 2 4l

N3

t, 1 /l
jt 2

a

Iterq,f^O-<-- 1o

N4

3, 1 15

1f 2 ?.,À.,û 5f

N5

lr 1 fa^Hrô ?+o

t, 2 ? J't ?2

N6

çt 1 {v\tr, 4r
3' 2 f

N6B
1

2

N?
i/' /tl,lçr 1 /tf,

2

N8
1

atttww 4É

2

N9
1 1\\.ef,,4 loe ïn . d,(a.urr,

2

N10
1 t|r^a*a tr.f

2 I
Moyenne pluviometrique décadair"7,6J- m m



I
I
I
t
I
t
I'iI
l
t
t
t
t
t

_t

,l

ETUDE MARAICHAGE HIVERNAGE 1991

RELEVE DECADAIRE DU NIVEAU DE LA NAPPE PHREATQUE

MorS I lepf"^lors DECA-DE N" 4

Moyenne pluviometrique décadair"ll 16 m m

VILLAGE DATE
EXACTE

POINTS CULTURE NIVEAU
OBSERVA
TIONS

+

t'3 n
N1

d/aç /(t 1 ?

ol 2
I O,^

N3
1t 1 n{
cl 2 "r\Ar*t*a-

4o

N4
(l 1 ?.-AJCr

9E

tl 2 4o

N5
q 1 l.'"hh ?o ?a4 l(a^ta

tl 2

"-].A
4o

N6
t/ e7lq/ 1

tt
fftls'6 l+o

t( 2 2 ...\

N6B

1

2

N7
tlar/1/ 1 2 rr-^

t/ 2

N8
ll 1 t\*4tr tf

ll 2

N9

1 t^\aÊt, lëv ?-,r 1t.*

(l 2

N10
(t 1 ,n.riJz Vo

(l 2 4,r
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VILLAGE :

1. Importance

ETUDE MARAICHAGE 1990/1991

GUIDE D'ENQUETE D'OPINION AUPRES DES CE

FAMILLE N. : ENQUETEUR :

du maraîchage dans le fonctionnement de votre exploitation ?

Z. Combien de champs de maraîchage,votre famille exploite-t-elle (faire allusion
aux cas de location et dtemPrunt).

B. Mode d'exploitation des parcelles (collective, individuelle) ?

Le mode à'exploitation a-t-il un impact sur la cohésion de Ia famille ?

4. quelle est la part des femmes au cour de la répartition des planches? Qui
leurs donnent les parcelles (CE ou Maris)? Base de cette répartition (rapport
homme-femme)?

b. Comment voyez-volls Ia cohabitation entre le maraîchage et la riziculture de

contre-saison (par rapport è la gestion de la main dtoeuvre familiale) ?

6. La famille embauche -t-elle un manoeuvre permanent qui travaille aussi dans
les jardins ?

NB : pour un mode d'exploitation individuelle, demander la gestion de ce

manoeuvre pour le maraîchage.

7, Opinion sur Ia redevance eau maraîchage (à moduler)?

B. pensez-vous qutil soit nécessaire de développer le maraÎchage à I'o.N. ?

OBSERVATIONS
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FICHE

VILLAGE :

ETUDB MARATCHAGE 1990/1991

D'ENQUETE D'OPINION A L'INTENTION DES INDIVIDUS SUIVI

, FAMILLE N" : INDIVIDU i

SEXE :

ENQUETEUR

AGE :

Lien de parenté avec le CE
Situation familiale (polygame'menagèrernombre d'enfants):

Autres actiwités :

1. Pensez-\rous que le maraîch arge est important oui ou non ? Pourquoi ?

2, Combien de champs avez-vous exploité cette campagne ?

Comment les avez-vous obtenu ? (allusion aux cas dtemprunt et location).

3. Quelle est votre culture principale (ce1le qui occupe la plus grande
surface ) ?

Pourquoi ce choix ? Sources des semences(autoproduction;CAC; Mission;
autres)?

4, Avez-vous fait (sur la culture principale) :

. Fertilisation orglanique : quel type ? quelle quantité

. Fertilisation minérale : quel type ? quelle quantité ? fractionnement ?

. Binages (Combien).

. Traitements phytosanitaires? quels produits?

5. Quelles ont êtê voa contraintes pendant les camPagnes passées et la
campagne en cours ? solutions apportées?

G. Selon vous qutelle est la période de propice à ltimplantation de votre
culture principale ? Pourquoi ? avez-vous respecté ce calendrier ?

7. Avez vous modifié recemment Ie calendrier cultural ou avez-vous étendu
votre période de production pour certaines cultures ?

8. Utilisez-vgus des salariés ? Quels types ? Pour quelles opérations ?

9. Destination du revenu ? autoconsommation? vente ? tansformation ?

l0.Exploitez-vous votre parcelle en hivernage ? Si oui
pourquoi?

quelles cultures si non

11, Opinion sur la redevance eau çur le maraîchage (à moduler ,?

L2, Pensez-vous que ltencad.rement d.oit stintéresser aux cultures maraîchères
comme le riz ? Pourquoi ?

LZ. proposition de solutions pour une meilleure commercialisation des produits
(à moduler)

13. Proposition d'amélioration du maraîchage à l'Office du Niger.
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ETT.JDE TWAFTAI CIIAGE

GUIDE D'ENSUETE AUPRES

1990./t99f-

DES FEMT{ES

J
I

VTLLAGE- FAI'IrLLE INDIVIDU: ENQUETEUR:

vous dans les jardins ?
1" ) Est- ce- qlue vos enfants travaillent avec

2') Qui payent vos m&noeu\æes que vous embauchez pour le maraîchage ?

3') Etes vous polYgames oui ou non

cette position a-t-elle un impact sur Ia t^aille et le mode dterploitation de

votre iardin ? comment ?

4') Vos activités
comment ? !

de ménage ont-elles un impact sur le maraîchage ? '

5') Comment votre mari vous aide t-il dans le maraîchage ? -

6' ) Pensez volls que votre superficie est suffisante ? Pourquoi ?

?') Com-ent utiliaez vous ltargent que vous g,a6rrez à partir du maraîchage?

,r

8') Aimeriez voua avoir
deux? IPurquoi?

une rizière Pour vous à le place du iardin ou les



ET{J[)E MAEÈAI CFIAGE 1- 9I O ,/ 7.9I f-

GIJTDE D' EÈ{QTI'ETE: AITPf,ÈES IDES È{OD{S EÈES IDEÈ{TS

Famille Enquêteur :Village :

Lieu de résidence
Activité PrinciPale
Autres activités :

1. Avez-vous des jardins ?

Si oui :

combien ? Où ? (village où se trouve votre rizière ou ailleurs)

Mode d'acquisition ? dePuis quand ?

2. Les jardins sont-ils mis en valeur ?

Si oui :

qui travaille sur le jardin ?

1Cn, autres membres de 13 famille, manoeuvrer locataire (contre

Cultures pratiquées ? Culture principale ?

Pourquoi ce choix ?

Quelle fertilisation pratiquez-vous ?

Fumure organique ou minérale ? (quel type) ?

Utilisation des salariés? quel type? pour quelles operations?source
utilisé pour les payer ?

Pensez-vous que vous &vez
propice? Sinon pourquoi ?

3. Quel intérêt trouvez voug

commencé le maraîchage pendant la période

à faire le maraîchage ? utilisation du revenu ?

partie).

de ltargentTr-'f3
'.

Ii--E

4 .Gontraintes durant la campagne en
(solutions apportées ou Propositions)

campagnes précédentes ?

en colonisation ? PendantS.Pratiquiez yous Ie maraîchaÉle avant
combien dtannées ? Pourquoi ?

cours ou les
?

votre entrée

Si non : Pourquoi ? Pas intéressé ?

Manque de semences ou de main dtoeuvre ?

6.Opinion sur

7. Propositions

la redevance eau maraÎchage?avez vous payé? combien ?

l

dtamélioration du maraîchage.



FI CEIE D '

VILLAGE:
ENQUETEUR:

EL\TQUETE SIJR I-ES TESTS

INDIVIDU:

1. Parmi les variétés que voua
Pourquoi ?

avez cette année, lesquelles vous appréciez ?

2, Pensez-vous que les semences ont été lirrées à temps ? Sinon quel est le
moment propice ?

3. Quelles autres spéculations aimeriez-vous essayer ? Pourquoi ?

4. Accepte tiez vous de payer les aemencea ? (à moduler) oui ou non
(Pourquoi)?

Avez-vous r'encontr€ des problèmes ?
Si oui : sur guelle (s) culture (s) ? Quels t5rpes ?

6. Selon vous quel doit être ltappui de l'encadrement pour le suivi des
variétés à tester ?

5.
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FICHE

AGENT:

1') Quelles ont

2')- Quelles ont

ETUDE I'iARATCHAGE 1990/1991

DENQUETE D,OPINION AUPRES DES AGENTS DE SUIVI

êtÉ selon vous les insuffisances de ltétude ?

été vos contraintes au cours de ltétude ?

VOLET

I
I
I
I

3' ) Pensez vous que I'implication de
nécessaire ? Pourquoi ?

tous les agents dans une telle étude était

4') pensez vous que votre pafticipation à cette étude vous permet dtencadrer

les paysans en .âtiè"" de mhraîchage ? Pourquoi ?

5 
- ) pen8ez vorlB que lrencadrement doit stintéresser au maraîchage oui ou non?

pourquoi ? si oui : comment ?

6') Pensez voua q.u'il soit nécessaire de dévelopPer le maraîchage à I'ON ? oui

orr non ? trnurquoi ?
si oui comment ? (niveau ON et payaans )'

T-l Selon vous qurelles sont les difficultés rencontrées Par les Paysans en

matière de naraîèhage ? (proposition de solutions)'

8') Opinion sur le maraîchage e,brez les femmes '

g') Dans le cadre dtun éventuel développement du maraÎchaÉerselon vous quel

r6re chaque voler (RlD;slE;coNSErt AGïûcoLE;pBoMoTroN RURALE) doit -irruer?

1O') Gluelles erplications donnez Yolls alxr nombreux cas dtéchec des tests de

nouvelles cultures et variétés ?

:

11.) pensez vous que la méthode actuelle de conduite des tests est bonne ou

pa^s bonne ? Propositions dtamélioration '

L2'| Quels intérêts aYez

AUTRES SUGGESTIONS :

voua tiré de votre participation à cette étude ?



ETTJDE htrARAI CÉIAGI' f. 9 90 / L9 9 ]'

FICHE D'OBSERVATION PROBLEMES PHYTOSANITAIRES

FAMILLE : INDIVIDU :

VARIETE :

ENQUETEUR
VILLAGE :

CULTURE :

J
1' ) date dtapparition des symptômes

2" I stade végétatif de la Plante ?

3 " ) organes attaquées ?
Racines

tige

feuilles

fleurs

fruits

4' ) description des sYmPtômes ?

5' ) description de ltagent causal ?

6') diagnostic du Paysan ou de I'agent (nom, type de maladie) ?

7'l hypothesâs sur l'origine de Ia maladie (Paysan or., "g.t't) 
?

g.) evolution des symptomes (suivant les organes d'e la plante, persistance)?

9') methodes de lutte appliquées ? (à moduler)

10')idees sur les traitements possibles ? (expérience du Paysan ou de ltagent)

11') pourcentage des degats ? (en % de la production estimée)
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ANNEXE 3

Analyse dtune expToitat,ion maraîchère chez ulz ieune dipTôné
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Durée du projet : Norrembre 1990 à Décembre 1992

FINANCEMENT FDV : 3.3?2.050 F CFA

Intérêt FDV : 1L3.240 F CFA

Superficie totale : 2,5 Ha
Superficie mise en valeur ; Lr72 Ha

Système dtirrigation : avec motopompe (eau du drain ON)

Evaluation des charges opérationnelles

MONTANT (F CFA)LIBELLES
305,O50

36.000
56.025

temporaires
tacherons
journalieleI,IAIN D'OEIFVRE

397.075

186.525
16. ?00
61.500
16.500
8.800

15.650

semences
produits Phyto.
fumure organique
phosphate
urée
divers

FRAIS DE CULTURES

134.895
2L.400
91.020

carburant
lubrifiant
entretien

247,3L5

REI,IARQUES :

Notre démarche consiste à approcher ta poss]biuté .pour cet exploitant de

respecter,,tgç-El;Ë;"G-de paigùènts vis.à ,yre de son bailleur de fonds avec

les seuls rqvenus -du ."""iei"i;-'" '"t":.''.-'

1- nous avons seulemêt t 
-.."îi""i;""'une 

: arialyse légère en ntincluant pas les

charges de structures. que constituent ltinvesiirse.éttt lourd (construction de

magasin, clôture, motonoryn.r-n"ii"l d-ont la prise en compte de I'amortissement

est indi"p"rràu-t.î""-" r'âvatiration de Ia viabiliÉ du proiet . -

z_ toutes res semences eL res produits phytosanitaires payéÊ a' titre de cette

campagne n'ont Pas étê utilisés'

I

,l

I



Produit Brut

Toutes cultures confondugsr il gagne un produit brut dtenviron 26500 F

CFA/are

une enquête auprès de cet exploitant a permis dravoir les informations

suivantes: . re démarrage tardif a"" ïi".r",rï (pà"".ure) ne lui a pas pe:mis

d,une part de mettre eri vareur toute sa rop""ii.i" (orâ lra non planté) et

drautre part drinstaller des culture" 
-q;'il pétt""ii ""nirut*" 

(Pastègue' ail'

u":i*l' 
le choix des currures it s'est basé sur les conseils d'anciens

jardiniers, malheureuse.*rrt ii a êtê *"r i"rormé sur le marc!ér cê gui fait' gue

certaines curtures .o... r,aubergi""l l" gorbg- (varié-tf clemson spineless

moins gruante gue res variétés loôales)' ""1--t"it 
ltobiet dtune mévente;

. outre res murtiples pannes sur "*ïr.-ière 
motoiompe (remplacée par une

nouvelré sur finance*"rrJ-rDv), it a coïstaté que r" ir"""tiæ.d'eau débitée Par

le moteur ne convenait pas à Ia "rrpÀ"ti"i. 
pt*rrtg" ir." cultures en ont très

souvent souffert);

Synthèse, Propositions Conclusions

une anaryse des charges opérationnelres a montré qutune part importante

(26%) revient à lrirrig"tiori.-éoËp"ré a t r.-.*ploitant de Ia zone office du Niger

(irrigarion à parrir a""_"'."ri",Ë-1.;;;; it f-Jrr,.ctare est très éIevé

(gg.gzb F cFA-Ëlrrtr.2g.00ô r^cka ):il_ênràei"tr" un manque è gagner de

?0.926 F CFA/ha (or les produits se vendent sur le même marché)'

La suppression de la redevance eau r;;-i; rr""t"t "g" 
qt'i vient dtêtre décidée

par les resPonaables de l'Oftice du Niger augEentera ce lDanque à gagner '

Lri*igation apparaît donc comme une contrainte majeure qui pourait être levée

s'il obtient I'accord de tiôfi"" du Nige; ;; ittst"ife" "tt siphon sur le drain'

Lranalyse de son plan de trésorerie donne une moyenne de remboursement

mensuel de 16g.605 F Cra (vareur" _".liar.s 30.000 -600.000 F cFAh cela nous

donne beaucoup d'inqrriclrrà.". eue[eîl,rit r"us ? quels rendements? quel prix?

Dans tous les cas, les àig*.ttts suivants sont très indicatifs :

. Ie devis du proie-i-r 
-ieia t"ii^'rË*|:"t a\rne première majoration (de

1.44?.gb0 F CFA à 3.1-32.050 F CFi.) 
- poit" -1rais d'" clôture1 matériels de

traitements phytosa.it iiËL,-achat d;L i.ouve[e -otopompe); ainsi les intérêts

du FDv ont passé de âio'+ao F cFA à 413'240 F cFA'

rnsuffisance des analyses de "orr".ptiotrt . 
En tout câs' pour un départ'

Irembauche d,un gardien qui pou"""it-aussi travailler sur I'exPloitation nous

ontant (F CFA)
CULTURES

27 2,07 0
109.965

54,575
40.680
39.200
2L,450
4.500
3.650
2.690

pomme de terue
àigttott (V.étrangères )

concombre
chou Pomme
laitue
tomate
aubergine
betterave

529.480
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senrhlait plus économiqr.re c1r,r'Lu're clôtt-trc-'ell fil de fet: barbelé (avec tous les
accessoires ).
. Ia comnlercialisatiol de produits n'est pas garantie poLlr tous les mois i

A la lumière de tous ces éléments, outre I'urgence de modifier le système
d'irrigation, nous pensons que les amendements suivants peuvent être
salutaires:

1- conduite de I'exploitation :

. le choi4 des cultures par rapport à ltentretien et au marché est très
déterminanL ; sur son exploitation il emploie 3 manoeuvre-s permanents ce qui
nous semble insuffisants.
. Un calendrier cultural décalé par rapport à celui général des paysans' le
choix de cultures moins exigeantes en main d'oeuvre (patate) ou qui se

vendent bien (pomme de terre) est indispensable.
. Le choix de cultures ou variétés étrangères (aubergine, haricot vert,
poivron) et de cultures commercialisables seulement en petite quantité (laitue'
larotte) nous semble un peu périlleux ; toutefois, Ia pratique de ces cultures
sur de petites superficies permettra le maintien dtune certaine clientèle et
assurer certaines petites charges quotidiennes.
Des variétés de tomate adaplées pour I'hivernage (canefeE) r malgré un

entretien souvent difficile (slnsibitité à une forte humidité et problèmes .

phytosanitaires) seront rentables, car en cette période on assiste à une
importation de tomate dtautres localités vers Ia ville de Niono .

. pour les années suivantes, le respect d'une rotation coFecte des cultures
serra ind.ispensable pour la minimisation des problèmes phytosanitaires.

Echéances de remboursement :
pour une erploit^ation maraîchère, nous pensons qutil est dél-icat de fixer une
rê*" échéance de remboursement pour un capital utitisé comme charges
structurelles (investissements lourds : clôturer bâtiments, motopomPe) et celui
utilisé comme charges opérationnelles (frais de cultures Payables en fin de

campagne).

pour cette exploitationr il serait mieux de fixer un calendrier de rembourse-
ment annuel port" les charges de structures estimée à 2.430.405 F CFA ét^alé

sur 3 ans (minimum) tandis gue le calendrier menauel de remboursement Pour
les charges opérationnelles aera maintenu. Ainsi, Itexpérience aidantr ces

dernières iront en dimuniant pour permettre dtaccroître la marge bénéficiaire
afin d.tassurer dtune part Ia reproàuction de ltexploitation et ltépuration des

annuités.
Toutes fois, malgré les charges suPPlémentaires
occasionneront, des appuis financiers dturgence
imprévues sont à enwisager.

(liées à I'intérêt) qu'ils
pour les ca"s de crises

Ltappui du FDV aux jeunes diplômés est une action très salutaire, ceux qui
s'installeront avec une volonté réeile de prospérer dans le secteur primaire'
stils parviennent à s'intégrer dans Ia vie des communautés villageoises senont
d'un âpport, bénéfique dans l'introduction de nouveaux paquets technologiques
mais aussi dans la gestion de certains problèmes. Nous déplorons ltabsence
d.tune véritable structure de suivi au niveau du FDV (manque de conseillers).
Pour une institution financière, la préoccupation majeure est Ie recouvrement
du capital (plus son intérêt), mais il ne saurait y avoir de recettes sans
production.
Pour qui sait que formation académique n'est pas synonyme de performance

de gestion (ponctions des parents), tôus les jeunes diplômés n'ont Pas reçu
de formations agronomiques (même si c'est le casr l'expérience fait défaut).
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