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CetEe étude fait I 'objeL d'un diagnostic des technigues
pratiques agricoles ( Ies it.inéraires techniques ) dans la z
d'intensifieation de la riziculture à I'office du Niger. rl sra
d'une zone-test, réaménagée par le projet Retail.
Les principaux élément,s de I 'intensif ication sont I 'exploitat
de superficies plus petites, dont environ 25 t'en double cultu
et le repiguage aur ÈouÈe t: superficie. ,

Le diagnostic des itinéraires teehnigues nous expligue eomment
Paysan s'adapÈe aux nouvelles pratiques agricoles, guels éléme
de I'int,ensif ication a-t-il adopté, lesguels a-t-il reJeté.
Les technigues intensives qui posent des problèmes pour le pay
sont le labour dans I'eau,.le planage, la conduibe de la pépini
et I 'organisation du calendrier agricole.

Beaucoup de techniques de la zone non-réaménagée existent enc
dans la zone réaménagée par le Retai I . rnversement, certai
teehniques propres à I'intensification, sont adoptées par
paysans de la zone non-réaménagée: le compartimentage, les do
d'engrais élevées et le fract,ionnemenÈ, le repiquage sur une par
de leur superficie, etc...

L'analyse des raisons qui déterminent les choix des
nous permet, de comprendre pourquoi le paysan suit
itinéraire technique.
Le type d'exploiÈation agrieole, le niveau d'équipement,
situation financière du paysan et son opinion vis à vis du pro
sont des facteurs qui onÈ une inftuence importante sur le ch
des itinéraires techniques.

techn iq
un cer

Le travai I abouÈit
nous apprend gu€,
I I intengification,
imporÈants.

à un jugement des itinéraires Èechniguea,
malgré I'augmentation de rendement permise
les temps de travaux sont devenus beaucoup

f
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LEXIQU E

S IGLES

A.V. : Association Villageoise_
A.R.P.O.N.3 Aménagement Rizicole paysan à I
BF: boeufs

I B.N.DrA. ! Bangue Nationale du Développement
C: charrue
e.e.C.E. ! Caisse Centrale de la Coopération

'Office du Niger

l

Agricole '

Economigue

I
t

C.S.3 Contre Saison
D.C.3 Double Culture
D.R.D..: Divieion de Recherche Développement

" E.A. i Exploit,aÈion agricole
F. f .4. : Fond d' Intrants Agricoles
F.O. P. 3 Formation Organisation paysanne

H: herse
HfV. : hivernage
f.M'R.A.D.t fnsLiÈut Malien de la Recherche Agronomique et du
Déve I oppement
I.T. 3 ftinéraire Technique
J. T. : Journée de travai I
o. P.A'M. i of f ice de la Production Agricole de Mal i
O.N. 3 Office du Niger
P.A. 3 Phosphate d'Ammoniaque
PÀ: Population Active
P.N.T.3 Phosphate Naturelle de Tilempsi
PT : Populat,ion Tota le
R. D'. r Reeherche-DéveloppemenL
RDT: rendemenÈ

RDTB: rendemenÈ au battage
r RDTS: rendement au sondage

-,S.C.3 Simple CulÈure
't suP . , superf ic ie

TDES: lemps de désherbage
TLAB: temps de la préparation du sol
TREP: temps de repiquage
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Z.R.: Zone Réaménagée 
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A.;.: Voir IV.2.1. ', 

I
C. S . 3 Selon le contexte ' c I egt la saison seche' chaude, "î .jl
pareel les de double culture en saison Eeche chaude "l

l;ï;;rl] 
riziculture en hivernase =o: t"" Parcelles avec t"I

iï:; ;:ï ï:l:l: :l
S.C. ! Les parcelleE en simple culture, seulement exploitéesl
hivernage I
TH: lout homme enÈre 15 et 55 ans qui participe aux tra{
aericoles 
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TNTRODOETION

Ltoffice du Niger, entreprise agricole étatigue, srintéresgé depùts
aa création en L932 à la riziculture. A la fin des années eoixante,
après lféchec de la culture de coton, I'Office s'est dirigé presque

ï::ï:::':J::=.:: :ï::î,ff ",,oo"",a ean n{^ 21:,!,1;frili,
etunepartiedesterresffi*-d.ltoffi".Lo,,toccupées
par le maralchage.

Depuis 10 ans, il existe des projets de réhabilitation à lroffice,
parmi lesguels le RetaiI, un projet-test d'intensification.

L I intensificaÈion impl igue I ' introducÈion des nouvel les Èechniguea.

Trois ans après le début de l'intensification, nous avons fait un
diagnostic des t'echniques employées dans la zone réaménagée par le
projet Retail , où on fait Ia rlziculture intensive.
Un diagnostic de la siÈuatuion actuel le est plus inÈéregsant si
nous Pouvons le situer dans I'histoire et l'évolution de
I t agriculture de cette région. un témoignage du passé r êt des
exemples de guelques étapes de l'évoluÈion, €xistent encore en zone
non réaménagée.
Le diagnost ic nous monÈrera comment, I es paysana ont vécu
lrinÈensificaÈion et quelles sont les interactions au niveau des
itinéraires Èeehnigues entre le système de culture intengive et le
système extensif.

En 1984, à I'occasion d'une mission à I'off ice, T.Diarra et al.
disaient': "rl apparait, urgent et opportun de dénarrer des
recherchee syetèmes dane eette zone dont la complexité dépaaee

, souvent I I inaginat,ion' .

Effectivement, malgré le fait gu'on cultive principalement, du rLz,
Ia. présent'e éÈude monÈrera gu' il y a auÈant d t itinéraires
technigues gue d'exploiÈat,ions agricoles.

,i
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une.période seche, mais les jours âvec une forte fluviosité, comrne

le 26 aott 1988, peuvent causer des inondations des villages et des

*",1g.: ., "e*,f,i; 
ières'

'Et le riz esÈ plus sengible à I'inondaÈion qu'à la'rèchereeect

f .1.1. (b) : Lfoffice du':Ifl,ger
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Température:
La température annuelle moyenne est de zg.e.
En hivernage (juin-oetobrel, les températures ne limitent
riz icul ture.
En contre saison ( novembre- juin l par cont.re, les mois
janvier eÈ février sont moins favorables. crest la
froide. Dê mars à mi-Juin il fait très chaud, creet la
chaude. (Sivakurnar etal ., 1984l

de décemb

aal8on s

aalgon s

L'intensiÈé lumière:
La photopériodicité en contre saison exige des variétés
photosens ibl es

Les vents:
LrHarmattan souffle en C.S. Ce vent, aec vient du Nord-Est ou
I 'Est. r I augmente eonsidérablement I 'évapo-transpiration.
La mousson vienÈ du Sud-Ouest et est chargée d I énormes quanÈi
de vapeur dteau prise audessus de I'océan Àtlantique. (Dumet-Mor
1986)

I.1.3. Ecologie

La véqétation:
La zone du delÈa mort, du fleuve Niger est forÈement inftuencée
les aménagements de lfO.N.. Le réseau d'eau amène I'eau dans
endroits où on ne t,rouverait normalement, presgue pas de végétat
La végétation naturel le varie d'une steppe arbustive à une st
herbeuse.

La pédolocrie:
B.Dabin (19511 a décrit
classif ication vernaculaire

,, text,ure et leur position ,

les sol s al luvionnaires dans
(Bambarat basée aur leur structur
dane la Èoposéguence ( voir . t

e

I.1.3.a.l.
La plupart des sols ont une forÈe cohésion en étau sec
faible portance en état humide et connait donc des
d'humidiÈés étroites pour un labour opÈima'l .

li

I
J
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Figure I.1.3.(a):

,.!

Les caractéristiques agro-techniques sont brèvement décrites pour
chaque type de sol:
'Seno" : Formation dunaire très sableuse. Sol léger, facile à

labourer . Infi ltration faci le de I 'eau. Faible
consistence des diguetteg.

'Danga": Sol beige, sablo-limoneux à sEructure bat,t,ante. Forte
affinité'.pour I'eau. Trèg dur en saison seche et trèg
faible cohésion. Sol pauvre et léger. 

.

"Dangafin' : Noirâtre, plus riche en I imon et en maÈière ,

o 'Dangablé":
organigue gue le Danga.

Ocre-rouge. Gravillon de fer à

à la surface.
la surface, friable

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

.,. r.{ 1Dian, :

.: f2 !..

Brun, êrgilo-limoneux, très compacte avec deg fenteg'd"
retrait quand il désseche. Présence de calcaire. CrFst 

"un sol très lourd, difficile à labourer, surtout guand
it est trop humide.

COUPE SYMEOLIQUE REPREsENTANT LA R EPARTITION DEs PRINCIPAU;
TYPES DE SOIS OANS LE OELTA MORI-

r;l
lu.o," iHo,,r5L I

lo*;4,* !o îa: iR::z:I tD*i,?ï
I I le\c

l l.î7 
i

SoLa Li t- o hcrrr :
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- 

5o[|^ po't"-'ct Qn tû,'rn-
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'Mours i " : Noir, très argi leux, friable en surface, riehe
de calcaires et crevassé. Le dian et le moursi
bons pour la conetruction dee diguettes.

en nodu I
sont tr

r iche '.

tBoi " : Gris, Iimoneux, compact et hydromorphe. caractérist
des fonds de mares.

"Boifin" : Noir, limono-argileux, friable en çurface,
humus.

(Annexe 1 donne la réparÈition des différenteg
la zone réaménagée par le Retail. l

f.1 .4. Environnement humain

;

types. de sol

A la création de lrO.N. en L932, les colons, les paysans de ItO
sont venusr Bouvent par force, de t,out le Mali (alors S

francais ) , ainsi gue de Burkina Faso (alors Haute-Volta ) .
expl ique la mosaï,gue d'ethnies gui peuple les vil lages et la fo
Présence des Mossi, venant du Plateau Mossi, une région lÉ#peup
à cette époque.

r .2. L'office du Niger, une entreprise agricole

I . ?. 1 , L'histoire de I'office

L'office du Niger est créé en 1932 par un ingénieur franc
E.Bél ime. Le buÈ ét,ait, de créer une grande entreprise agricole

le delta mort du fleuve Niger, au Nord de Ségou, entre Sansand
et Diafarabé. Lfeau pour lfirrigation viendrait du fleuve après
conatruction d'un barrage à Markala gui augment,eraiÈ le ni
d'eau de 5 mètres, êt gui permettraiÈ I t irrigation gravit,airè.
delta mort, au Nord du fleuve. (voir carte r.1.1. (bD
Les terres irriguées produiraienÈ du coton pour I'approvision
de la métropole et en seconde place du riz et de I'arachide
I I auÈoconsommation.
La première estimat,ion du terroir à aménager, ef f ectuée par Bél
était, de 1.000.000 d'hectaresi avec cette estimation est I
"une mode' à I ro.N., de touJours surestimer les superfici
aménager, les rendements et par conséguent I es product
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annuel les.
Le dérnarrage de I'O.N. est difficile €t, souvent critiqué, il

. !n I affivera jaroaie à répondre à 'aea objectif s . ._.1..{, i, .ra i: 
".: (, r}.

Quelgues dates importantes dans I 'histoire de I 'o.N. et dans
lrévolution des technigues appliguées dans la rLziculture.:

t 193 2-L952: La période coloniale connait rr,à représaille

{

?
t
I
I
I
I
I
I
t
I
t
t
t
t
T

I
I

i:'r.) 1940:

1947 s

1960:

: 196l r

paramil iÈaire.
Niono devient une
eoton .

I

zone de culture intensive r dc

Construction du barrage de Èlarka I a .

Par village il y a un instructeur t,echnigue
responsable pour 1500 à 2000 ha.
Eehec de I 'essai de motorisation à Molodo.
rntroducÈion de la culture attelée. premier eEgai
de repiguage par des Chinois.
L I O. N. est national isé .

L'o.N. Èourne bien. certains pâysans s'enrichissent
ee gui ne correspond pas avec le régime socialisÈe.
Les coopératives (copiées sur le modèle des kibboutz
en rsraël ) eonnaissent un rendement Èrès faible
entre autres parce gue le paysân ressentait la
production du champ col lectif conrme un tribut à
payer à lfétat.
Le Service de production s I occupe de la
commercial isation des produits agricoleg, de
I 'éguipement et des animaux et assure I 'agsistance
dans les coopératives.
Dernières exportations de rLz du Mali.
Baisse de la production à cauae de raisons â!frs-
technigues (le drainage, le planage, le rlz sauvage
... l. Le Mali doit importer du tiz pour la première
fois dang I 'histoire .

coup d'état par res militaires. Moussa Traore
remplace Modibo Keit,a. Le secteur rural devienÈ le
premier point d t acEion pol iÈique.

L962 z

1964:

1965:
1965-1969:

"'1968:



1984:
,

1986:

1970: L'objectif de I'O.N. devient I'autosuffisanee
riz pour le Mali. Les militaires instaurent
riziculture comme culture obligatoire à I rO.N. J

importations du riz sont devenuee trop importan

et la culture du coton est déficitaire, PreE

tous leg paysans sont endettés. Le réseaui

commerc ial isation du tiz est monoglol igé 1

I'g.p.A.M. Toutes "les Borties fralauleuges" du

sont sanctionnées par la Pol ice économique.
paysans sont terrorisés Par le régime militaire
suivent au maximum les .lois de I tO.N. de cra
d t être sanct,ionnés ou évincés.

L97 4-L979: AugmenÈation de la Production aPrès la secher

de 1973 . Amél ioration de I 'éguiPement, de

fertil isation, de I 'état des boeufs et
techniques culturales.

L977 -1978: Réhabi t itabion de I 'O.N. avec I 'aide de dif fér
bafrurs de fondj: la Banque Mondiale, le P.N.U.

la c. C. C. E. I I ' Université de Wageningen ( Pays-

le Ministère de la Coopération Néerlandaise.
1980: Les rendements sonf réduits de moitié, suite à

blocages socio-économiques mais pas d'o

1981:

techn iques .

Instal lation du Centre de

pour la formation et le
ItO.N..

Formation Agricole à N

recyclage des agent

1981 -1985 : La création des Associabions Vil lageoises
mettre fin à la destruction systématigue par I t

de toutses les sÈructureE internes qui permetten

paysans de storganiser.
Suppression de la pol ice économigue

libéralisation du commerce du paddy.

Le projet Retail esE mis en Place.

I
ï
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I.2.2. Le projet RetaiJ, un test d'intensificaÈion

Financé par la c. c. c. E. ( caisse centrale de la coopératLon i

Economique l , sous f orme de crédit, le pro jet Ret,ail est une réSronse
de la Franee à une demande de -réhabi I iÈat ion de I , o. N.
Le mauvais fonctionnement du réseau hydrauligue et le . mauvaia
planage des Parcelles (Iiés à la conception de I'améiagenenÈ EourI'irrigation du coton et surtout à son manque àrentretienl
faisaient de la réhabi I itation du syst,ème d' irrigation le ,préalable
à toute intensification.
Depuis 1986 le Proiet réaménage le foncier {ans le sect,eur Sahelde la zone de Niono après une réhabilitaÈion complète du,réseau
hydrauligue sur le canal Retail.
Le casier Retail couvre 4000 ha dont une première tranche de 1300ha a éÈé réaménagée de 19g6 à 19g9.

La struct
Actuel lenrent le pro jeÈ compte cing vorets:
1 ) La Formation organisation paysanne ( F. o. p. )
2', La gestion de l 'eau pour il irrigation
3 ) Le suivi évaluation
4l La gestion eÈ l 'administration du projeÈ
5 ) La Recherche-Développement (R.D. )

La R ' D ' est le voleÈ dans leguel la présent,e étude a été faite.Elle s'occupe de I'expérimentation en milieu contrôlé et en mitieu
Paysan.
La R ' D o s'occupe aussi de I 'analyse du f onct,ionnement des
exploibations agricoles, des sysÈèmes de productions. En l9gg, deuxstagiaires ont fait, une ét,ude du fonctionnement des exploitations.
Le présent travail trait,e des it,inéraires technigues.
En général Èous les problèmes agronomiques r Çui ae posent au
$eÈail, sont envisagés dans le volet R.D. .

Zone d I inÈervention.
Le projet Ret,ail est implanté dans les structures de I rO.N. dansla zone de Niono au aecteur sahel. lrois villages sont complèÈement
réaménagés: Niono Coloni (Nl, , Nango (N3 I et Sassa_Godji (N{} . Un
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Obiectifs du proiet:
Le projet a trois grands
.réhabilitat,ion de I fO.N. :

11

objectifs dans le cadre de la

t
I

1, Assurer la sécurité foncière au paysan. (voir partie Iv,
2, Décentralisation du pouvoir de I rO.N..

:3, Ltintensification de la riziculture:
a I Nivel lemenÈ des parcel les à 10 cm près i'

bl Compartimentage deg pareelles dans deg bassins de'30 ârêre'
cl Àttribution du permis d'occupation de terre.
d ! Diminution de la superficie cultivée par famil le.
Attribution d'un hectare par TH et obligaÈion de prendre au

tpt- minimum 2!-l4ga de la superf icie en D.c.
e) Attribution de 2 ares pa; personne active pour la culture
maralchaire.
t, rntroduction des variétés à haut rendement.

l5og l L'ut'il isation des engrais chimiques . Au minimum Ékglha
d'urée uUEkglha de phosphate .daânl'rott)lt. So,* conScillir,
h) fntroduction du repiguage.

Dans les zones réaménagées nous trou.rons donc trois Èypes de
terroirs. Les parcelles de simple culture (S.C. ), les parcelles de
double culture (D.e. êJr hivernage + e.s.) eÈ les parcelles de
maralchage. une quaÈrième zone est confiée au village pour usage
mult,iple: parc des animaux, zone reboiséer zon€ de paturage etc.

Le réseau hvdrau-l ique au Reta i I :

Lfeau d'irrigation de la zone réaménagée est fournie par le canal
Retdil, le distributeur. Chague village est alfimenté par un
part iteur . Les partiteura Jet,tent I eur eau dane I es arroseurs et
lee Percel les reçoivent I I eau des rigoles. A côté de ehague

çarcelle il y a un drain gui évacue l'eau de drainage dang le
régeau de drainage.

I
I
I
I
t
I
t
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Figure I.2.2. ( b ) : Le réseau hydraul ique

Lès différents tvpes dç terroir étudiés:

Figure I.2.2. (cl:
cârrrlt rr 1,'o.P.

Les terroirs dans la zone ét,udiée:

fo. to^^a q,"^rt g'-c?ï3
0'O. N. rrn a;à 

,1^^; 
n-yrlt Q 

t

ù".t,*..5q .lt {1. zo.^r.-qr*,ri

fo "-o-.. J"^ .^ tbr r.ea p
di[.t e. P.

U" "stAïc.l.e
?r*.- nrbæ^i"^,o.qti p"^ I Rt"rÇ Ut- Z. R, ) Do^^,:.,
Àt Qtg.Rr"^t.qQ-^J 

".-.ç 
4"^^I" J^; .atlr- a.o^^G 1 Ntorto

\,
4)
ul
F
ô
-I
F
vl

A
f-nÈrtrÈu R- (âd-

isxc o--d,-ïit p.o,.. Q'O.d.
Àtt Z.N.R, Q.*.rro.n.trâ,r^ d-
c'rr3ri) : Sf.ooo P.o.

Zo"'.r. Cn ^,trt,tr Pt^
& rfÉ q*.rt

Q.ooo r*q' .

H^otr-'. Coat n

I n' 
I

l'o I

crltr. za..-ra^'b po^lcr G.t' -SâstA - GoùJr
fr t'c-Qr^g.QeÀ : Tr cnBou êou

Commentaire de la figure I.2.2. (c):
z . N. R . r zone aménagée par I I o. N. dite zone Non Réamé
Ri z icul t.ure extensive .

Z . R. : Zone Réaménagée ( depuis 1986 ) par le Retail . Rizicu
inÈensive
H.C. : Zone, hors aménagemenÈ de I tO.N., mais gui reçoit
drainage de la zone aménagée par I 'o. N. . Dit,e les hors
( H. e. ) . La riziculture extensive y est possible.

lf
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PARTIts I I Objectifs et méthode.

, ff .1. Object,ifs

Cette éÈude abouti à un diagnostic des itinéraires technigues
(f.1. ! et du mécanisme de prise de décision. Lraccent est mis aur
la zone .- réaménagée par Ie proJeÈ ReÈail , où noo" étudJ.ons
I'adaptation et la diversité des techniguea de lrinteheifiaaÈion.
Pour mieux lea comprendre, une analyse de la zone ngn-réarnénagée
est indispensable. Paralèllement I'analyse de la riziculture en
hors casier cornplète I 'étude et nous permeÈ. de comparer toue leg
types de rizicultures à lfo.N. eÈ leurs interactions.

L'analyse des r . T. de quatre ' campagnes , dessine la situation
actuel le et I 'avenir des paysans de la Z.R. , montre les pointe
diff iciles de I I intensif icat,ionl et fait ressortir des éléments
qui sont à améliorer.
L'étude se termine avec une appréciation des différentes I.1.. Pour
le jugement nous avons retenu deux critères: la production par.ha
et la production du travail.

II .2. Mét,hode et démarche d ' étude

f f . 2. 1 . Concept des itinéraires techniques

A Définitions
Une première définition des itinéraires technigues ( I.T. ) vient de
Sebil lotte ( 1978 ) :

'Une guite logique et ordonnée de t,echniques culturales appliguéee
à une espèce végét,ale cultivée. Cette suite logique est basée aur
une rêflexion des liaison existantes. Ces liaisons sont:

I
l'**

I:
I
t
I
t
I
t

_/ LES TECNIQUES
I

^rf 
euLruRÀLEs \\

f ./ \- \
/\r

LE MILIEU - LE PEUPLEMENT. .

PHYSIQUE VEGETAL

I
I
l_
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sebi I lotte abandonne ici I 'ancienne bhéorie que les techniq
culturales ont seulement une influence sur le rendement.

Milleville (1984) met I faccent sur le fait que
itinéraire t,echnique né sont pas une

les composants dl
su.ite d'opérati

sont I iées r €t sont ;un ensemble da
influence aur I'autre'

sanon ( 1987 ) discerne les r . T. êt les pratiquee :

'un r.T. est une opération ou une suite d'ropéraÈions et la prati
de I'opération ou Itensembre des opérations.
une pratigue par contre est,.la gestion drune opéraÈion, la mani
concrèt,e d I agir des agriculteurs. '.

rl faut remarguer que souvent dans la lit,térature, il y a
confusion ent,re les r.T. et le système de culture:
Dans "Cornprendre une économique rurale" de l, rpD ( 19gl ) p 37 ,
appelle le système de culture "... I'ensemble des Èeehniques li
lgs uns aux autfês... n

r RelaÈion I.T.. - rendement

Lf objectif d'une exploitation agricole est la
ou/et animale.

produet,ion végé

Les technigues que le paysan uti I ise en
décigions gu'il prend vont déÈerminer cette
analyser la production d'une exploitation il

; pâsser par les I . T.
faut obligatoir

indépendanÈes .

Les actions et les décisions
lequel chague élément, a une

combinaison avec
product,ion. Donc

ri.1.',rLf ét,Ude des I.T.
,storganisent, pour
I e mi I ieu optima I

nous permeÈ

atteindre ses
pour atteindre

de savoir comment lee
objectifs. Le paysan va
la production optimale.

Pa
che

dtune

Dan

ûl

T
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une étude des r . T. montre . aussi la diversité
technigues util isées et permet d'amél iorer les
paysan grace à I texpérience drun auùre.
- Si on fait une étude des f .T., on dininue Ie risque d,êÈre

i-:rJ fr' ssnlionté avec des conséquencee imprévue: aprèa âvolr introduit,.''' ,.dê! nouvclleg techniquca dans un syatène de culture.
Parfois, dane des syatèroea agraires gérés par l'état, c.esÈ

' lrétat gui déterrnine lea f .T. et qui oblige les paysans à les
. guivre (Schreyger, 1984r. llais nemê entre lee limiteg d'un tel

ayatène, chaque payaan appliqriera les lois différemment à son
exploitation, eÈ aura sa propre conduite de culture, adaptée à son
ayaÈène de production.

TT..2.2, Protocole dréÈude

IL2.2.L. Présentation de I 'échantil lon

Comme base d+-dÀ.rrarére, la R. D. util ise unt échanti I lon élargie de
de 65 E.A. ( exploiÈation agricole ) ,

selectionnées sur I a base des critères st,ructurel I es ( Ia SAU, la
siÈuation démographigue, Irannée d'inst,allation, ...1 et
gualitatifs (la situaEion de résidence, I'exist,ence d'une autre
activité para-agricole, la situation d'endett,ement, . . . ) .
Pour des éÈudes plus détaillées, la R.D. utilise un échantillon
restreint de 20 exPloitations gui se situent comme suit,:

milieu, il va chercher les
Les f.T. réflètent donc le

t-5

techniques et les décisions optimales.
fonctionnement d'une exploitaÈion,

des différentes
technigues d'un

REHARQOES

le premier village ré-
aménagé.

le village de la Z.R. le
plus loin de la vi I le de
Niono

SeulemenE 5 E.A.

ZONE VILLAGE et NOMBRE drE.A.

/Niono Coloni (Nl ): 9 E.A.
z,R. a-

\Sassa codji (N4l: 6 E.À.

,l

rr' Z.N.R,-|Tigabougou (N5): 5 E.A.
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Pour la z. R. I 'échantil Ion est réprésentatif.
Le village N5 est moins bien choisi comme représentant de la z,Ncar il fait f rontière à la Z.R. 2 et eonnait done des inf lueneedcett'e zone. f'lr".r it .d? Je<;l(arrat tccçtr;6lt cr d 1., H, 1
Dans I r annexe z figure un Èabreau avec
caractérist,iques de chaque exploitation.

I es principa

r I esÈ rare qu'oF t,rouve un seul r . T. par exproit,ation,
lrintérieur d'un r.T. Peuvent done exister différentes situatculturales' Dans I'analyser Dous nous limitons à la descriptio
I 'r ' T ' moyen par exploit,ation et, à mentionner les écarts aud'une même exploitation ainsi gue les raisons pour lesguelles
écarts exisÈenÈ.

II.2.2.2. Sources drinformaÈion

une exploration des données existanÈes
pour diriger I 'éEude et pour préparer
permet d'avoir une première idée de la
à chague fois la fiabilité de I , analyse

est, toujours intéress
les guesÈionnaires.

diversité et de cont,r0
de la situation act,ue

et nous trai
du stage,

Nous remontons dans le
Èoutes les câmpagnes
septembre.
L' hivernage I 9gg est I e
plus complètes.

J: l

temps jusgu'à la C.S. 19gg
suivantes jusgu'à la fin

-
. { i3il,,f, l

,;:1*ffii;1'

mieux étudié parce que les données éta

Depuis 1987 la R. D. guit les act,ivités des paysans sur repar I'int,ermédiaire de deux enguêÈeurs.

: " 
r Observations _sur le Èerrain:

,L'étude des r'T. demande un suivi continu des activités agric
Deux enguêÈeurs du projeÈ tiennent des fiches de suivis de c

# { *1t

famil le et la visitent au moins une fois par semaine \

te
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recueil, l ir les inf ormations sur Ies dates, les doses, les
Èechniques et l'état du champ.
( un exemple d'une fiche de suivi figure dans I 'annexe 3 ) .

Dans le cadre de lrétude des f.T., nous avons régulièremenÈ visité
les Parcelles dee 20 familles (une fois touE les quinze jours).
Les observations portaient sur l'avancement du travàil, la qualité
du tra.vail et des particularités par parcel le.. ;

Si le paysan était aur aon champ, nous lui posione des questiong
gur I I opéraÈion en eours.

Les hors casiers et les champs des cultures pluviales ont été
visiÈés seulement guelgues foie à cause de leur accessibilité
diffici le .

r Enquêtes:

Pour ne Pas trop déranger le paysan dans ses activités agricoles,
les particularités ont éEé notées sur le terrain et après le paysan
était enquêt,é à la maisoo.
Le quesÈionnaire de base devait fournir I'information générale pour
faire une analyse comparative des f.T. et il était, enrichi avec
guelques questions sur les parÈicularités observées sur le terrain
ou dans I ' information antérieure.

Les contacts instructifs avec les "personnes resour""." ont permis
de mieux comprendre I 'hisÈoire de L r O. N. et I es ehangements des
dernières années, êÈ d'avoir une idée du fonctionnement de I'o.N.
et de son influence sur les pratiques agricoles.

i (:;
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fI.3. ehronologie du stage
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Activités du stagiaire Calendrier agricole

JUrt

JUTI

Àon1

SEPT

Définition du

tionnaires et
suJet r Çrês-
observations

Décguverte de la rêgion, in-
troduction dans le projet.
P4lparation d'une restitution
sur les f.T. en 1988 pour des
réprésentants de I'O.N. Dé-
pouillemenÈ des données.

Suivi régul ier des parcel les
en S. e. et début de la D. e.
Enquêtes chez les paysans sur
la S.C.,

Suivi de la D,C. et début des

enquêtes sur I a D. e, la C. S .

et les H. C. . Intervieuws avec
les personnes recourses.
Mi-sepEembre fin du stage.

Récolte de la C.S. Début
de la préparation du sol
de la S. e. et inetal lat .

de la pépinière en Z.R.
Labour en Z.N.R.

Préparation du sol et dé-
but rlu repiguage en Z . R .

Semis et hersage en Z . N. R .

P I ein repiquage en Z ,R .

fnstallation du riz en

H. C. . Labour de la D. e.

Repiquage sur la D.C..
Désherbage de la S.C. €rl
Z.R. eÈ en Z.N.R. Repos
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PÀRTIE I f f Description et analyse des it,inérai res techniques

IIf.1. Les grands types d'itinéraire technigue

f f f .1.1 . Lt évolution des iti.néraires pratigués à I rO.N. et Ies
raisons de choix de ces itinéraires.

' ----- ----- ----
Lrévolution des I.T dans I'histoire de I to.N. jusqurau moment du

' 'réaménagement figure dans ltannexe 6.
La riziculture avant I'arrivée du projet Retail était extensive.
Lâ Z.N.R. donne une bonne image de la situation à ce moment.
fei suit une analyse détaillée des I.1. praÈigués par les paysang
de la Z.N.R. et de la z.R. Chague fois, les raisons qui dét,erminent

" le choix de leur f.T. sont citées.
Pour permettre de comparer les technigues des deux zones, I'analyse
est, présenÈée sous forme de tableaux.
Les cing blocs d'opéraÈions sont reparÈis dans trois tableaux:

A La préparaÈion du sol Tableau rrr.1.1.(a), p zo
B Le semis et le repiquage Tableau rrr.1.1.(b), p 2L

e L'enÈretien de la culture Tableau IIf.1.1.(e), p 31

D Le gardiennage
E La réco I te et I e battage

sont indigués par le
après chaque t,abl eau.

Commentaires sur le tableau fff.1.1.(a): préparabion du sol

Le labour en Z.N.R. !

I i"":

I
I
I
I
I
I
I

Les points gui fonÈ objet d'un commentaire
signe: "r". Les commentaires sonE regroupés

Pour ceux qui préirriguent, I ' idéal est de commencer
quand le sol est encore un peu trop humide. sinon on

, 'labourer les dernières parcel les en état, sec, vu
r.nécessaire pour labourer des grandes superficies.

...u ;.

le labour
risgue de
I e tempsI'

1,"

l'
I
I
I
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Le tl-pe de labour adapté à la Z. N. R. est
Fel lemberg" (Voir figure fff. l.1. (d ) ) .

le labour "à la

Figure IfI .1.1. (dl : Le labour à la Fellemberg et à I'inverse:

âirrr.Lcq Â. Q*
nrba.n*,r,--. rr-b
.Â. Qa bsrl*-

0* lt;^qtt^t-

f. 0*0*.^' è 8^ F.0Lt*.b.1â:

la

Drâqr^'.a â, cFhi f-)
.&3^^llror.

fa lo.9o..r,"ta 0t ù..r*r*,* "

D.,&^b J* L9...^

Le labour à la Fel lemberg présente un grand inconvénient,
dérayure qui reste au milieu de la parcelle.

Les dispositions prises pour éviter eetÈe dérayure sont:
Le labour "à I'inverse" (Voir la figure III.1.1. (d ) )

Le labour 'en planches'. On divise la Parcelle en deux ou en

plusieurs planches. Chaque planche est labourée à la Fellemberg ce

qui provogue différentes petites dérayures eÈ des Petites diguettes
moins génantes que la grande dérayure au milieu.
Si on change chague année la direction des planches, on maintienE

un bon planage
Fermeture de la dérayure avec la daba, à la mainr êD hersant ou

en planant.

Normalementr o11 divise chaque grande parcelle dans des unités plus
petites (des planchesl. Lea unités plus petite8râcc.our,ci-qsenç lqs
lignes de travail. À chague Èournant les boeufs peuvenÈ se rePoser

et pendant qutils tournenÈ, la charrue est enlevée du sol, ce qui

diminue la charge sur le joug et eviÈe les blessUfês.
Le labour en 2.R.3



I
,o,l# n,

t
f"i

23

La ,rnise en boue est la préparation du sol adaptée au repiguâgê,
mais le t,ravail dans I'eau, nécessaire pour la mise en boue, ntest

., ,, , Pâs encore épandu. C' est Èrop f at,iganÈ pour les boeuf e i',ijeÈe ê1
plus , i l s risguent de se casser les pat&s s'il s s'enfoncent trop
dans la boue.

ft Seton Le Lous (19871, les zébus peulhs sont peu adaptée au labour

$a"t* I'egu. rls peuvent t,ravailler trois heuree par Jour..dane la
f boue cont,re cing heures par jour si le sol est ""o. 

i

'i
*. Ë. ., 1' ..

Néanmoins, le paysan peut être obligé de labourer dans lteau à
cause des difficultés de drainage. 

.

Àux paysans gui ont des probl èmes de drainage e oD .conseil te de

.: labourer d'abord les parties basses avant gue les grande3 ,,:pluies
ntarriventr '

Les boeufs de labour:
Pour le labour le paysan dispose de deux à dix boeufs. Un attelage
est conduit par deux ou Èrois personnes.
Lrétat des boeufs est, important pour la vitesse et la gualité du
travail (voir en dessous: réglage de la charrue).
Au début de I 'hivernage, p€ndant la soudure, les boeufs eont
nourris après le travai I .

Les Paysans préfèrenÈ des boeufs d r un certain âge. Les jeunes sont
mal dressés et on les meE bemporairement dans le eircuit pour les
habituer au labour. Les boeufs trop vieux perdent leur valeur à

I'abattoirf . Ëûffiill,cur,*tga'gc liùue "cntre ,5'eÈ" g-,ilnrr
Une maladie, un déces ou simplement, un manque de boeufs bouleverse
Profondément le calendrier ôgricole (voir partie Iff .L.2,1,

La charrue:
i Il y a deux grands Èypes de
'::'l'

ii , €t la charrue hol landaise .
R

.*f

, tril.

charrue à I'O.N.. La charrue tropiealellrf;
(Voir Èableau fIf.1.1. (e) I

I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I 

{"r- '

I
I
I



Tableau If f .1.1. (e): Les types de charrues à I 'O.N.
La charrue hol landaiset" charrue tropica I e He {l

d I origine hol landaise

Poids: 43 kg. Le dernier
modèle pèse 39 kg. *

versoir hél icoidale
Soc résistant '. r"

La charrue hol landaise
peuÈ travailler dans des

conditions plus lourdes '
eIIe est plus sclide eE

plus stable que la charrue
t ropica I e

caise elle dérive
de la charrue Bajac

Poids: 37 kg

Versoir cylindrique
- Soc d'une régistance faible
- La charrue LroPicale travaille
mieux dans des sols légers, Pâs

trop humide et à des faibles
profondeurs. El le est légere et
facile à maniPuler

I
*

I
J

I
{

I
i
I

I
I

i
I

pour un so I trop humide , envahit Par les adventices, ou de

structure lourde, le paysan préfère la charrue hollandaise. Surtout
sur les sols de la D.e. €n hivernage, la charrue hol landaise fait
un bon labour. pour les cas contraires, il prend la tropicale. Ceux

qui n'ont pas le choix prennent le matériel qui est, à leur
disposition.

Le réglage de la charrue:
pour le Èransport de la charrue le paysan est obl igé de dérègler

la hauteur du soc, pour qutil ne touche pas au sol. En arrivant, au

champ, iI doit donc chague fois régler la profondeur du labour.
I I le fait en fonction:
1 ) de I | état des boeufs
si les boeuf s sonÈ f atigués , i I diminue la prof ondeur du t,ravai I .

2l du tyPe de sol.
En général, on laboure à une profondeur plus grande si le sol est
lourd . ?

3) De I'humidit'é du 8ol:
Un sol sec: labour superficiel parce que le sol est très

dur et le problème d'enfouissement d'adventices ne se Pose

Pas.
Un sol humide: si le sol a une bonne humidité, ur labour ne 

I

t
'i

I
I
I

I

I.{

I

I
I
t
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sol meuble avec peu

sinon les boeuf s. jr i

Note aur lréquipement:
Lfexécution des opérations
Les boeufs sont le facteur
'une charrue eÈ une herge.
Deux données sont importantes:
1 ) Etre propriéÈaire de boeufs ou non

2, Le nombre de boeufs actifs par ha.
Six familles nront pas de boeufs de labour (on les appellera lee
non-éguipés ) .

En S.e. la moyenne des boeufs aetifs en HfV. est 1 boeuffha. Quatre
E.A. sont bien équipées (plus de 1 boeuf/ha): deux d'entre elles
sonÈ de petite taille (eÈ non-endettées), une est une grande E.A.
( Peulh ) et la dernière est de tai I le moyerrrrê.

Deux des trois E.A. peu équipées (0.5 boeufs/ha) sont, des grandes
E.4..
Une grande E. A. â plus de 7 .5 ha , une E . A. de Eail le moyenne a

entre 5 et 7.5 ha et, une petite E.A. possède entre 2 et 3 ha.

Le hersaqe:
Il existe deux Èypes de herses à I'o.N.:

1) La herse hollandaise en forme rectangulaire
ni*+f-Lcu.- dcvanÈ r

2', La herse zLg-zag en forme de gril le.. El le est, constiÈuée
de dêux parties connectées par des ehaines.

La herse zlg-zag est plus large, plus légère et plus appréciée par
les paysans que la heree hollandaise parce gurelle casse mieux les

, motÈes.
r -1 . ï lLes espaces entre les dents sont plus larges r cê qui permeÈ

"'' -i.tlrévacuation des chaumes et la pail le sur des parcelles envahit
par les mauvaises herbes. La herse hol landaise est plus vite
bouchée par les adventices et les chaumes.

fatigue pas les boeufs et donne un
d t advent ices .

Un sol- inondé: un labour superficiel
s t enfoncent.

l;r'"i 
f ' ';

I
I
I

i'4.
i

aal

lourdes dépend surÈout de: I '.éguip€$êot.
limitant. Presgue tout led paysans ont

I

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t

Le planaqe:

-ç'1"rr;6[--
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Tous les €àe.€s_d€ village ont recu deux barres nivelleuses .Ji
pr.icl -s-I-:lr<, qui sont à la disposition de tous les paysans. Quelques'' 'o rgi:ir fimilles en ont acheté une. si la barie esÈ bien utilisée, elle

est très efficace.
.# f" seul inconvénient est que le planage avec la barre est une
*i

n opération épuisante pour les boeufs. .

Commentaire spr le tableau fff.1.1.(bl: Le gemie et le repiquage:

Le semis en Z. N. R. l

t Les variét,és de aemence:

I
I
I

4l

I

'f;
t

:1

tr
5

t

1' Le cambia[,a:
Cette variété a un gott
production et une conduite

apprécié pô r les payEans, une bonne

facile.

2l Le BHZ:

El le pigue les mains au moment du semis et blesse les yeux au

moment de la récolte.
Un sac de BH2 pèse moins qu'un sac de Gambiaca, le poids par

volume esÈ donc plus faible.
Son cycle est plus long (Parfois le paysan cult,ive les deux

variétés pour échelonner la récolte! ).
Le BHz par contre résisÈe mieux aux mauvaises herbes que le

Gambiaca, gui souffre beaucoup de la concurr€ocêr

3 ) Le D-52-37 :

Une variété qui était très ut,il isée dans le paesé mais gui est
actuel lement déconseil lée par I 'o. N . .

Le tableau lff.1.1. ( f I

s_électionnées à I'O.N.
. (ARPON, 19881 donne une idée des variét,és
et des variétés préféréeE dee paysane.
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Tableau fff. 2.4. ( f I : Les variétés de riz en Z . N. R.

I
I
I

:ri

I
I
l.
I
I
I
I

p,t, *'tdd ll

Origine:
Cycle:

1 ',..-' 
. 
,. t Hauteur:

,r * iil, " ., Rendenent:.. 
',","...1 "

Verse:
, r*, .r . Reponse engrais:

Pyricularioge:
Certains paysans

Ce t,ableau nous montre que
importants.
r 

- Le semis

tLe

Dans

POU r
..

le BH2 eÈ le Gambiaka sonÈ le plus

.,h

China

Jr><tywdtt
I 2 0 jours
non

90 cm

3-4 tonnes
res i stanÈ

eÈ le China
en dessous;

ah; ac

I
I
I
I
I

Les paysans ntonÈ pas appréeié le semoir mécanique
le mécanisme était trop fragile

I 15nc,
(

Pa rce que:

le semis en ligne exige un sarclage intensif pour luÈter contre
les advenÈices. Si on ne fait pas le sarclage, les adventices se
développent, plus facilement gu'avec le semis à la volée.

Le semis en Z.R.:
choix de la variét,é
la Z.R. I'O.N. a vulgarisé le BG pour I'hivernage
la C.S.. Leurs caractéristigues sont résumées ici

BG

Sri Lanka
135 jours
non

100 cm

5-6 tonnes
resist,anÈ
bonne
resistance res istance

gui ont eu des essais variétaux, ont gardé une

Production à
la ferme de I f O.N.

Choix du paysan

Année 198 6 t987' 198 6 L987 t

Clasg. dêg
var. gelon
la
préf êrence
de I fO.N. ou
du paysan

BH2

D 52-37
Gambiaka
BG 90

BH2

D 52-37
Gambiaka
H 15

BG 90

Habigang
Ctrina

D 52-37
BG 90

BH2

Gamb i a ka

BH2 I

Gambiaka
D 52-37
BG 90
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de leur récolte et disposent d'autres variétés.
vons constaté qu'en D.C., les paysans utilisent parfois
s de China pour lrhivernage. Surtout sur la place de bat
C.S., it y a beaucoup de grains qui repoussent. C'est,
solution pour ceux qui ne disposent pas de planÈs.
iminuer le risque de ne pas avoir de plants, la plupart
s ont des pépinières échelonnées dans le temps en sema

tes dif f érentes ou en f avorisant la c ro issa'nce tl 'une pa

r pépinière.

i
L t oriqine deg semences :

Si le paysân n'a pas réservé une partie de la récolte pour la
gemence, il en doit acheter à lfA.V. ou au marché. A ItA.lû-, il

*.beutacheterdelasemencesélectionnée.rlelR1
ct-JÆl n r )

'fLa Rl ese de la semence sélectionée par la ferme semencière de

l;;.N..1i,?LdistribuJ(ffiauxPaysanSsemenciersqui
en assurent la multiplication. Si le résult,at de cette
mulÈiplicaEioJgtËÀrrespond aux exigeances de l'o.N., ce dernier
!'achète pour 80 FCFA par kg au I ieu de 70 FCFA pour le paddy

ordinaire. LrO.N. commercialise cette semence sous le nom de R2,

A I 'À. v . cn a encore le choix entre la semence ordinaire, vanée,

triée et traitée chimiquement. Le traitement chimigue esÈ rarement
connu par lc paysan.

Conduite de la pépinière en Z.R. :

t La place d'installation de la pépinière 57-t: rL
(

Le réaménagenenÈ e prévu une place pépinière' par arroaeur.
.,, ,[ PourÈant, il y a beaucoup de paysans qui installent leur pépinière

dlans leur champ.

Ils préfèrent cette dernière soluÈion parce ques (oi 
'oot^)

''!';"-;;":" ;" la place pépinière et le champ est, trop st"na"Y
_ __!.L -

*ffi* lee..pistes aont aouvenÈ impraÈicableÊ âu nomenÈ du tran:port.
''Même en c.s. lee canaux peuvent iléborder et infonder lee piates.

..:.i..i le paysan peut plus facilenent enÈregenir et contrôler la
' pépinière dans aon chanp.

. Le6 avantages de la place pépinière:
6,.. .
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Pour l.r gest ion de I t eau il est plus intéressant de rempl ir une
au lieu de dix rigoles par arroseur.

,.- ABrès J'arrachage des plants, le sol est dur à cause des racines
et des plants rest,ants. Pour garder I 'homogénéité du champ, il est
préférable d'inst.aller la pépinière dans un endroit séparé du
champ.

- Le drainage de la pépinière dans
en eaue c€ qui pose des problèmes

saturer ce dernier
.ilabour.

champ peut
momenÈ du

. La préparation du gol dans la pépinière
NormelenenÈ, I'installation de la pépiniè.re Be feit, avant le
labour. si la pépinière eet dans te chanp, elle .est parfoi:
labourée au mêne nomenÈ que cetui-ci.
La plupart de payeans utilisent ra funure organique pour favorircr
la gerrnination et la croiesance, faciliter lrarrachage ou poui

' échelonner leurs pépinièrcs itans le ternps. Lee planÈs gui onÈ recu
la F.O. sont plus vite prêts pour le repiquage.
APrèg le labour, on peut faire un hersage eÈlou un planage.

. Beaucoup dc paysans travailrent en pranches. Des pranches sont de3
IrnLr gernCgrde I nr 50 à 2 n de largeur, qui sont. bien planés et qui sonÈ

séparéa par des pasaages.
. ces passages augmentenÈ r'accessibilité eÈ donc ra possibiliÈé de

contrôle et ils servent de barrières contre la dissémination deg
parasiÈes. I

t Entretien de la pépinière
Pour .la conduite de I'eau, les paysans suivent, en général lee
conseils de la F.O.P.: le matin, irrigation après le semisi le
soir, drainage; le lendemain matin de nouveau irrigation ainsi de
suiÈe, jusquf au moment où les plant,s ont 15 centimèt,res; maintien
dtune peLiÈe lame dteau Jusquf à I tarrachage.

'Mais il y a dcs paysans qui irriguent seulement, l? heures après le
aemis, ca r i I s craignent que les grains f lot,tent et, soient,

'' entrainés ôu moment du drainage . Après i I s suivent I e schéma ei-
dessus.
En dehors de

réal ité, s i

fl.t? tr t?- l- A1lao n.'r l -r
I a f umure organigue e on épande le pIa . et I ,uréL''.- ::-t)
I es plants ne restent pas trop longtemps dans la
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pépinière, la fertilisation est inutile.

t Ltarrachage et le transport
Un facteur déterminant pour le rendement esÈ I 'âge des plant,s . Les
racines des vieux plants cassent faci lement à I r arrachage; il s

peuvent aussi montrer des signes de carence et avoir dépassé le
stade de tallage. Une pause trop longue entre lfarrachage et le
repiquage cause un stress
Pendant I 'arrachage, les advent,ices sont, séparéeE des planÈs .

Le repicruaqe
Certains paysans préfèrent, repiguer dans la boue et, laissent leur
champ une dizaine de jours sans eau pour gue les racines puissent
bien se fixer et pour avoir ainsi une bonne reprise des plants.
D t autres repiguent dans I t eau. Le piétif,nement des repiqueurs casse
facilement les mottes de terre sous I reau et la lame d'eau empêche

la pousse les adventices . Après le repiguage, il s drainenÈ, sauf
ceux qui considèrent qu'une légère lame d'eau favorise le tallage.

Commentaire sur le tableau f f f .1.1. (c): Lrentret,ien de la culture,
le gardiennage et la récolte:

Le désherbaqe:

Quelques advenEices:
"f schaemum ruqosum': Cet,te plante a le même cycle quc le rlz,
craint les bas fonds et peut engendrer I'abandon de la parcelle

lrb'Orvza lon9idtaminata": Le - Diga est une planÈe pérenne gui a une

croissance plus rapide que le riz et un beeoin faible en eau. Le

rhizome survit facilement et à toutes les profondeurs.

hft*;f @: le riz rouge e3È à craindrc dana la
rizicul ture. æir**ery . ?

.-',.r+s.-, j$Jperaceae".: Le paysan ne ler ilésherbe pas Parcc que ils ont un

.riCf"l'f'.cycle trèg court et n I entrent pât^e:r concurrêncê avec le riz .

|ct'" t'r|
', *.brnÀ L t-

I
,{

I
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Conc I us ion

t Les teehniques en z.R. sont, ftdf performântes et, demandent un''suivi Fl"'f intensif ' une des limitations pour effectuer toutes IesopéraÈions conseillées, est le mangue de Èemps. Le calendrier enz'R' esÈ plus chargé qu'en z.tti.R., où le paysan trouve encore let'emps de cult'iver des champs hors casiers et des champ's de culturespluviales. ( fir:r e.rltrar ,o.llr tt1 h ft zr(,. l^, u!s: J<r H, c- 4 J+t,t Nous avong constat,
se sonr ;.,. "i:Fii#Y"? "iï:"î:" ï:i:"uî",ï ; : i::::"::"ï.::lsurt'out vrai Pour Tigabougou (le village éÈudiél un villâge voisinde ra z'R" Le mauvais nivellement détermine pour rn. grande partieles r'T' dans la z.N.R. et est le premier blocage pour uneintensification: Ie choix des variétés, la méthode de semis, I e

::::"t", 
la conduire d'eau, le comparrimenrage, le rype de labour,

Le repigua ge a ét,é
mais il n'y a pas
superf icie. lllrn

essayé par beaueoup de paysans de la Z.N.R.1
encc re de paysans l 'appr iguant sur toute r eu r

* une différence importante dans l'entretien de la culÈure , est,Ie désherbager eui est mieux effectué en z.R. guren z.N.R.t La réeolÈe et' le battage, des opérat,ions ÈradiÈionnel les, se f onÈde la même f açon en Z .R. eÈ en Z.N. R. .t En Z.N.R. on Èravailte par parcelle; le Iabour, le semis, laferÈilisaÈion et le hersage sont, 4 opérations consécutives. si Iepaysan travaille par opération, le t,emps enÈre le début eÈ la finde I'opération est' trop grand, vu la grandeur de Ia super.ficie.conÈrairement à la z 'R ' , le paysan esÈ obligé de t,ravail ler parparcelle et, non pas par opération.
t Après la réhabilitation de I rO.N., Ies différenÈs projet,s onÈintroduit des outil s adaptés à la riziculÈure intensive. Lesattelages sont amél iorés au niveau d | élevage des boeufs eË l es

*..' rl4 .'!"'!.

, . rt- l+.

I
I
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rrr. L.2. Les types de riziculture dans la zone étudiée

1 È",ir;r.,,- -.. ; ,. . ,,,Flgttt f II 'L '2' (a) ' : Les types de riziculture

I

: ZONE

ZONE

T

I
I
I
I
I
I

SAISON SECHE-+CASIER-..+EONTRE SATSON

(c.s.l

/ 1wÙar"e euLrsRE

/ / (D'e' )

REAMENACEE; /\/

I
I
I
t
I
t
I
I
I
l-

( z. R. ) \ /r cAsIE{
\r/\

\ HT'ERN o"{ \srupr,s euLTnRE
(s.e.lfl\

).uons eàsrnR

/ 
(H.e.)

NON-REAMENAGEE 

-} 

HIVERNAGE
(z.N.R.l \

\ .o, r ER--+ R r z T.'LTURE
EXTENSTVE

La différence entre les casiers et les hors casiers.

Lee hors casiers ( H. C. ) sont les terres qui ne sonÈ pag
enregistrées corune dee casiers par I'O.N.. Les conditions pour
I r atÈribution eonÈ différentes et la redevance n'esÈ pas touJour
la même gue pour les casiers.

., L" rédevance eet rrr[ impôÈ'grr. I es paysans de I I o. N . doivent payer
,pour I toccupation dee parcelles. Avec cet argent I tO.N. doit

"'r entretenir le réseau df irrigaÈion et asaurer le fonetionnement de
I'enÈreprise. Dans la z.N.R.; le paysan paye 4oo kg de paddy par

"ha' Par campagne et, en Z,R. , il paye 600 kglha en hivernage eE 400
kglha en C. S. , indépendant du faib gu' il cultive ou pàs o
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A I rO.N. il existe trois tyPe de H'C':
1 ) Il y a des parcel les H.e. qui sc t rouvent encore dans

Iraménagement des casiers mais qui ne sont pas classées comme

des cas iers . La redevance est 4 0 0 lcg de paddy Pa r ha comme en

' câS ier, o '^ ao !6; ' '

Z) I I y a des H. e. qui prof iÈenÈ de I 'eau. du réseau

d'irrigation des casiers (partiteurs, arroseurs ou rigoles)

:j.,. mais qui eont situés en dehors des casiers. Le p"yd.t Paye le

même montant gu t en cag ier 1 r'5 1'sol e1

3, En fin, il y a les "vraig hors câsiers" qui sont dépendanEs

des drains des casiers . Au moment où I es -drains sont i'empl is
(au cours du moie dtaott), les paysans font des trous dans les

digues du drain pour faire entrer I 'eau. rci la redevance est

v){ttlêc (a" nio kg de paddv Par ha' î Llh \t[t1

Dans Ies trois types de hors casier, nous trouvons des techniques

di fférentes. Les hors casiers dans I I aménagement des casiers

correspondent le plus à la riziculture intensive et les'vrais hors

casiers,, connaissenÈ la riziculÈure Ia plus extensive. Les

Eechnigues employées sur les vrais hors c.tsiers seront traitées

iei.
sur cerÈaines parcelles, le paysan doit défricher avant le labour-

Les arbusÈes sont coupés et brtlés'
Après le nettOyage de la Parcelle, le Paysan a un temps limiÈé Pour

I'installation de la culture. Le début du Iabour est déterminé Par

les pluies. La parcelle doit êÈre semée et hersée avant I'arrivée

de l,eau drirrigation. Les hors casiers ne sonÈ pas cloisonnés, ce

gui implique gue Èoutes les parcelles reçoivent I'eau d'irrigation,

dès lors que les premiers paysanE ouvrent les digues du drain pour

irriguer leurs Parcel les '
CeÈÈe mauvaise mai,trise d t eau détermine toutes les Èechniques

O

culturales:
r.1."; Le,-calendrier agricole

I e choix de la variété: Pai I le longue

r. - .la fertilisaÈion: l'épandage des engrais chimiquea est très rare

parce que les parcelles ne sont Pas cloigonnées.

le désherbage des parcel les inondées est diffiei le

I
I



";f$:

III.2. Analyse de la

35

conduite du rLz en f988 et 1989

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
T

l
I
I

,; : ,( III.1. ) e

{

i 'J ' ';i'; guatre campagnes: la contre saiaon et I rhivernage de 1988 eÈ
1989.
L'f.T. moyen et les particularités de chague
exPlicitées.
LeE données dét,a i I lées f igurent dans I 'annexe

f f f .2,2. Présentat,ion et quantif ication des grands Èypes de
riziculture.

ffI.2.L. InLroduction

Dans ce chapitre on

riziculture qui sont

't'i

veut illustrer les différents types de
présentés dans le chapitre précédent

campagne seront

3

PIÀN:

A. L' hive rnage ( HIV. )

A.1. HrV. 'gg
a ) fntroduction
b ) Di ffé renc iation
el La fertilisation
d ) Le ca I endrier agricole
e l Chevauchement S. C. -D. C .
f l Chevauchement C.S.-HfV.
g ) Temps de travaux
h ) Conc I usion

A.2. Hrv. 'gg
a I I ntroduct,ion
b ) Différenciation

. c) Quelgues opérations
d I Le ca I endrier agricole
e ) Chevauchement C. S. -HfV.
f) Influence des H.C. êt C.p.
g) La D.e. en 1989'.''' rr ' ht L'int.ensif ication, ,...

i---4. 3 . Dif f érences ent,re . t Bg et 'g9 ,

1r ;.:r::;,S;.fi*..1i,i1.. rr r ,

B. La conÈre gaison (C.S. I
8.1. La C.S. '88

a I fntroduction
b ) Différenc iation
c) La fertilisation
d ) Le calendrier
el Conclusion

8.2. La e.S. t89
a ) Introduction
b ) Dif f érenc iat, ion
c ) La ferti I isation
d, Le calendrier
e ) Conclusion

8.3. Conclugion

A. 4 . Conc lus ion
lie Comparaison entre lrhivernage et la contre saison

l:r'Ê '.J[-, *

D La zone non-réaménagée
.i

E Conclusions des différentes campagnes
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A. Lrhivernaqe

A.'1. Lthiv-ernaqe 1988

a l InEroduction

La pluPart des Paysans ont conmeneé aasez tôt la canP;gne' en

de la C.S.. Une Petit'e E'À' 'it." Pasmai-Juin, avant la récolte
'' Ëultivé les Parcel les de la D.C. , certainement Parce qut el le

avait déJà un grand reÈard sur la S'C'

Un autre paysan a eu aes Parcelles de D'C' 'inondées et n'a

repigué qut en sePtembre'

b) Dif férenciation des I.T. êlr termes d'opérations

ef f ec t,uée s

Tableau f II .2.2. (al .: Opérations effecÈuéee en EIV' 1988

S.C. 3 Ceux qui ne font pas le hersage sont des Paysans ma I

éguipés ou non-équipés. Le planage est une oPération Peu

effectuée et ceux qui le font renoncent souvent au

he r sage

ceui gui n I ont pas comPartimenté sont des grandes

E.A. ou des familles non-équipées'

D.C.3 Le hersage et le planage sont Peu effectués'

a

ï a_t_ir une relation enÈre le niveau d'équipement et l'erécuÈion

"rdes opérationg?
s.c.! Trois des quatre paysans qui eont bien équipés font le

hersage'. 5 dee 7 qui sonÈ mal éguiBés, ne font Pa8 le hersage '

pour le planage il ne semble pas y avoir de relation'

D.c. ! Les quatre famitles qui font le hersage ou Ie planage son'

toutee bien équiPées '
Apparenment il Y a une relationt

DigueÈtesdésherb.P I anageEersage
L4/L5
LL/L4

( proportion defamillesayanteffectuél'opération.)

I
I
I
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J r L.r l-erurlisatron

Tableau f f f .2.2. (b). Les doses d'engrais en kglha

T-'CTYENNE E.T. ÈlrN. MÀX.

S. C.

'..; t:

D. C.

P. à.
UREE

P. A.
UREE

96 .3

L75.4
85

r42

2L,4
51 .6
40.0
48 ,2

56

74

36

7L

L32
266
166

234
( en kglha I

S.c.: Les E.A. qui épandent le plus d'engrais de fond (plus de
L20 kglhal sont deux petiteg E.Àr Don endettées. Ceux qui en
épandent, peu (moins de 100 kg/hal sont des grandee E.Ao ou des
E.A. endettées. La dose épandue correspond à la doae conseillée
(100 kg/hal et, la variation est faible.
Les peLites E.A. non-endet,tées épandent le plus d'urée et les
endeÈtées le moins. Une seule fanille ne fractionne pâ8o

D.C.: La plupart des paysans apporÈent des doses inférieures aux
doses conseillées (150 à 200 kg/hal. Quatre familles nrapportent
qu' une seule fraction d r urée, Çlui est in férieure
conseillée. Les E,A. moyennes et grandes apport,ent
moins de 150 kglha.
Les fami I les gui apportent beaucoup d 'urée ( pl us de 200 kglha )

sont des famil les riches.
A chaque campagne certains paysans épandenÈ Ie P.A. et.Iturée
ensemble.

d ) Le calendrier agricole

En hivernage, le calendrier agricole est très chargé. Les

jauPerficies à cultiver gont importantes et ront souvent
. _dispersées sur différents endroits: les parcel leE de la -S.C. r

'i-'€e la D.C.1 dr nerelehage, les H.C., les champs de mil.
Le paysan est donc obligé de bien planifier son calendrier.

Les dates des différenÈes opérations sont représent,ées dans le
calendrier À.1.(c).

D
,I ,t
I

I
I

à

en

I
I
I
I
T

I
t
I
t
I
I
I

la dose
généra I
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eneore se corriger car leurs suPerficies

Ies dernièreg garderont leur retard au

la D.C. âPrès le rePiquage

la date du labour en D'C' '

=|-tt 
drtrl cnÈrr t:rquctler la plupert dcr P'yrrn!

rlrl lrcnt I toPérrtion'

' <r ti4tr Grrlturr = 
Doubh crrlÈurl

Commentaire aur le calendrier
La préparation du sol et Ie repiquaqe:

s.c.3 Le premier retard dans le carendrier Be situe au niveau

du labour. ce sonÈ des petites E'A' gui nfOnt Pa8 dtéquiPement

.et,dee grandes E.A, mal ég'ipées qui terninent tard re labour

de.rlquq?, ssurfaces '
Les Premièrea Peuvent
sont regÈreintes mais

court de la gaigon '
D.C.3 La plupart commence le labour de

de la S.C.; ce dernier détermine donc

æ
:lto

Lrâqe des Plants

,i I,l
I
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Comme le repiquage s'étale souvent sur guelgues semaines, il est
consei I lé d'échel onner les pépinières .

La planification deg différentes daÈes de semig et, des quant,ités
de pépinières nécegsaires pour couvrir la surface à repiquer,
E oae gouvent des problèmeg. Le résul tat est que lee palzaana
repiguent des plants trop vieut.

r1 
"i' 

:

Tableau 4.1.(dl La répartition de l'âge des planta. '

ltoyenne E. T. F!TN. T{AX. (de30j. 30-40j. )de40J.
S. C.

D.C.
35 jours
44 jours

7 27 50

16 25 87

5/15 s/ts 5/15
I/L4 3/L4 L0/L4

(en jours et en proportion de famillesl

D.C.t En D.C. les plants sonÈ trop vieux au repiguage. La moyenne
dépaese largement les 30 Jours.

Quel les gont I eg cauaes erpl icat,ives de ce phénomène?
Les paysans n'échelonnent pas leurs pépinières. ( si

I réchelonnement a une influence sur l'âge ...?l
- La pépinière pour la D.e. est souvenÈ le dernier semis de la
S.C.. Une pépinière sur les parcelles de D.C. est rare. La

S.c.3 La moyenne d'âge des plants en s.c. est acceptable.
Lf échelonnement des dates de semis n'a apparemment, pas
drinfluence sur I'âge. Les paysans gui ont échelonné, n'ont pag
les plants les plus jeunes. La taille de lfE.A. par contr",f;
semble importantc' . Les grandes E.A r Fêpiquent des vieux plants f,
eE les petites repiquent des jeunes. I
Ce qui parait donc importanÈ pour l'âge des plants egÈ la périodeI
prise par le repiguage 3

6 fami I les sur I 5 repiguent pendanE une période de I à I O

jours. Les fami I I es gui repiguenÈ des jeunes plants en font
partie.

2 famil les sur 15 prennent, plus de 20 jours pour le repiquage.
Elles repiquent toutes les deux des vieux plants.
Pourtant, un des buts de I 'échelonnement est de couvrir des.
longues périodes de repiquage. Apparemment le paysan ne maltrise
pas eneore bien la Èechnigue d'échelonnement.

'. i

ns4ËK
r& Itli
rÊa +Ll-æ

I
I
I
I
T

I
I
T

I
I
I
I
I
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pépinière de la D.e. est donc installée pendant les activités
de la S.e. et le paysan a des difficultés à estimer la date de
repiquage sur la D.C.
7 Paysans sur 14 prennent simplement la dernière pépinière de
la S.e. pour repiquer la D.C.'.

Si nou: regardons Ie calendrier agricole, nous constatons que
les dates de semis en S.C. et en D.e. correspondent là peu prèe
mais que le repiquage en D.e. se faiË 10 à 15 Jours plus tard
qufen S.C., ce qui se reflète dans I râge des plants.

DaÈe de fertilisation
Qùelgues paysans épandent avanE le repiquage mais la plupart
épandent immédiatement après ( le riz esÈ au stade début f,taflage),
pour éviter que le P.A. brtle les pieds des repigueurs.
La première fraction d'urée vient s après le
repiquage(Ç*n.;,@''*f;l.11.P"9*îletladernièrefraction
entre 15 et 30 jours après la première fraction (épiaison début,
f loraison ) .

Date de désherbaqe
En S.C., on désherbe entre la première et la deuxième fraction
( en aott-septembre ) . En D. C. , I e désherbage est effecÈué en
sepÈembre-octobre et, souvent après la deuxième fraction d'urée.
Le calendrier de désherbage eeÈ donc plus respecté en s.C. guten
D. C.

Les dates de récolte et, de ba tÈage en hivernage n I onÈ pas
dtinfluence sur le calendrier de la C.S.. Le paysan a deux mois
pour ramasser sa réeolte.

Remarques:

A Sassa Godji aucun paysan ne repique t,6t en D.C.. Certainement
I'installat,ion de leurs cultures en H.C. â retardé le repiquage
de la D.C..

En S . e . et même en D. C. , oD consÈat,e souvent une pause de pl us
de 10 Jours entre la fin de la préparation du sol et le début du
repiquage. Dans la plupart des casr cê gont des petites E.Ar çIui
ont inst,al lé leur pépinière au moment où el les ont labouré leur
champ. Après le labour, elles attendent que les plants soient.
assez vigoureux pour le repiguage.
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Trois fami] les travail lent par parcel le, I es autres travaillent
par opération.

e ) Chevauchement enÈre S . C et D. C.

Normalementr on commence le labour de Ia D.e. après le repiquage
de la S.C.. Deux grandes E.A. commencent déjà le laboui en D.C.
pendant gue les salariés repiguent encore la S.C.. Oàux autrcs
familles font le labour de la D.er âvârt le r"piqoâge de la !1.C.'
Dans la moitié des cag, le désherbage des deux cultures-commence
seulement après le repiguage de la D.e. et gouvenÈ on dégherbe
les deux cultures pendant la même période. Un chevauchement du
désherbage de la s.e. âvêc .lf insÈallaÈion de la D.e. ê8t rare
(Seulement 2 paysans sur 14).
Nous avona constat,é qutau fur et à meaure que la gaieon avancc,
le calendrier de la D.e r B€ rapproche de celui de la S.C. . Urr

paysan à même récolté la D.e. avant la S.C. .

La D.e. avance beaucoup plus vite, car de nombreuses opérations
ne sont pas effectuées eÈ car les superficies sonÈ plus petsites.

f ) L' influence de la e. S . sur I t hivernage

Le tableau 4.1. ( g ) : Chevauchement entre C. S. et S.C.

r

I
I
T

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

l "'...j' r!ù

,N Période avant
le gardiennage

Gard iennage Ga rdiennage
et réeolte

Semis de
pépinière

0 LL/L3 L/L3

Prép. du

eol
L/L3 7 /L3 4/L3

Repiquage 0 0 L/13
(en proportion de

deux opérations. )

famil les gui ont connu le chevauchement des
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,seulemenL2famillesSurl3conmencentlacarnpagnede
après Ia récolte de la C'S" et ne connaissenÈ

;::":Ï:::"::; surrour un chevauchemenr enLre Ia préparation du

sol en S.C' et le gardiennage de la C'S"

::tr::rï;l;.ï ;î" opérarion qui esr assurée par les'enfants
5 rl rnâmc moment . Celmoment. ktltstgIrg Vq L s-Y"''

et sui F€ mobilise f 1"":::"" -1:---l::u'-,:"T::: iÏ":;t;:rbres de 'r^ f ami I re peuvent s ' occuper

:::':::::rrn, de ra s.cr aoor eénérarelnt. t1r_ï::T:::i:î'"i"
récolEe de la C'S"' une opération où toute la famille participe'

De plus, Ies payrans prennent souvent une pause après re batÈage

de Ia C.S', Pour amener la récolte à la maison et Pour régler des

affaires socio-économiques' ^ r

comme les pépinières sont semées avant ra réeolte de la c's' êf

lerepiquagecommenceaprèslaPauseposL-récolte,}'âgedes
plants peuL dépasser le seuil de 30 jours'

Lapériodeentrelarécoltedelac.SetlelabourdelaD.C.
nous donne une idée du temps de repos entre res deux cultures '

7 familles attendenÈ entre une et trois semaines et 6 familles

attendent Plus de trois semaines '

I ) Les temPs de travaux

une étude détail rée des temps de travaux et' de ra répartition

du trava i r entre sarariés et non-salariés ( aides + fami I Ie ) '

hommes,femmes,êDfantsesEdisponibledanslerapportduComité
de suivi de juin 1gg9 sur 

'hivernage 
19Bg-lggg ' rci suit une

ana lyse plus dirigée vera les I 'T ' '

o ' 'i ^-! de donner
Avant de commencer I t analyse ' 

il est nécesaa rre

::::t::: jr'r:'r',îî" remps de rravaur, on compre par Jour re

nombre de personnes gui ont travairlé au champ, guêlque soit Ie

.tempseffectifdetravail.LaaommedetoutescesPeraonnes
divisée par la superficie, noua donne les journées de travail

Parhectare(J.T./ha:UnePersonneguiatravaillésurlechamp
pendant un jour. une journée de travail compte 6 à I heures de

Lravai I ) '

I'hivernage
donc Pas de

,li $ lr.l
f,
4I

t
t

I T
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Un e):emr-' '- '": l; - .-c i r.-r cc:Lc noLio.r:
Si un pèTSan pai'e 10 salariés pour repiquer pendant 2 heures,
I 'opérat j.on prend 20 journées de travai I . S' il prend 2 rePigueurs
pour travailler 10 heures, I'opération prend deux journées Pour
f,aire I e même t ravai I . Ces chif f res sont donc une est imation
brute de I a réa I ité .

Nous avons analysé les temps de travaux pour Ie repiguage, le
désherbage et la préparation du sol. ;

Lfanalyse des temps de désherbage est difficile à meEtre en

relation avec I'opération du désherbage, car nous ne connâissons
pas le taux d'infestation de la parcel le.

ANALYSE

Graphigue A.l.(hl: lempe de travaux en S.e. êt D.C.i

WBLW,5
RECOLTE

ffilBLoc 1
GRRDIEN.

@8Læ,3
ENTRETIEN

EEELæ 2
REPIOLME

ieroc t
PREP. SOL

SI}PLE OJLTINE IXTEE OLTLRE

CùrpôgË

Temps de préparaÈion de sol:
En D.C. on consacre plus de temps au labour (X=?8.3 J.T./hai
E.T. =9.6) qu'en S.e. (X=24.6 J.T./ha; E.T.=11.8', certainement
parce gue Ie labour est plus difficile du fait de l'étaE du sol.
Les famil les gui prennent des salariés pour la préparation du

sol, ont des temps plus élevés que les autres familles.
On utilise moins de salariés en S.C. (X=8.9t) guten D.e
(X=16.2e"1 .

En S.C., il n'y a pas de relation enÉre les temps de Èravaux

pour la préparation du sol et le, nombre dropérations ( le he.rsage

et le planage) effect,uées. En D.e. Par contre, il y a une

relation.

:IBf€ E TRNVR.O{

Srnple e1 Oor.Ote tllture 1988

de travalx en J.T.zha
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Temps de repiquaqe:
Le temps de repiguage en D.e. (x= 46.g J.T./ha; E.T.=13.g) est
plus élevé gu'en S.C. (X=40.1 J.T. /hai E.T.=14.9).
un facteur qui est important, pour le temps de repiquage, est, re
Pourcent'age de salariés gui participent au repiguage. oans zL des
27 eas (s.'e.eÈ D.e- €hsembleI les familles gui ont pris beaucoup
(plus de 50t ) de salariés, ont des temps .de répiquage plus
faibles gue la moyenne et vice v€Fsâ.
L'hyPoÈhèse que -l es sa lar iée ae dépêehent pour terminer I eur
travai I ( le repiquage est payé par ha et, nori paa par jour l esÈ
done confirmée par les chiffres.

on peut se demander pourguoi on ne mobil ise pas tout,e la f ami I le
pour le dgslezûsge comme pour la récolte?

La récolte est traditionnel lement une opération où toute la
famille participe. chacun reçoit une (p"tit,e) rénumérat,ion en
nature et les dettes sont remboursées.

Le repiguage est une nouvel le opération qui n,a pas de
tradiÈion. e'est une oPération qui a une valeur bien déterminée
sur le marché de t rava i I et certains membres de I 'exploitation
préf èrent al ler repiquer chez un aut.re paysan, car le chef
d'exploit'ation ne rénumère jamais les membres de la fami t I e en
espèce' D'autres famil les préfèrent prendre des salariés pàrce
gue le repiguage est une opération pénible.

Temps de désherbaoe:
Le Èemps de désherbage est plus élévé en D.c (x-2?.g J.T. /tra;
E.1.=20.8.1 qu'en S.C. (X=I9.7 J.T./ha; E.T. =10.S1 , ou qui,!ff"'ffir. .1o"5t*t'r,*IS Èaur d, infestation 

".r 
t.. .u"".r*f,i+"1F,ç;:

. cornparé avec la s.c.. ( ch,tlrs ! c.ct'pftgu ! ). ii on engage des salarié. !o,r, le dégherbager on le fait en
, faible pourcêntâge.

.. Période de labouf et de repiouaqe:
Ltanalyse des temps de Èravaux ne donne pas drindicatlon sur Ia.
place du labour et du repiquage dans le calendrier.
Pour en avoir une meil leure idée, nous pouvons faire une analyse
des périodes, prises par I'opération (du début à la fin de

t

I
I
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I'opération). CeJa nous renseigne sur I'avancemenÈ de Itopération
mais pas sur le besoin en main dtoeuvre.
Le seul résultat, gui sort de I 'analyse '
pour effectuer une oPération, sont plus
simple culÈure. '

Tableau À.1. (hl: Lee p,ériodes de travail

est gue les périodes,
longues en D.e. guren

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Culture Sirnple culture Double culture
Prép. du sol
Repiguage

7,2 Jours/ha
6,2 jours/ha

9.7 jours/ha
9.9 jours/ha

La période de désherbage n'est pas comprise dane ce echéma, Parce
que le désherbage ne se fait pas pendanÈ une Période bien

déterminée, mais chaque fois gue le Paysan a un Peu de Èemps

I ibre .

Remarques:

Les temps de travaux, comme les périodes de Èravail, sont

beaucoup plus longues en D.e. quten S.C.. Les causes ne sont pâs

eneore analysées. Nous pouvons avancer guelques hypothèses:
r En D.e. le sol est beaucoup plus dur et plus difficile à

cultiver.
. Le paysan s'intéresse moins à la D.e. et est donc moins

soigneux.
i Le paysan esÈ s impl ement f at igué après la réeol t,e de C. S .

et I'insÈaltation de la S.C.. CeÈte hypothèse est renforcée
par le pourcentage plus élevé de salariés en D.er êr

comparaison avec I a S. C. .
t La D.C. €st interrompue par les activitég de la S.C.. Au

moment de la préparaEion du sol et le repiquage de la S.C.,
la D. e. n r â pas encore démaFFé. La S.C. €st donc moins

interromPue
- Les E.A. qui ont beaueoup dtaide sont 4 PeÈites E.A. dont troie
endett,ées . Les aides ne remplacent pas f orcémenÈ les sa lariés .

h ) Conc I us ions

. En D.C. , plus dropéraÈions sont sautées qut en S.C.
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t La plupart des parcel les en Z.R sont compartimentées.

t L | équipement est un facteur déterminant pour I 'exécution des

opéraÈions lourdes.

t L'endettement I imite les doses d t engrais en D. C.
:

t tg" petir." E.Ar Doo-€ndeÈtées épandent le plus d'engrais, les
grandes E.A. €t lee E.A. endeEÈées, le moins.

t Nous constaÈons que les doses .*Jr;9. sont plus f aibles qu'en
S.C. eÈ ne dépassent pas les doses/eongeillées. En D.C.1 il y a

plus de paysâns qui nrapportent pas la deuxième fraction d'urée.
Ces paysans ne font gu'un seul ' épandage ' gui n r esÈ même pas

supérieur au premier apporÈ des paysana gui fractionnent, ce qui
peuÈ justifier I'hypothèse qu'ils voulaient épandre une deuxième

fraction mais gutils manquaient d'engrais ou des moyens Pour en

acheter au moment de l'épandage. (Cregt la Période de soudurel).

t Les non-résidents apportent. beaucoup d'engrais. Les non-

résidents sont des cultivateurs qui ne résident Pas dans le
village. Souvent, I tagriculture n'est pas leur revenu principal.
I I s peuvenb épandre beaucoup d' engrais parce que leurs revenus

ext,ra-agricoles assurent l'achat des engrais. Lâ fertilisation
est aussi une opération culturale qui demande Peu de Èechnicité
et peu d'effort et permet d'augmenter sensiblemenÈ le rendement.

. Les facteurs déterminants pour le calendrier agricole sont

l'éguipement et la taille de I'E.4.. Une fois qu'une grande E.A.

a du retard, elle le gardera au cou1f, de la camPagne.

.i ' t Le pourcentage de sa I ariés détermine le temps de désherbage .

.. Les salariés repiquent plus vite que les membres de la famille
ce qui a une conséquenee sur la qualité du travail.

à?f l-rrr.' (-tr riê
: .- rl

, L | échelonnement des pépinières est pluÈôtt',r* mesure Pour
assurer la guantité des plants, au lieu de la qualité ( l'âgel .

Les grandes E.A. gont celles gui repiquent de vieux plants.

il
I
il
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r Nous avons constaté que Jes famrlles qui prennent beaucoup de

salariés sont souvent des famil lcs avec peu d'actifs par hectare.

i' ior L'endett,ement nta pas d'influence sur I'emploi des salariée.

t Le temps de repos du sol "ntt" la C.S. et la D.C. est limité.
:

t La S.C: chevauche surtout le gardiennage de la C.Sr.

a I IntroducEion

L' insÈa I laÈion de la campagnc a pri s du reÈard à cause de la
récolte de la C. S. ( voir f ) Chevauchement C. S. - hivernage l .

Quelques opérat,ions de la .S. C. ont été suivies en détail pendant

I'hivernage 1989. Ce sont la préparaÈion de sol et le repiquage.

euelques observations sur les aut res oPéraÈions et sur la D. C.

sont aussi notées.
L'échant i I lon a légèrement changé : une fami I le endetEée e

abandonné son exploitat,ion et, une autre famil le a été remplacée

par une famille du même Èype. C troo (,.-t.d1,.4,1, J.I|';C- f ,v.fvt.t

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

;

i

T

I
Ij
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4pffi+'r
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b ) Dif f érenciat j.on des f . T. en termes d'opérations
ef f ec tué'e s

Tableau A.2. (a) . : eréeution des opérations

En général, le paysan préirrigue, fait le labour à la Fellemberg,
fait un faucardage ou passe une deuxième fois avec la charrue aur
les pareelles trop envahies par,les mûuvaises herbes et termine
la préparation de sol avec un heisage.
Ceux qui épandent de la fumure organigue ont une charrette asine.
Dans 4 des 6 cas, le deuxième labour est à I'inversê.
3 des 4 paysans qui ne hersent pas ne sont pas équipés.
? famil les endettées et non-éguipées ne font ni le planage ni
I e hersage .

..

c ) Ana I yse déta i I I ée de que lgues opé rat ions

La préparation du sol

Tableau A.2. (bl Préparation du sol: Analyse guantitaÈive

Labour sur sol sec:
dans I t eau:

Réglage de la charrue
en largeur:

, .t profondeur: en fonction
du type de eol:
de I'huruidité du soJ

de l'éÈat deg boeufg

*sol moursi
raprès inondation

reertains paysans
donnent plusieurs
ra i sons

3/L4
4/L4

5/15

6/r0
9/r0
5/10

Opéra-
Èion

Funure
oFllâlr o

Labour
Fel lent

Labour
inveree

deux
labours

Bersage Planage Fauc-
ardage

nombre
aur lf 4 13 6 I 10 6 I

commentairerat,ion nomb re

I
JÀ.

i1

-t
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suit,e du tableau A. ?. ( b )

Opération
Hersage sur sol sec

dans I t eau

- aur sol humide
nonbre :

de E assageg

-etlrW

conmentaire l

r so I mours i
rfatigue les boeufs
rcomme en Z.N.RI

:

:

'IO/L4 font '2 liboure
cu ? hersages

'1 .paysan propriét,aire

I
2 parallèleg
2 croisés

la barre.
herse renversée.
la daba

49

nombre

3/L0
4/r0
3/L0
5/L0
2/r0
3/r0

Planage avec
avec

. avec

2/6
2/6
2/6

Conduite de la pépinière

Tableau 4.2. (cl: La pépinière: Analyse quantitative

(r, 'La semence ordinaire paysan'est de la semence qui vient,
d'une partie de la récol te de I I année précédent,e. e r esÈ donc du
paddy ordinaire. "La semence survei I lée pàysan" vient de la
r'écolte des parcelles qui ont éLé bien soignées pour la

( En ProPortion de famil les 'ayant effectué I I opération en
question. I

OPERATTON EOHT'{ENTAIRE

Semcnce

origine: O.N.:
ordinaire paysan:
surveillée payaan:(rl

traiÈement chimigue:
È rempage :

prégerminat,ion :

Semis: à aec3

dans la boue:
échelonnée:

funure organigue
engrais chimigue

3/L2
3/12
6/L2
2/L2
9/L2
6/L2

3/L?
8/t2
L2/L2

6/L2
L2/L2

'achat à ItO.N.
'partie de la récolte
'pa rce I I es soignées
'peu connu

'prend trop de temps

'Èechnigue en Z.N.R.
'semis avec une foree

:..;

'eha rrette nécessaire

( En ProPortion de famil les ef fectuant, I 'opérat,ion en question. I
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T
production de la semence.

Nous consEatons que trois paysans installent leur pépinière comme

on inst,alle la culÈure en Z.N.R., c.â.d.7 un semis à sec suivi
d'un hersùge. Ce sont des paysans gui s'adaptenÈ difficilement
à I'intensification.
La place'pépinière egt t rès peu uùilisée t6/L4 paysa n s

;
eE ceux

gui ItutilisenÈ ont leurs parcelles près de la place pèginière.

d) Le calendrier agricole

Figure A.2. (ct : Le calendrier "rri"ot"

'lttttDl

#drtercntrclerqucltcrlrplupertdcrP|y|.n|
rÉrl irrnt l'o3{rlÈlon.

q . !..4 ;.

En moyenne, les paysans sèment fin juin, labourent en juil leÈ
et repiquent fin juil let-début aott. Les dates extrêmes des
différentes opérations sont expl iquées ci-dessous .
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La date de semi s

Un paysan qui n'a pas cultivé la C.S. sème très tôÈ. Les Paysals
qui sèment tard ne sont souvent pas équipés et ceux gui sèment

tard leur deuxième pépinière 
-onÈ 

eu un ret,ard dans le laboure oll
ont vu que leur première pépinière ne suffirait Pas.
Souvent.cette deuxième pépinière sert en grande màjorité Pour

;la D.C..

La préparaÈion du sol eÈ le repiquaqe
Les paysans qui labourent tôt ( juin ) sont d.es paysans qui n'ont
paË cultivé en C.S. ou qui combinenÈ le labour avec'la récolte
de'la C.S.
Les paysans de N4 commencent b'eaueoup plus tôt le labour qu I au

Nl. fls veulent se dépêeher pour pouvoir cultiver les H.C..

3 famil les sur 13 repiquent tôt ; 2 gui labourent tôt eE une

troisième petite E.A. laboure assez tôt et n'a pas beaucouP de

superf ic ie .

Ceux qui labourenÈ eneore en aott, ont, commencé Èard le labour
pour des r,risons soc iales ( maladies ) ou par manque d'équipement.
Des 5 E.A. qui repiguent encore fin aott- début septembre, il y

a 2 grandes E. A. qui ont besoin de beaucoup de Èemps Pour
labourer toutes leurs surfaces, 2 E.A. hon-équipées et une E.A.
gui est sous-équipée, où le nombre de TH/ha est très faible et
qui s r est mal organ i sée .

L | âqe des pl ant s
La moyenne esÈ 36 Jours (8.T.=4.3, MIN.=30 jours, MÀX.= 45

jours). Les familles, qui restent autour de la limiEe de 30

Jours, sonÈ des gens qui ont bien planifié leurs opérationsr Çui
ont commencé I e labour assez vite après le semis et gui ont
repigué immédiaEement après la préparation du sol.
'Les E.A. qui repiquent des plants d'environ 40 Jours sont deux

grandes E. A. et 2 E. A. non-éguipées .

La rti t ion des opérations da le te t dans I 'espace.
Est-c€-que les
cu I t ivent pa r

paysans cultivent
cpérabion? C'est

par parcelle ou est-ce-qutilg
à dire, labourent-ils d'abord

I
L '3$!çt#1,çttril1'
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Èoutes les parcelles àv.rnL de les repiquer ou est-ce-qu'ils 

I
combinent les deux activités? ,,fl
La pluparÈ travaillent par opéraÈion. Ceux qui cultivent Par I
parcelle eont nal éguipés, mal organiaéa ou ont des superficiea I

., trop granrlea pour le norrbre de nreobree actif a dans I ' E . A. . I
Ceg derniere suiven! la néthode de travail de la Z.N.R. 

I
t 

.1. I,'influence de la c.s. sur le calcndrier dc 
lflrhivernase 
I

Les 2 familles qui nronÈ pas cultivé "n i.s. onÈ commen'cé le I
plus tôt la s.C.. Sur les 1l autres famitles étudiéet, il y en I
a 4 qui terninent d'abord la c.s. avant il'inataller leur f
pépinière et 4 autrea commencents pas le labour avant la fin de 

Ila récolÈe. t
2 familles connaisgent un chevauchement d'un jour entsre la ]
récolÈe eÈ le labour et une autre famille commence le labour une 

tsemaine avant la réco I Èe .

La récolte dc la c.s. n'empêche pas l'installation de la I
pépinière nais les Paysans Préfèrent aÈtendre la fin de la I
récolte avant de conmencer le labour.
Après la récolÈe, 6 paysans sur 11 Prennent un rePos de I à t 

I
setnaines.

fl L'influence des H.c. eÈ tte la culture pluviale I
sur les cosiers 

, 
cht,,o c-ut:.. ^.^..tJ;i?.#i: r,".f

4 farnilles au N4 et l famille au Nl ont dee hora c,raiers et 1 t
famille de Nl a des champs de cutÈure pluviale. 

re I
. Au N{, il y a encore plus ile farnilles qui ont ales H.c. Parce qu

kr-+écrngn:€e'.ot't v est - |
9'lii:;'^;;E:!'" ',' I

Àu Nrt, it y a plue de garcclles ctaeeéer H.C. cÈ le villaEe fait I
fronÈière au N5. I
Derrièrc le N5 it y a une grande superficie ile horg casiers'

L'installation des tl.c. est très lirnitée dans le temps et ee I
situe entre fin Juillet eÈ mi-aotÈ. comne crest en pleine I
activité des cultures de casier, leJ paysanf doile* inÈerrompre 

!

I

I
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ses àc;-r'it.j's.
Normalement, on Paft sur les

et celle de la D.e" En 1988

fait beaucouP Plus tard gutau

retard .

. Les champs de culture pluvialê doivent êEre cultivés au début

de rhive-rnage, crest à dire en juin-juillet. c'esÈ gne pêtiode

df activité intense dans les casiers . La réeolte de [a e ' s ' eE

.;.:;r-.lrinstallation de la S'e' coincident déjà'

La famille rle Nl a envoyé une Partie de ses membres sur les

champs de mil. Après ils ont participé au repiquage des casiers'

: g ) La D'e' €rr 1989

La D. c. â seulement été éùudiée chez guelques famil les et les

enquêtes sur la D. e . ., I avaient pa s encore démarré à la fin du

stage. rci suivent guelgues résul LaEs des observations '

5.'

H.e. entrc le rePiquage de la S'C'

le repiquage de la D'e' au N4 se

Nl. Les H.C. sont à la base de ce

| ,0,.r.,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

?

La préirriq.rtion
tLes Parcel les sonÈ en

à caùse de la culÈure
Seulement I es Paysans
pouvoir labourer dans

labourer qu t un moursi

général Èrès humides au momenb du labour

de la e.s. €t à cause de la Pluie'
qui onÈ un sol moursi Préirriguent Pour

l'eau. Un moursi inondé est' plus facile à

humide qui colle troP à la chaFFU€'

La préParation du sol

Le grand Problème en D'e' est le
cst déjà avancée. Les Paysans se

leur culture. Un double labour

manque rlu temPs vu gue la saison

préc ipitent donc Pour instal ler

est donc râre en D'C' âinsi que

le hersage eÈ le PlaDâ$€ '
Le paysan préfère la charrue hotlandaise Parce gu'elle travaille

mieux dans I',eau et sur les sol durs de la D'c' La charrue

tropicale s'enfonce facilement dans la boue'

, Lâ ,forme héricordale du vereoir hol landaia permet de bien enfouir

les chaumes et les adventices et est par conséguent bien adapÈée

au conditions de la D'C"
LeréglagedelacharrueenD.e.esEdifférentf,decelleen
simple cul ture. on laboure moins Profond mais en I ignes plus

larges pour mieux enf ouir res rnauva ises herbes, cela n'empêche
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pas qu'un désherb.:ge avant lc rcpigu.rge
5,r? t

t,â

CerEains paysans ferment les sorties de drainage après la récolte
de la e.s. pour garder lteau dc pluie dans la parcelle. Cela

, favorise la décomposition des ehaumes et, I imite le développemenÈ

dés advendices :

;

hl Le passage diffieile à lfinÈensification

'r. Ccrtains paysans uÈilisent encore des technique de la zone

extensivc. Quelgues exemples:
rû

.ri .-., --- Lrorganisat.ion du travail pàr parcelle âu lieu de

'.È-ry.,.tt r -l torgani=ation pôr opération. Pri 2..r.1tr. a c,c,l!..a- etr"F lc <-eL"r{'ùr
tl - - Le labour à I'inversc, une technique pour des petites parcelles

bien planées, est peu épandu. La plupart des paysans font eneore
lc labour à la Fellembcrg.

3 famillcs, donb 2 grandes, sèment leurs pépinièrcs à sec, et
herscnt après, comme en Z.N.R.

Au N4, le vi I lage dernièremenÈ réarnénagé, la plupart dcs

p.rysans ont encore des H.C., une culture dif f icile à combiner
Evcc le calendrier agricole de la Z.R.

À.3 Comparaison des deux campagnes d'hivernage ( 1988-1989'

Une première différence se situe àu niveau du débuÈ de la
càmpdtgne . La campagne en 1988 a déma r ré beaucoup pl us tôt ( ?9

Jours ) guf en 1989 eÈ pourtant la C. S. '88 était en reÈard par
: : rspport à la C. S. t 89. Le chevauchement entre la e. S. et

'i:' ,1 'hivcrnagc était donc beaucoup plus imporÈânt en 1988 ( 1?

,- , .gfamil lcs sur 14l quren 1989 (3 familles sur 11) .
Ce phénomène s'expl ique bien guand on sa it que I I instal laEion

1:.;.,rÏ &de .la S.C. s€ fait normalement en juin (comme la culÈure
extensive).
-' En Juin 1988, le riz de la e.S. n'était, pas encore à maÈurit,é

ct les paysans avaient donc le temps d'instaJ ler leurs pépinières
et de labourcr une partie Ce la S.e.. Après l.r réeolte, ils ont

I

'l
-l
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ccnt inr.rC. le labcur ou commenc/-^ le repicluagr:.
En juin 1999, lc riz dc la e.S. était déjà à maturité, e.rr la

.sa ison avait dérnarré plus tôt qu I en 1988 . Là , les paysans ont
at Ècndu le fin de la récol te avanÈ d'at taquer la S . e. et au I ieu
de cornmencer le repiguage, beaucoup de paysans devaient encorc
instal ler leur pépinière.

:

ù

Donc, pour que la e.S. nrà pas une influence trop négative sur
le calendrier agricole de la S.C., il faut gue la récolte ne

coineide pas avec la préparation du sol dc la S.e. faite en juin.
Ou bien la récolte doit, se faire début juin. ou bien en juillet.

tlae b 7l-"2 ?

Lqs a rquments pour la première sol.ut ion :

[,es activités sont plus étalées dans lc ternps et ne sont Pas
concent rées en jui I I et .

Après la récolte les parcelles de la C.S. ont deux mois rle
rcpcs au lieu de 15 jours avant I'inst.allat.ion de la D.C. c€ gui
letrr pcrmeÈ de récupérer de la culturc dc C.S..

Lr-.s .r rqumgnts pour la deuxième possibi I itr{:
Le pJ!'sùn peut installer l.q e.S. plus t.rt'C ce qui lui donne

un mr-ris de plus pour lc rcpos et lcs acÈir,'ités sccio-économigucs.
L'installaÈion de la pépinière de la c.s. se faiE après Ia

saison froide.
A c.rusc de cett,e influence d,: la C.S. lr: labour de 1989 ,l done

en moycnne deux semaines de retard sur celui de 1988. Les dat'es

rle scmis correspondcnt, à peu près, ainsi gue les dat'cs de

repiquage. Lrâge des plants est donc semblable.
En 1989 les paysans onÈ ratÈrapé leur retard concernant le labour
pa r un repiquagc plus précoce.
Les rlates de récolte des deux hivernages correspondenE aussi.

L.r récolte en juillet peut Poser des problèmes
I'humidit,é.

4.4. Conclusions sur les camPagnes de l'hivernage
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t La lrl,rcc pC'pinière cst pcu ut il isée, surtcut
de la D'C't cLr L/ ?.-tr;r.î<'?{ kr<rrrnÉ l* ll

sur les parcel Ies
5. c,

* L'inst'rllat'ion de la culture sur les parcelles de D.e. est une
opératicn pénible et pour Ie paysans eÈ pour res boeufs.
ceci se rcflê!Èe aussi dans le nombre de paysans qui n'ont pas
cultivé tbutes leurs parcelles de la D.e. €,. r9g9 (6/L4,,.

: I ceux gui ont le plus de problèrnes pour suivre le ealendrier
ag: icoIe, sont les grandes E.À. et les petites E.A. non_éguipées.
si les dernières ne trarnent, pas trop avaflt de commencer lerepiguage, i I s peuvent cncore rattraper une partie de I eur
rcta rrl .

t Souvent les paysans att,endent
préparation du sol et lc repiquage.

t rop I ongtemps ent, re la

t Nous r.lppL\lons eneore Itinfluence de la récoltc
I e ca I,:'nd r ier de I 'hivernagc. Mieux vaut que
réco I Èérr ,lvant ou après juin, la période de la
sc l de I 'h i vcrîctÇf €.

de la e.S. sur
Ia e.S. soib

préparaÈ ion du

t Lt-' passage à I 'intensif ication est dif f ici le vu le nombre de
t'er-'hniqucs dr-'la z.N.R. qurcn ernploie encor.c en 2.R,.

.J

liY.#iir :: 

' 
i'
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I
I
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t !ùous .r vrjns ccnst,.rté guri I 'd:chclcnncmcnt des
n'atteint pôs scn but. Les paysans échelonnent pour
t: quantité des plants au lieu de la qualité ( l'âge )

Résumé des causes des plants âgés:
une pause trop longue entre le labour

I'installation de la pépinière

Pét,inièree
sÉcu r i ser

âgés.
en général le paysan n'est

I ' irnportance de I 'âge des plants au

,);

eÈ le repiguagc"
I abbur aprèt '

'l

pas conscienÈ de
repiguage.

unc mangue de main dtoeuvre pour le repiguage r

le .repiquâge des grandes supcrficies prend beaucoup-
de temps cÈ à la fin de ceÈte période lcs plante sonÈ

_,_ i' ,___

. ,l rr ôj'i{+{ YA r
'a

-,. ) r-t

ffi'
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B La cont-re sai sotr

8.1. La contre saison 1988

a ) Introduction

Cette campagne a démarré le 20 février et le dernier battage a

eu lieu le 22 juillet. La campagne a démarré en reÈard à cause
des travaux drentretien deg canâux dtirrigation.

b ) Dif f érenÈiation des it,inéraires en termes
d'opérations effectuées. '

En général, on faiE le labour à.la Fellemberg (13 E.A. sur 141,
on herge (10 E.A. sur 14) ou quelgues uns font le planage (4 E.A.
sur 14) eÈ tout le monde désherbe eÈ épand des engraig.
Une petite E.A. non-équipée n'a pas labouré mais a pioché. 3

familles non-équipées ne font pas de hersage, mais 2 enÈre eux

font un planage.

c ) Anal)'se de la fertilisation.

Tableau 8.1.(al.: Doseg d'engrais (en kglha)

P. A.
UREE

HOYENNE E.T. HTN. MAX.

115.3
195.2

33.8
51

52.5
115.4

173.1
334

Un paysan épand le P.À. avant le repiquage
2 payEans mélangent le phosphate avec la première dose d'urée.
2 paysans ne fract ionnent pas I I urée et donnent pourtant une

dose normale. I I s n'avaient donc certainement, pas prévu une

deuxième doee . 3 paysans donnent trois fracÈions d I urée . 2

dtentre eux ont des champs semenciers.

Les champs semenciers sonÈ des parcelles gui sont spécialement
bien suivies pour I a mul tipl ication des semences de I 'O. N . ( le
Rl), assurée par les paysans semenciers.
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La deuxiènre f raction est géné ra lement éga-[ e à la premiere, La

troisième est souvent plus petite gue la deuxième.
Les paysans qui donnent beaucoup de phosphate ne donne pas

forcément beaucoup dfurée et vice versa.
Nous constatons que les paysans ont épandu beaucoup dtengrais
pendant cet,te campagne. Les doses moyennes sont plus grandes que

les doseg^ conseillées. '
I

61af lr-t r1 l

d) Le calendrier agricole.

I
I
I
I
l
I
I
I
l
I
I
1*

t En général les paysans sèment début, mars, commencent le labour
à la mi-mars eÈ repiguent. Ia première semaine d tavril . Il y a

deux périodes où beaucoup de paysans désherbent: fin avril eÈ fin
mai. Le gardiennage se fait en juin, la récolÈe début, juil let et
les' derniers battages sonÈ f ait,s à la mi- juil let.

t Les extrêmes : Un non-rés idenb sème tard. 2 E. A. Ilotl-éguipées

o comnencent tard le labour et 3 E.A. terminent tard le repiquage

":_, 4o1rÈ une grande E.A. êÈ le non-résident gui a inst,allé Èard aa

t,.:t * Pépinière.
Quelques peÈites E.A. terminent, tôt la réeolte et le battage,
eÈ peuvent donc tôt commencer la culÈure dthivernage. Une grande

E.A. récolÈe tard et f ait encore le battage en aott.

ll
tl

rlr I ircnÈ I I oPÉrlt ion '

l.tcrrDl

-t 

rerlr
ffrrrrfirûn PréPrrrtlon du tol
G--L rcPiquegc
r@ déthcrblgc

r:?r'.-ær fécolte
EIEIEI bettrgo
E==== gerdlcnnrgc

Figure 8.1.(bt: Le calendrier agricole

It
rll

. | - t.' Iffi |,rt-r | ' 'l t I
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r On laboure plutôt, vers le repiquage que vers le semis. Cela
donne un retard dans le calendrier. En pl us i I y a 5 paysans sur
14 gui aÈtendent au moins une semaine après le labour avant de

commencer le repiquage, certainement parce qu'ils ne veulent Pas

repiguer des plants troP jeunes.

t L | âge des planÈs varie de 27 à 45 jours avee une mo)renne de

35 jours (8.T.=4.91. Les 5 E.A. qui repiquent deg planÈs plus
vieux gue 40 Jours ont eu un retard pour le labour ou pour Ie
rePiquage.

e I Conclusion

t Le facteur qui
démarrage tardif.

caractérisé la contre saison
c ).r& ,- |a &tr.â;L;r.tf cô Gr*

1988 est le
( ( rz.ra-X)t

a

T

* Quelques paysans ont eu des problèmes de carence en zinc. La

culture intensive épuise les sol s en ol i9o-éléments, o* tr:f
Jt'ç r7Ér.,- ,\t cr r\.r q/ eztil' lrolg, n. titr<1e i;taî /tt nlr,yQ- rz'a*-

r Certains paysans doivenÈ améliorer leur calendrier agricole;
semer le plus tôt possible et ne pas attendre Èrop longtemPs

avant de labourer. Beaucoup de paysans perdenÈ du temps entre le
I abour et I e repiquage r c€ qui favor i se I e développemenÈ des

advenÈices.
Nous constatons gu! il y a trèa peu de variationg dans le
calendrier de la contre saisorl.

8.2. Contre saiaon 1989 .

a ) fntroduction

'8n.1989, il n'y a Pas
démarrage de la camPagne.

début février et vers le
battue.
L'échantillon a légèrement changé à cause d'un remplacemenÈ d'une
fami I le non-résidente ( 4N ) par une autre fami I le du même tyPe
(4M).

eu des facEeurs de blocage pour le
La première pépinière a été instal lée
15 juillet la dernière récolte a êtê

I
l
I
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b) DifférentiaÈion des I
effectuées.

en Lermes d' opérat,ions

'' Tout le monde a fait le labour, 9 sur 13 E.A. font, un hersage,r"
seulement 3 E.A. font un planage et il y a 3 E.A. su! 13 gui ne
désherbent pas. Les familles qui ne hersent pas sont des familles
non-éguipées eÈ des famil lee non-résidentes. Les E.A. gui né -

r" ;. -, ,...: ;. ,

'désherbent pas sont des grandes E.A. eÈ une E.A. qui inta pas un

,ï'i,"' .. ;Pas sé PaÏaan .

c) La fertilisation.

Tableau 8.2. (a I : Doses d'engraie ( en kglha )

MOYENNE E.T. MTN. MAX

P. A.
UREE

L22

196

49.3
88

50

107

220

354

Une famille endeÈtée n'a pas épandu I'engrais de fond. 3 E.A.
mé langent I 'engrais de f ond avee la première f ract,ion d'urée. 4

E.A. épandent I'engrais de fond avanÈ le repiguage comme it est
consei I lé.
Les paysans endettés donnent *oin= de P.A. que les non-endetÈés.

7 paysans sur 13 donnent deux fractions d'urée. 3 sur 13 donnent,
une seule fracÈion.
3 paysans ont épandu trois fractions. Ils ont tous donné plus gue
200 kg/ha. fl est remarquable que 2 des 3 sont des paysens
endetÈés.

nloi"t 
J ô

,''
nous constatrt's que les doses épandues sonÈ plus , ',

les doses ?"on".illées et qu'il n'y a pas.'de "i,
entre I ' endettement, et, I es doses d' urée épandueg ; .'.1-l , .\' . l.'tT

De nouveau
' I êl evées gue,}

- ,, ,til 
_t{ 

' ' eorrélation
. "*l:,.lrr,,nr;fflpg p,t*: i
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o) Le cdr€ndrrer agrrcole.

t
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Figure 8.2. (b). Le calendrier agricole

&ærrDl

-r 

rcnlr @EEEE récottc
]ÆEFFru. pr{perttlon du rol t3@f bftÈrgo
?i-r-t rcplqurgc E- grrdlennrgc

--+ drtcr onÈrc lcrqucllcr le pluprrt dcr pryr.nr
rfel lrrnÈ l'oplrrÈlon.

- La plupart, des pâysans installent leur pépinière rni-février,
labourent du 10 au 20 mars et repiquenÈ fin mars début avril. Ils
désherbent début mai et récolt,ent fin juin. Le dernier battage
est faiÈ ni-juillet.
- Le semis début février correspond avec lee I imitations irnpoeées
par Ie clinat, vu que les ÈenpéraÈurea avanÈ février sont trop
baeses pour une bonne germination du riz.
- 2 E.A. ,dont une grande, ont plusieurs dates de senie. Car les
euperficies en contre saison sonÈ linritéeg une seule pépinière

l peut àssurer un repiquage uniforme.

. r.: - L'âge des plante nra pas éÈé bien respecÈé ceLte càmpagne tO/
,g^'nf L'tge moyen esÈ 42 jours (8.T.=8.6.t et il y a une seule fanille
J,o J qui n'a pas dépassé le seuil de 30 jours. Crest une famille qui
,ltr-.1'lfo r a aemé tard et qui étaiÈ obligée de repiquer plue tôt pour

. -. f,rtI rattràper sont retaril. La moitié dee familles repiquent des
\.' .O- - jplants .qui .sonÈ plus vieux que {0 Jours. pourtant touÈca ce8n,.ltio?, fanil les avaient aené agsez Èôt nais rÈtcndent Èrop longtênps

1." .v"t' evânt de labourer. 5 fanilles aÈtendent un rnois entre le semis

-\1ft' et le labour. 4 de ces 5 farnilles ne aonÈ pas équipées
ft al - Le désherbage connence tard après le repiquage et est ef,fectué\t
^ en avril et mai. Seulement dana 4 E.À. le désherbage egt fait

avant lô deuxième fraction d'urée.

4\X5 FEvRrÈQ.
1f nAts1l

ÂvRrL
4f ^AtAS

T vr À,

4t
f uILLET

AJ

CoptRe

sAt so,r,

ï-j
2o I

I
I
I
I
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{') 'lr;rCI'rs;ic.t: 
.

t Cette campagnÊ, les paysans ont semé tôt mais ont attendu très
longtemps avant de commencer le labour. 11 des 1 3 fami I les
auraient pu commencer le labour 15 jours plus tôt. Ceci cause un

retard importanÈ pour le- repiquage et se traduit par I 'âge des

1.,Ptants.DesvieurplanÈacauscntenÈreautrea@
- 4Fu.fg4", ée qui anène un chevaucheroent ptur imporÈapt avec.-.la

li*;${'it rinpre culture en hivernase'

Il\ ' | ' 1" 
cause princi".-t"::" Plantsrâsé^s est la 

-"n;t"1: 
.'"n,toltï.

entre le semis et le labour . L> È Jrf ( ' .r l.o .Ê-..^ I' hra

8.3. Conclusion

* Les différences entre les deux conÈre saisons:
La première grande différence esÈ la date d' insta I I aLion de

culture qui est plus tardive en 1988. Les dates de labour eE de

repiquage sonE semblable. Les paysans ont donc seulernent semé

plus tôt, mais ils ont suivi ensuite le même calendrier en 1989

et en 1988.
Les récol tes en f989 se font 15 jours plus tôt, qu'en 1988 ce

qui correspond avec la période d'installation de la S.c.
Globalernent le calendrier est mieux organisé en 1988 qufen

1989. En 1989 on at,tend trop longtemps avant de labourer et on

désherbe tard. Cela se refleÈEe dans I t âge des plants .

Les doses d'engrais sont semblables pour les deux années mais

la variation ( E.T. ) est plus grande en 1989 quf en 1988.

t Les cal endriers en e. S . sont, assez homogènea vu I es peÈitês
auperficies à exploiter et I 'absence d t autres activités
agricoles. ( t1t, t"-hyr ! I ! 1

t En contre saison les paysans onE plus de Èemps pour bien
préparer leur sol. La plupart des paysans hersent et il y en a
guelques uns gui font un planage.
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C. Cornporaison cttLr-t' I'rtivc.ctlage et la contre 1;aison.

r Exécution des opérations

Tableau C.(a): Lrexécution des opératione

Eersage Planage Désherbage )

e.s. 1988
s.e. 1988

D. e. 198I
c. s. 198 9

s.e. 1989

LO/L4

7 /15
2/L4
9/13
t0/L4

4/L4
2/ L5

3/L4
3/L3
6/t4

L4/L4
L4/L5
LL/L4
LO/L3

(En proportion de familles ayant effectué ltopération)

En 1 988, les oPérat ions sonÈ plus exécutées en e. S. gu, en'
hivernage. En 1989 par contre, c'est le contraire.
I t sera intéressant de suivre s' i I s'agit d'une coinc idence ou
d'une évoluÈion.

* La fert.ilisation

Tableau C. (b): Doses d'engrais (en kglha)

MOYENNE E. T.
P.A.

e. s. 1988

s. e. 1988

115.3
96.3

35.9
2L .4

UREE

c. s. 1988

s . e. 1988

L95,2
175.4

51

51 .6

- En 1989 la fertilisation n'a pas ét,é étudiée.
Les doses en D.c sont beaucoup plue faiblee quren S.C.. Nous

eomparons donc la e.S. 1988 avec la S.C.. 1988.
Nous constaÈons que les doses en e. S. sont plus élevées qu'en
S.c. €t en e.s. les paysans fract,ionnent plus guten s.c.

Contrairement à ce que nous'avona pu constat,é pour I rhivernage,
la situation financière (famille riche ou endettéel ne joue pas
sur les doses d'engrais épandues en contre saison. CertainemenE

-t
I
I
t

I

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I
I
I

t1
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les paysans n'onÈ pas de proirlèmes d'argent après la récolte de

I'hivernage . + k, )--5 ltl't?

t f,e cafenarier aqr

En C.S., le calendrier est plus facile à suivre:
' .f I y a moins d I autres acÈivités agricdles qui se

chevauchent avec la riziculture. ;

'La maitrige de I'eau esÈ plus facile car il nty a Pas de

pluies gui peuvent bouleverser le plan dtirrigation.
' Les superficies sont moins importantes, ce qui permet,

. aussi aux grandes E.A. de suivre le calendrier.
Lfâge des plants:

lableau C. (c): Lrâge des plants (en joursl

}IOYENNE E.T.
e.s.1988
s. e. 1988

D.C. 1988

e.s. 1989

s.c. 1989

D.e. 1989

36

35

44

42

36

4.9
7

16

8.6
4.3
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D. La zone non-réaménagée'

a ) Introduction

La rLziculturelt.*t"rrsive?est étudiée à travers cing E'4" Les

opérations sont suivies jusqu'au déEherbage, âu mois de

septembre. Les plus grandes dif f érences entre :les r ' T ' s€

Èrouvent dans le calendrier agricole'
par les oPérationss ne pouvons pas différentier les f'T"

exécutées, paree gue tous les Paysans de I 'échantil lon

préirriguent, font le labour à la Fellemberg, sèmenÈ à la volée

et hersent au moins deux fois après le semis.

b) Analyse de quelgues opération de I'I 'T'

t Préparation du sol:
La fumure organique est épandue Par 3 grandes E'4"
Tous les paysans ont labouré le sol en état humide eE 4 sur 5

ont labouré une partie de leur champ Pour une deuxième fois' La

moitié ont fait un labour à I'inverse, là où la Parcelle éÈait

mal planée.
La charrue hol landa ise est la plus ut'i I isée .

Tous les paysans hersent après le semis, eÈ font deux passages

paral lèles Pour fermer la Èerre '
4 des 5 paysans ont comPartimenté pour améliorer le nivellement

de leur chamP.

I
{

1

T

r
I

r Le semis: | ^
Tous les 5 culÈivent du Gambia|.a eE 2 ont aussi

Le BHz venait de I'o.N. et Ie Gambiqh" était de

venant paysan", ce qui veut dire gue le Paysan a

de sa récolte de I'année Passée'
Un payEan aehète du Gambiafta à I'O.N., Parce

semence d I une bonne gual ité '
3 paysans avaienÙ essayé le repiguage dans le passé, mais ne

l,ont plus fait, parce que le repiguage est difficile à combiner

avec la culture d'hors casier à cause du calendrier agricole. 2

paysans, avee des PeÈibes superficies en hors casier, ont repiqué

une parÈie de leurs parcelles cette année.

semé le BHz.

Ia semence "tout
gardé une partie

que c'est de fâ

I
I
I
t
I
I
I
I
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I
I
I
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c) Le calr'r:Cri.cr rçri:

Figure D.(a).: Le calendrier agricole
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préparation du sol

dates enÈre lesqucl les la plupart des Paysant
réalieent l'opéretion.

En général, on commenee la préirrigation avant le 15 juin. On

commence le labour une à deux semaines après la Préirrigation.
Le semis et I e hersage se font en jui I I et eL les grandes E. A.

terminent vers le 20 juil let.

Après I'instal laLion du r:.z en casiers le Paysan ParE

immédiatement sur les hors casiers ' sauf deux Paysans gui

atÈendent deux à Erois semaines avant de Partir sur les hors

caaiers. Ce sonc les 2 familles gui ont repiqué. Elles ingtallent
leur pépinière et préparent les parcelles à rePiguer Pendant ce

I .tenPs (la deuxiènrc gemaine de juillet)'

llEp;.*r/i Spn,.,repique ,de.r.planÈr .d'en'iron 50 jourr, il ler"rtllllc' cù

f ,io.-,,*o i-r:5ÇgPçcte bien la geaÈion dreau eÈ les écartetnent âu' rcplquagc '
t La rePrise est bonne.
t ,LrauÈre repigue dee planta de 35 Jours dang une parcelle nral

L Planée, avec des bas fonde inondéf,s' L'écartenent eEÈ trè.
I hétérogène et la reprise eet nauvaise'
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Vers mi-août, Ia culture est installée sur les hors-casiers. Les
Paysans se rePosent un Peu avanÈ d'at.taguer (en Z.N.R.) le
désherbage et I 'épandage de I 'engrais d,e couverture.

dl Les influences de I'intensification

Houe constatons çJue Pas mal de techniques de la ' rlziculture
intensive s I infiltrent en U.N.R.1 depuis le réaménagèment.
- le labour à ltinverse

le comPartimentage en Petites parcel les pour une mei I leure
maltrise de I t eau. 

-

- le repiguage
- le f ractionnement des engra i s et des doses plus élerrées .
- CerÈaines paysans âvec des pârcel les bien planées ont essayé
le 8.G., une variété à paille courte avec des rendemenÈs élevés.

e ) Conclusions

t Nous avons vu que les calendriers des différentes famil les se
reasemblent beaucoup.
Les Périodes prises Par une opération sont, plus longues quand la
superficie est plus grande, mais sinon les dates sont à peu près
les mêmes.

* Il n'y a presque pas de chevauchement entre les activités sur
les casiers et cel les sur les hors casiers.

t La famille qui a culÈivé ces champs de mil a envoyé une partie
de ses membres sur les champs de mil et la reste de la famille
a travaillé sur les casiers.

t t Nous avons remarqué gue les grandes E.A. ont beeoin de beaucoup
. .t:

:*'r ! ."blus de temps Pour terminer leurE opérations gue les peÈites
;.1 , 'i
'" " t'i'fâmil les. PourtanÈ en généraI , lee superf ieieE sont attribuées

selon le nombre de travailleurs hommes.

."Le problème deg grandes E.À. egt gue souvent une partie de aea
travailleurs hommes déclarés ne aont pas actife.sur le champ et
gutelles sont souvent eous-éguipées par rapporÈ à leurs surfaceg.

I
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E. Conclusion des différcnues camPagnes'

t La C. S . esb la campagne la plus favorable Pour Pouvoir
respecter le calendrier agricole, les doses d'engrais conseillées
eÈ lrexéeution des opérations. Le climat en e.S. est un facteur
défavorable.

* I.l est important gue la récolte de la e. S. Dê coLhcide Pa8 avec

le labour de la S.e. ell hivernage. Pour la Z,R. , la S.C. est la
culÈure la plus importante au niveau de la suPerfieie eultivée
et de I ' investissement des intrants et du temps.

r Le paysan néglige souvent la D.e. êrr hivernage. La condition
des parcel les ne I t encourage Pas.

t ContrairemenÈ à 1a Z . N. R. ,

généralemenÈ bien fait.
le désherbage en Z.R. est

t Certains paysans appliquent, encore les techniques de la Z.N.R.

en 2.R.1 de même des paysans de la Z.N.R. essayent les technigues

de I ' intensification.

r Les I.T. €o Z,R. eE en Z.N.R. diffèrenÈ beaucouP. Une première

cause est I'infrastructure dégradée en Z.N.R., ensuite il y a le
sysEème de culEure extensive où le paysan préfère cultiver des

grandes surfaces avec des techniques moins performlntes et enfin
it y a les autres cultures (riziculEure H.e. €t culture Pluviale)
que les paysans en Z.R. abandonnent de plus en plus à cause de

leur calendrier agrieole chargé. Le calendrier agricole de la
Z.N.R. permet I'exploitation des H.C. . + fr-'rt'*€ bt t3'

. Le désherbage esÈ généralement bien fait en 2.R.. En Z.N.R. la
moitié de la parcel le peut être envahie par les mauvaises herbea

au moment du désherbage.

I
I
I
I
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PARTIIT IV F.-rcteuÀ'L J.: ioLf.f.êrenciation des itinéraires
techniçfues

j.'{P'li - fV.1. Conditiôns de mobilisation des moyens de produetions-'

fV.l .1 . La Èerre

Depuis l; création de lrO.N. en tg32, le Paysan nta; Jamaia eu

de droit foncier. A partir de 1984 lrO.N., eseaie dfagsurer le
droit foncier au paysan . e I egt augsi un des butg du proJet
Retail.
Dans la Z.R. le paysan reçoiÈ maintenant 1'ha de Parcelleg en

casier par TH inscrit dans le carnet de famille. (Un travailleur
homme est homme entre 15 et 55. ana, gui participe aux travaux
agricoles. )

Lf atÈribution des terres est réglée avec les paysana eÈ les 4.V..
Normalement, Ies A.V. €ssayent dtaugmenter les suPerficies des

paysans sauf pour ceux gui obtiennent de mauvais rendementg et
qui ont des difficultés pour payer la redevance et les crédiÈs.

One augmenÈation de la superficie est Poasible:

s'il y a une augmentation de TH dans I'exploitsation
si l'équipement peut couvrir la superficie
si le paysan n'est pas endetté et a des bons rendemenÈs

- eÈ condition primordiale, s'il y a des terres disponibles
autour des parcelles déjà attribuées.
Cette dernière condition doiL éviter la dispersion des Parcelles
d t une même exploitation.

Les H.C. êt les champs de mil sont attribués gelon des cout'umee

traditionnel les. Beaucoup de paysans de la Z,R. louent leure
parcel les de H. C. , Parce quf ils n'ont Pas le Èempa de les

êxploiÈer eux-mêmea.

Dès que les champs de mil reçoivent I'eau de drainage du réseau

de I fO.N.1 le champ est claseé comme H.C., et le Paysan doit
payer la redevange^ ( h t;5 Al nttLÇt !-'.t l"tf baà'^GJ

*f ; i, cqlfivc- [c rîz
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IV.1.2. La main d'oeuvre

Un chef d'exploiÈation a trois sources de main d'oeuvre:
A La famille B Les aides e Les salariés

A La famille :

Le chef de famil le déclare le plus possible de
I'atÈribution des terreg.

TH
a Pour

Hais rarement ont trouve aur le ehamp touteg les peraonnea qui
gont ingcrites dans le carnet de famille,
Les grandes E.A. aurtout, ont peu de membiee réellement actifs

. par ha. Nous constatons gue, généralement, it y a un TH gui
.stoccupe des travaux agricoles eE gue eette perronne nfesÈ pag

nécessairement le chef d'exploitation.

B Les aides
Ce sont des proches de la famil le gui donnent un coup de main
aux moment,s Ies plus chargés. Certaines f ami I les compÈent
beaucoup sur cetEe main d'oeuvre ngratuite l

C Les salariés
Il y a quatre types de salariés:
1) Les salariés Permanents, engagés pour une campagne ou pour
toute I'année. Ils sont nourris et logés par le paysan et ils
reçoivent environ 50.000 FCFA par campagne. f Is Èravail lent comme

les membres actifs de la fami I le.
2, Les salariés du marché sonL recrutés sur la place du marché
de Niono. I I s sont embauchés pour une journée ou pour une tache
bien définie.
Le travail de cea salariés eet souvent mal fait parce gu'ils
sont payés par opération et ont donc intérêt de vite finir leur
taehe pour en avoir une autre.

i*P 3l Les .salariés des villages . Dang presgue chague village, il
y a des groupemenE de jeunes qui louenÈ I eur force de Erava i I
pour le repiguage et le désherbage. Ces Jeunes font bien leur
travai I .
4) Les manoeuvres occesionnels, sonÈ des gens qui eherchent du
t,ravail dans les parcelles elles-mêmes. Parfois, .il y a des

paysans qui manguent temporairemenÈ de manoeuvres.
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Pour I'achat d'éguiPement, le paysan Peut sradresser à I'O'N'
t ' t;*-ea*'-*-;mfr:a- - nrl ou au marché. r,a Bgrr+* ' est le

. : service du nachinisroe agricole de l'o.N. . 5tâ 4

La Section de Travaux Agricoles eÈ Machinisme (S.1.4.M. ) eÈ le
Fonds d'Intrans Agricoles (F.f.A.) sont des services nouvellement

installés à I rO.N. par les hollandais. La S.T.A.M. s:occuPe de

la production du matériel , et le F. f .4. le vend sur crédit
(boeufs, charrue, herse) avec des annuités de cinq ans. La barre

nivelleuse et les charreÈtes doivent être payé au comptant.
/a St.Cct À W rrô (-alc.TttSt /ublrTtc &'6fatkâ

Les boeufs du F.f.A. sont vendus sur crédit et avec une assurance
venant des .centres dtélevage' sont choisis

par les 4.V.. fls ont ent,re 4 et 6 ans' sont vaccinés et restent
trois semaines en quaranÈaine pour assurer au paysan qutils sont

I
I nnr!@.

I Si le paysan n'a pas les moyens dracheÈer des boeufs il egt

I obligé de les louer ou de s'associer avec un Pâysan équipé'

oJ p;rt Ntl'''vts 1a criAi f iata/-(og l-''J* eç$!)--Y
I Les intrants, engrais et semences, sonÈ livrés par I'o'N!' aux
!| À.V. qui assurent la disÈribution et le rembouraement. Depuis

I 1988, I ' approvisionnenenÈ'fi'est amélioré, bien qu'en 1989' la

I livraison d'urée éÈeit en retard (fin aott) '

- Si le paysan veut acheter de l'engrais hors deg À'v" parce qutil

I es! endetté, ou parce qu,il a mal calculé seg besoins au début
!r 

de la campagne, ou parce qu.il veut epéculer, il peut lou1ours

I sradresser aux comnerçânts ou aux payaens qui doivent vendre

| ,, leurs ":*tI€:!à cauaê de mansue de vivre'
I Ces denierg venitenÈ leurs sraem à bas prix'
t . .^ t ît1t
I rr. s.b

f '+f t n*nfid.l. tableau 1'3' (al donne une idéc der prix dcs nroyene dc

I Productions en 1989 '
' ''t' ':

I"iIrf"

I
l.

I

en bonne santé.

k-



Itix Alt Rel'a;(prix O.Nr ânnuité

harrue hol -
rre nivel.

harrette

115.000 15.000
30.000 7.515
45.000 11.270
20.000
80.000

Le prix dea intrants
GRAIS

ée 50 kg
Prix O.N. prix A.V.
5.649 6.545
6 .624 7 .320

(Prix en FCFA. 100 FCFA vauÈ Z FF)
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Tableau rv.l.3.(.r): Le prix du cheptel vif et du cheptel mort

A

co tl

rv.1.4 Disponibil it,é f inancière

La spirale d'appauvrissement,
supposons gu'un paysans a le minimum d'éguipement, pas de deÈÈes
au début de la camPagne' et gu'il a une mauvaise récolte. pour
payer ses dettes de campagne, la redevance et pour acheter les
intrants, il est obligé de vendre des vivres ou son éguipemenÈ.
Il commence souvent par les boeufs.
La saison suivante le paysan esÈ obligé dtattendre lfattelage
d'un autre paysan pour labourer son champ.

II commence donc la campagne avec un ret,ard dans le calendrier,
eL souvent il limite la préparation du eol à un labour. Le paysan
est obl igé de dépenser de I t argenÈ pour la loeation de
I I atÈe lage, I t achat des engrais, les salariés, deg. repigueurs

r€tc.
Le manque des moyens Joue sur la bonne gesÈion de son
exploitation, le paysan risgue donc dfavoir des rendements
faibles, et de ne pas pouvoir rembourser ses dettes.

Les endett,és n I ont pas accès à certains services:
L'o.N. n'at,bribue pas de terre aux paysans non-éguipés ou

endeÈtés.
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pour recevoir des boeufs du F. f .4. , pour recevoir un crédit
de campagne pour I es engra i s r pour acheter un équipemenÈ , I es

..i :,pây3ans endettés sont exclus. Seul I tapprovisionnement de semence

,. est assuré par les A.V . ê.frr l."f , 4-z G f'oft lLFt|. (.s c6 A I ttJ

q..J frfF-bCel (J:sr Tllt & 6f.--h.-L..oG|1Gô ( 7ta'tcal- 2e';e Jo c'7c'Ji(

Le payaan endetté est entré dans une spirale d,tappauvrissement

où souvent il n'y a que deux eolution: la fuite ou i ' étti"tion.

Au Retail , la norme pour I 'éviction est I 'endettement. Depuis

I ' intens if ication, le nombre d'évictions en Z.R. â triplé ( 5

évictions en 1986-87 eE 15 en 1987-88, données venanÈ du chef
de gecteur, A.Zerbo ) .

Ni les A.V. , ni le F. f .A. , ni des autres gervices de I tO.H. ou

d'état ne g'occupenÈ vraimenÈ des petites E.A. €D situation Èrèe

diff icile . Sw/ 7l t-a2 d* r o't.-h- lo^a r-r'oc,.Ê *s Omhl.t Ah;(
tt C:-r f ' o,r A'V' /' -z ct c t L.'h t )'..^l ;t -2g; ,

Le système de crédit:
Les crédits individuels n'existent plus. Actuellement, le Paysan

pagse par les A.V. et l'À.V. demande un grand crédit à la
B.N.D.A. pour lequel ItA.V. est, resPonsable.
Le paysan non-endetté peut recevoir un crédit de camPagne Pour

les engrais et les semenees. Pour les boeufs, Ia herse et la
charrue existent des crédits remboursables sur cing ârrs.

Dans un village le président de lrA.V. se Plaignait que I'argent,
et donc les crédibs, sont gérés par les noLables du vil lage. La

petite E.A. est donc exclue.
Le paysan endetÈé peut toujours s t adresser
mais, vu que la relation entre eux ntest Pas

des intérêÈs élevés (jusgu'à 100t1.

fV. 2. Organisation sociale

Flême au jourd'hui
un ouvrier dtune

on peuE_ sidérer le Payaan

aux paysans riches
bonne, il doit Peyer

i,l
,/P( entreprise agricol n ouvrier gui est

et qui vit dans uney'ncertitude sociale et

H;;
t

ne

I
I

I O. N. comme

maté r i qur" I t encourage paa a aes ambitions agricoleg.
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Iv.2.l.LesAssociationsvillageoises

Depuis 1931 ( la création des Association rndigènes Agricoles I ,

il existe des grouPements Paysan'
Jusgurà 1984, I'O.N. limitait le pouvoir et les activiÈés des

groupements Paysans ' :

Depuis 19g4, les A.v. sont mis en place, induiteg pa; un des

cing axes de réflexion définis par re préeident Mousa Traore.

Les objectifs PrinciPaux étaient:
- la garantie de l rautosuffisance alimentaire et une amélioration

du niveau de vie
le développernent de r entraide et de la gestion col lective des

biens
- I'organisation des activités socio-culturel lee '

Les activités des A.v. qui ont un liens avec les I'T':
Gestion de la batteuse mécanique, le voTEx

Gest ion ( stockage et, f ourn'iture ) des eng ra is et des s€ffiêItcês '

CollecÈe de la redevanC€r

Gestion des crédit's de camPagne

Intermédiaire Pour I I achat des boeufs et de I 'équipement à

lrO.N. (le F,I.A.). ût\ ; bs 6ol"'.l-i-'vGS lt'Lvcuçç

Interlocuteur entre Ie paysan et I I o. N. , entre autres Pour

l , augmentation ou ra restriction de la superficie attribuée.

L r A.v. donne toujours son avis sur ra situation et I t aÈtitude

du paysan avanb que I tO'N' prend des mesures'

IV .2,2. Le Chef d'exPloitation

, Même si le chef d'exploitaÈion descend rarement ou Jamais au

champ, parce qu'il es! trop vieux ou Parce qu'il â une autre

activitérlepouvoirdedécisionresteentreBesmains'
Les membres de I a fami I le qui cultivent , doivent lui demander

son conseil Pour chague action'
Le chef d'exploitation décide de I 'achat ou de la vente dàs

moyens de production, c'est lui qui est invité aux réunions de

l , A . V. ou aux réunions d' information et de formation de l 'o. N. .
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Si le chef d'E.À. n'est plus actii Stlr Ie co.rnrp, son chorx cj r..f .

risgue de ne Pas correspondre avec les intentions des membres de
la famille qui culLivent les parcelles et qui sont donc rnieux
placés pour déterminer les f.T, Ht=t ltnt cL cL/ (r- .hl A

/err;lt1 f*t l'161oc7 (o 4./ J'.r Tloil'thoo f (-t /-n. .çt t- l,.t/.r.51!;f.'s.4

f I est :f.air que cette hiérarchie farail iale I imite souvent, le
',bon fonctionneuenÈ ou I terpanaion de I f erploitatiorr.'

t fV.3. Le milieu physique

fV.3.1. Les différents types de sol

La c lassification vernacula ire des sol s avec
caraétéristiques principales figure dans le tableau r. l
Les influences du Èype de sol ae font le plus sentir
préparation du sol .

a ) Influence du sol sur le rlzz
Le danga, riche en oxyde de fer, esÈ inferLile au départ.
Le dangafin est le meilleur pour la riziculture.

- Le moursi ne convient pas à la riziculture, mais esÈ bien pour
la cult,ure de coton. Le taux de phosphate assimilable est faible.
Pour qu'il y aiÈ un effet du phosphate sur un mourgi, il faut
épandre le phosphate pendant trois âDS.

Le séno esÈ le sol de la culture sèche, mais on I'a aménagé

Pour la rizicul t,ure. Souvent il y a une carence de phosphat,e.

b ) Influenee du sol sur la préirrioation:
Il est évidenÈ gue la capilariEé du sol joue sur I'infilÈration
de I I eau et donc sur I I irrigation, mais nous n'avons pas pu
trouvé les différentes schémas de préirrigation selon les types
de sol , si ce n'est que la rnoitié des paysans, qui ont un sol
noursi' préirriguent très pêu.
i, ,

c) fnfluence sur le labour:
Il y une relation directe entre le labour et le type du sol.
Premièrement le réglage de la charrues
La moiÈié des Paysans font une réglage de la charrue en foncÈion
du tyPe de sol . Sur les sol s légers ( séno, dangafin, dangablé )

leurs
.3. (a)
dans la
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0I. le paysan fa it un rabour mo ins profond gue sur I es so r s lourds

( moursi, dian ) .

''rd'- '

,,. ,rr Dêuxièmement l' humidit,é des dif f érentes Èypes de sol au moment

) '''' du Iabour:

:;,(j rrj,Leg mOursi sont labourés et hersés en éÈat sec ou r si le Paysan

nra pa' le choix, dans I'eau. En état humide, le sol :colle trop
;

à lroutil.
Le labour du dangafin est le plus facile en état see mais est

aussi Possible en état humide'

Le dian doit être labouré en état, humide. r r est trop dur en

état sec . Les autres sol s sont le plus faci le à manipuler en

' état humide.

f V.4 . Types d'exploitaÈion et relation avec les I 'T'

En 19gg une typologie des exploitations a ét'é éÈabl ie Par ù.Y. Jarr;a

et SébiIlotge (voir annexe 9)Jvsc- E,Asltl.^ ef Y. f-.tliLil[

[,a différenciation des exploiÈaÈions selon les facEeurs gui

déterminent Ieurs r.T. nous montre qu'iI y a plusieurs

paral léI ismes avec la tyPologie du fonctionnement des

exploitations.
Les principaux facteurs qui déterminent les I'T' sont: La

mot ivabion du Paysan , son opinion sur I e réaménagement et

Irintensification, I'endettement ets l'équipement de son E.4..

Tableau IV.4. (a):

déterminants des I
Relation entre la typologie eL les facteurs
.T.

Opinion
aur Z.R.

Famil le
motivée

E. A.
endettée

Nombre

dfE.A.
négat ive
pos it ive
neut re
néga t i ve

pos iÈive
variable
variable

faible
moyen

moyen

bon

élévé
mauva is
bas

non

oui
non

oui
t rès
oui
non

soug

b ien
sous
bien
b ien
non

non

Non

Non

oui
non
vaTiable
oui
ouj.

le, 1F

1D

4e

4F

1I, 18, 4e

1l'1,O 4T,

1N, 4M, 4N

I
I
I
I
T

tl
il

#l

I
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IV.5, Conc lusion

SECURITE FONCIERE = INVESTISSEMENT

dans I 'entretien de- la fertil ité des sol s

dans I'amélioration des terres
dans I'infrastructure df irrigation

SfTUATION FINÀNCIERE FAVORABLE =

ÀeeES au crédit
SOUTIEN de I'4.V.
possibilité de suivre DES I.T. PERFORMANTS

maintien dans une DYNAMIQUE FAVORABLE

- SOURCE DE MAIN D t OEUVRE =

FAMILLE

SALAR I ES

( ATDES )

A. V. = DECENTRALISATION du pouvoir de I 'O. N .

EQUIPEMENT NECESSAIRE = I PAIRE DE BOEUFS, de préférence avec
une assurànce de vie

CHEF DfEXPLOITATION absent sur ltexploitation =

FACTEUR de BLOCAGE pour le développement de I'8.À.

TYPE DrE.A. déÈermine lrf.T. SUIVI
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PARTIS 17 J.igemerit lcs

V.1 . Introduction

Pour le jugement dee I.T.1 noua avons retenu le rendement et la
producÈivité du travail. Un jugement à base du cott de produeÈion

nf a pas êtê fait par menque drune analyee économigue.

Noug préEenterong dang V.2 o un Jugernent des 5 grand! types de

rLziculturee eÈ dans V.3 o rous apprécierions leg itinéraires
emplol,és pendant la e. S. êt I'hivernage de 1988.

V.2. Jugement des grands typea de riziculture

V. 2. 1 . Jugement agronomique

Tableau V.2.1.(a): Rendenents des eampagnea en 1988

oh ^c fc+ P{ on l&'.ee l&f ftt, lcn ca I s 6 t tt'ag e + sc aû 'âe!

Rendement J.ahs frâ."."1 t f55vçfrG tltcrlpdr'

Z.R. C.S.
S.C.

-D.C.
Z.N.R.
H. C.

)-{r 2r9 b

jrft données re levées par enquêtes
2F{ T 3,2 l'

4Jo donnée du service 'Suivi- Evaluation'
1.1 T (au N4) et 2.2 I (au N5): 'r

51

A I La zone réaménaqée:

Noue congtatong que les
tLziculture intensive ' aont
parcelleg de la s.Cr €Il

tendenêDta.

rendementg en Z . R. 7 en zone de

lee plus élevés. Dang la Z.R. 1 leg
hivernage donnent leg meil leure

L t hivernaqe :

L,e cl imat est le plus f avorable pour le rLz durant cette saisorl r

Ira double culture en hivernage peut moins prof it,er des avantages

de la saison parce qu'elle est souvent instaltée quand la saiaon

est déJà bien avancée. En plus le sol de la D.e. est plus éPuisé ')

aprèslaeulturedelae.S.queeeluidelas.e.4.



80

La différenc iat ion en Èermes
présentée dans le tableau V.2.1,

Tableau V .2.1. ( b) : Erécution de guelgues oprérationg

d'opérations
(b).

effectuées est

Eersage
e.s. | 10/14
.c. | 7 /L5

D.e.l2/L4

Planage
4/L4
2/L5
3/L4

Désherb.
L4/L4
L4/L5
LLIL4

Orée P.A. :Age

195 kglha 115 kglha 35 J.
175

L42
96

85
35

47
( Les données de hereage, planage et aCstrerUage sont des
roPortigns des familles gui ont, effectué ces opérationa)

Nous constatons quten S.C.1 ces troig opérationa sont faites plus
fréguemmentr Çuê les doses dfengrais sont plus élevées et que
l'âge des plants est mieux reepeeté qu'en D.e. cê qui se reflèÈe
dans le rendement.

La eontre saison:
Facteurs I imitanÈ pour I e rendemenÈ :

Èn e.s. les conditionE elimatiques ( luminosit,é, température,
vent r... ) sont moins favorables quten hivernage. Les variétés
de rLz sont par conséquent ehoisies aur la base de leur
adaptaÈion au facteurs cl imatiques et .^1'lË sur la base de
leur productivité.
Facteurs favorables pour le rendement:
Du tableau v.2.1. (b) ressort guten e.S. leg paysans ont le temps
de mieux ef fectuer les différentes activit,és agricoles,
La Planification et le euivi du calendrier est plus facile en
C.S..
Les doges d'engrais par hectare sont le plus élevées en C.S..

,
Grâce aur facteurg favorablee de la e.s. leg parcelleg de double
culture produieenÈ mieux en e.s. quf en hivernage.

I'e tableau V.2.1.(al
double cult,ure (D.C.

la S.e. l*rîÆl .
,Ft

noua monÈre ausgi que les parcellee de
+ e.S.l produisent plus (6.â tl par an que

I
q!

$l

ll
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B-l_ Ie _ænq _l'on rean enaqge t z . t{ non amérl.aqé '=_ ( H. L. ) :
La riziculture extensive est moins productive gue la riziculture
intensive (voir tableau v.2.1.(al). Lfintensification est donc
une réuegite au niveau de la production par heetare.
Des f acteurs I imitant,es des I . T. âu niveau du rendement de la
riziculture extensive sont i _

Une méthode d' instal lat,ion de culture moins performante. Ira
levée après un semig direct egt moins homogène gue la repriee
deg plants aprèe le repiguage.

Les adventices se développenÈ au même tempe gue le riz. Le riz
repiqué par contre a une avance de 20 Jours (L'âge des plants au
repiguage egt 30 jours mais la repriee prend 10 à 15 Jouret sur
les adventieeg.
- Le déeherbage egt fait t,ard dang la eaigon.
- Les doges d'engraig sont plus eaiUleg et les momentg d t épandage
sont moins adaptés au besoins du riz.

A parÈ les différences dans les
le 1! i 4ort. *.f

f.1. effectués, il y slenecne
( maitrise d t eau, nivel lement lI es eont ra intes de I 'aménagement

en H.C. et en Z.N.R. qui sont un blocage pour des rendements
élevés comme en z.R.t.l 1-.. f re !a.r.f |..rt.115.},,. d. î. 1. intte': Fl

Une comParaison des rendements de la riziculture en H.e. êt en
Z.N.R. nous montre que le H.c. connait la product,ion le plus
faible. -

Une des origines de ces faibles rendementq est d'ordre
infrastructurel: les parcel leg ne -sont pas nivelées et pas,

bt.r ocg-tç:d
compartimentées , i I .t'y a pas un réseau d' irrigation V eÈ- de
drainage et une fois que I 'eau est entrée, les parcel leg ne sont

Ô. plue accessibles.
Uni deux ième cauae dee rendements f aibles est d'ordre t,echnique.

qui sont sautéee.

..f'. ''r "r"Leg f .To êrr Z.N.R. lrcrmettent done dee rendementg plue élevée
gue lee itinérairee en 8.C., maig n'atteignenÈ paa le niveau de
la rLziculture intensifiée.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

:*.t'
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V,2.2. Jugelnent oes

P.2

ILI I.:ràI*'tjS --,r..:-É oLef I,:S LCt,rpS ..-tc --''^\,f-l':

journSes de t ravai l!]rt

'5àit, i 'r' :'
Pigure v.2.2. (a): Les temPa de travaux

TEI"IPS DE TRRVRUX

Tupe

Leg données de la Z.R'
(C.S. 1987 et hivernage
H. C. datent de f 97 3 eÈ

@,RECOLTE

ffiC,RRDIEN.

WENTRETIEN

ffiREPIOUHGE

IPREP. SOL

. D.C. Z.N.R. (H.C.)

de rizicul tui'e

viennent du volet R.D. du projet Retail
19881. Les données Pour la Z.N.R' et les
sont notées Par Fofana et aI. (1982)'

Y
,.;

H

t'+
T\t

q

Dans la figure v.2.2.(a) les chiffres pour Ia z.N.R. et les H.c.

EOnt les mêmes. Ils viennent de la Z'N'R', mais vu I'époque où

ils onE été enregigtrés, ils correspondent certainement plus aux

tempe de travaux des H. C. actuel s qu' aux temps de travaulrf,"trl"
. ,p,N.R. âctuelle. Nous Prenona les chiffres conme diiccf+3* en

, , .,,3âChant que I es temps de travaux en z . N. R ' doivent être plus

.: - êlevég .
o'r{'',ï1,'

Ira rizicul ture en zone intensive est beaucoup plus exigeante au

niveau des temps de travaux gue la zoîe extensive'

surtout la c.s. exige des temps de travaux élevés à cause du

gardiennage '

?
\
iC

v

d\
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hivernage, c€rtainement parce que le paysan est moins Pressé.
La récolte prend beaucoup moins de temps gu'en hivernager pâlcê
gue la récolte de la e. S. coineide avec I ' instal lation de la
S . C. . La récolte de la e. S . rlt a pas la même tradition que la
récolte de l'hivernage, gui est- une grande réunion de famille.
Entre la S.C. et la D.C. ên hivernage il n'y a Pas une grande

différence, sauf le repiquage qui prend plus de temps en D.c.

La produetivité du travail

lableau V.2.2. (bl: ta productivité du travail-.

Saigon Rendement Temps de

de travaur
Produetivité
du travail

C. S.
S.C.
D. C.

Z.N.R.
H. C.

7.r€ t 2r9

*z 5,f
.zn ,,2
y{ 2,o
1.1 à 2.2

296 J.T. /ha
175

191

w70
55

lor] kglJ. T .

3+
Ltîs
Hle
20 40

Nous constatons gue les types de riziculture avec un rendement

élevé ont une productivité du Èravail faible et vice versa. Le

type de riziculture qui rapporte le plus Par journée de travail
est la riziculture extensive en Z.N.R.
En 2.R.1 la S.e. rapporte le double (par journée de travail ) Par

rapport à la D.C. .

C'est surtout la e.S. (avec le gardiennage) qui demande un grand

invesÈissement de temps Par rapport à aon rendemenÈ.

V.3. Jugement des itinéraireg techniques de I'année 1988

Irimites deg conc lug ions obtenues :

D, après les analyses, le nombre d'exploitations dans

l'échantillon noua est apparu trop regtreint Par rapport à la
variabi t ité des I . T. obeervée .

L'échantil lon élargi de 55 famil leg aurait Pu

d' inf ormations sur la va leur agronomique des I .T .,

lrtÂrr,f plu al"'. 1uîÊl.'rîS I

donner plus
srtU ;l
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Les dc'rn 1,'s d z - 9Bq !'ur les techniques agricoles sont asse..
limitées et souvent peu fiables. En 19g9, les itinéraires ont
ét'é suivis en détail mais nous ne dispoeons pas des rendement,s

.de ceÈte eampagne ( Âr. J.J rl ty 3tv ral ctca tt )

Drautres limitations geront citées-dans les ehapitrea concernés.
Etant donné lil tÉ*o fiabirite"â#tdonnéeg, les réeu.ltats nous
permettent aeulement dfélaborer des idées directiveg.

'I

Nous allons analyser plus en détail I'effieaeité des I.To âu
niveau de la producÈion par hectare et par journée de travail
sur la bage des donnéee de lrannée 1988. eregt la seule année
Pour laquelle nous disposona à la fois de donnéee aur les I.T.
et de re.pdements . L I année 1989 qst mieux étudiée au niveau des
f.T. mais malheureueementr hous ne disposona pes encore des
données sur les rendements.

V. 3. 1. Jugement agronomique

Le jugement agronomigue des I.T. sê fait normalement à baee d'un
diagnosÈic agronomiguer c.a.d. I'analyse de I'inf luence des
différents éléments de I'r.T. sur les composantes du rendement.
Le gchéma d'élaboration du rendement est I routil adapt,é pour le
diagnostie agronomique. Vu la durée courte du st,age le diagnostic
agronomigue n'a pas êté fait.

Nous avons vérifié quels f.T. aboutissent à des rendements élevés
et quels éléments peuvent être déterminanÈs.

La corrélat'ion deE variables quantit,atives avee le rendemeng est
analysée avec le programme d'analyse des données, LrsÀ
'{ Logiciel rntégré pour les syst,èmes agraireg ) . voir annexe g

Pour le jugement agronomigue nous avons besoin du rendement de
chague f.T.. Au proJet Retail on mesure les rendements à deux
momentss:

1, On Prélève des carrés de sondage jusÈe avant la récolte
2, Après la récolÈe, les rendements sont mesurés au battage.

I
t
t
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Ces deux façuns de mesurer le rendetnent orrL LrLs ^I.cJ.lv(--oru'trLst
Le rendement au sondage nous donne unetlur.=timation'du rendement
parce que ' t 1-;l- t <' < r;2c o

1'la produetion est mesurée pdr superficie cultivée, gui est L2

à 15 t plus petite gue la superficie attribuée.
les attaques des oigeaux eont -très importantes dans les jours

avant la récolte. '

F;" Le rendement au battage est une Boua-estiruation de

L'analyse statisÈique (annexe I ) confirme gu'il
corrélation enÈre le rendement au sondage eÈ le
battage ( corrélation de 0.34 en e. S ' et 0 . 1 en S. C.

du à la faible fiabilit,é des données du rendement

la. réalit,é

yapeude
rendemenù au

, , ce qui est
au battage.

I

'l

"1..

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

l lnrce que:

- I I y a deg pertes de graina au moment de la réeolÈe, du

transport vers les moyetÈes et le gerbier, et au moment du

battage. Les quantitée récupérées sont connues, maie les vraies
pertes ne sont pas conouês.
- Après Ia récolte, le chef d'exploitation donne du paddy aux

ealariés et aux proches, et souvent les descendants prennent
leur part, sans que le chef drexploitation ne le sache.

Le paysan cache souvent son rendement réel pour diminuer les
frais de battage, qui sont fixés sur la quantité battue.

En hivernage 1988, Ies rendements au sondage sont plus bas que

lee rendements au battage, ce qui est contradictoire d'après la
définition des deux rendements.

Dang I I analyse, nous referons aux rendements au battage, Pour
gue I 'analyse soit homogène, car nous ne disposons Pas des

rendements au eondage de la D.e. 1988.

. f.nalvse des variables qual itatif s:

i;.gi ,,; Ireg données f igurent dang les. annexea 2 et 3.

Les variables gui ont été guivies sont le hersage, le planage,

le désherbage et le calendrier agricole.
En ce gui concerne le labour, il est intéressanÈ de mentionner
gutune famille n'a pas labouré en C.S. et que son rendemgnt.(2-4
T/ha ) était prus faible que la moyenne - 

(9.! T/ha) . btftaS*

û.î*, af v€** rich cl;r< âry c^o(. tl,n'/:..,'rt/l
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Tableau v.3.1. (a )

et le planage. Le
ces fami I I es gui

F5

: Nombre de familles qui ont effectué
chiffre entre parenthèses indigue le
ont récolté plus que la moyenne.

le hersage
nombre de

Eersage Planage
le.s. rgg

s.e. rgg

D.e. rgg

10 (7'
7 (3)

2 (21

3 (21

2 (1)
2 (1)

Tableau v.3'1. (br: Nombre de familles gui nront
désherbage et entre parenthèses, le nombre drenÈre
eu un rendement inférieur à Ia moyenne.

pas fait le
el les gui ont

,', ,

{.

:

?*N

PAS de désherbage
C. S. t 88.

s.e. fgg

D.e. t88

0

1

3

(0,
(0)
(1'

selon ces ehiffres, le hersage a une influence posit,ive sur lerendement . pour le planage et le désherbage r ttous ne pouvonsrien conclure' 
:î 

L5 /vIra1 I r A:-t:^ r Joat -lgJJ; c..a>< 1^

Le suivi du ""r::j:;": ;r:";" ^ 
t"h^'r" 'rÉca "vest

Quatre critères ont été ret,enus pour juger re suivi du calendrieragricole:
La date de semis ( la date I imite dépend du saison et seraspécifiée dans les tableaux)
la date de repiquage ( dat,es l imiÈes voir t,ableaux )

- la date de désherbage (avant la deuxième dose drurée)..'..,

' - l'âge des plants (plus Jeunes gue 30 Joursr
r L" ProporÈion des familles gui ne dépassent pas la date limiÈe' J -.. I ,figurent dans le t,ableau V.3.1.(cl.

.lrrlîr'lr'{ii; i

+ . \.

I
I
,{
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Tableau V.3.1. (c ) : Le suivi du calendrier agricole

Le tableau v.3.1. (d) noua montre, par type de riziculture, la
proporÈion de famil les qui ont respectées au moins Èrois des
guatre critères (ee gue nous considérons comme un bon suivi du

calendrier). Le nombre d'entre elles gui avaient des rendements
plus élevés que la moyenne est indiqué entre parenthèses.

lableau V.3.1. (d): Relation entre le suivi du calendrier et le
rendement.

Suivi du calendrier
C. S.
s.c
D. C.

9/L3 (6)
5 / L4 ( 5 )

2/ L4 (2'

Les familleg gui suivenÈ bien le calendrier sonÈ de taille grctite
ou Doyenne, et sonÈ bien éguipées.
Les fanilles qui ne répondent pas aur critèreg ont en général
des rendements plus faibles que la loo!ênn€r

Ana I vse cruant, iÇative :

Les variables quantitative des I.T. retenues sont:
- la dose de phosphaÈe d'ammoniac par ha (PHAI

La dose drurée par hectare (NTOT)

le temps de préparation du sol (TLAB)

I 'o
I,.:

i.r(:.';'- qrtg\:t; '

I
I
I
t
I

Date de semis date de rep. date de désh. â9e

C. S.

S.C.

D.C.

avant le L5/3
LO/L3

avanÈ le L5l6
4tL4

avant juillet
5/L4

avant le L5/4
6/L3

avant aott
4/L4

avanÈ aeptem.
2/L4

avant N2 ( r,
9/L3

5/L4

6/L4

max. 30

7/L3

8l L4

6/L4
(en proportion de familles qui nront pas dépassé la date limite.l
(il N2 = la deuxième fraction d'urée
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le temps de rePiquage (TREP)

le temps de désherbage (TDES)
"l 

' âge des pl ants au rePiguage ( AGE )

Tableau V.3.1.(el: Tableau des corrélation

PEA NTOl TLAB lREP TDES AGE

C. S.
S.C.
D. C.

0.33
0.L2
0.14

0.19
0.2L
0. 18

-0.17
-0.05
0.15

0 ,2?
-0 .42
-0

-0.57
0.01
0.35

-0.18
-0.18
-0. 28

Il n'y a pas de relation entre les temps de travaux et le
rendement
Les doeee d'engrais ont une corrélation positive mais faible
avec le rendement.
L'âge des plants: les corrélations sont négat,ives mais faibles.

Conc I us ions :

* De I'analyse quantiÈative ressort que les temps de travaux ne

disent rien sur le rendement. Les corrélations sont très
différentes à 'chaque campagne . L | âge des plants présenÈe une

corrélation négative avec le rendement; les doses d'engrais sonÈ

positivement corrélées. Mais I 'effet des engrais est seulement

visible si les autres techniques sont bien exécutées.

- Lr analyse qualit,ative noua apprend que le suivi du calendrier
agricole est particulièrement important Pour un bon rendement,

et dans I e suivi du cal endrier , e 'est surtout un désherbage

précoce qui est imPortant.
- Les technigues qui donnent des mauvais rendements sonÈ le
repiguage tardif dans le saison et le repiguage de vieux plants.
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V.3. ?. Productivité du travail

' Nous ferons une ana lyse de la s . e. 1 988 . Les chiffres sont,
données en annexe 7.
La productiviÈé du t,ravail varie entre L4 et ZA kg de paddy par
Journée de travail. La plupart des familles se situe:enÈre 22 et

i27.
Il n'y a Pas de relation entre la productivit,é du travail. d r une
famille et ses caraetéristigues étudiées (Èaille, équipement,
endettemenÈr... ) .

Remar.rues sur la productivité du travai I :
- Plus haut, nouE avons vu quril nty a pas de relatioa entre le
rendemenÈ et le temps de préparation du sol, le temps de
repiguage ou le temps de désherbage.

Le gardiennage est rare en s.e. et n'influe donc pas beaueoup
gur les temps de Èravaux.

La figure annexe 7. montre que la récolte occupe une place
importanÈe dans le calendrier et que la variat,ion des temps de
récolte esÈ grande.
Le temps de récolte déforme en réalit,é les'temps de travaux
totaux Parce gue elle est constituée d'une multitude de petites
opérations eb i I y a une masse de gens qui y participe.
L r enregistrement des t,emps de récol te est donc dif f ici I e et les
résultats ne correspondent pas t,ou jours à la réal ité.
- En s.e. il esÈ donc préférable d'analyser les temps de travaux
à base de trois opérations: la préparation du sol, le repiguage
et' ItentreÈien. À base de ees temps de travaux les productivités
de travail varient entre 20 eE 1f0 kg de paddy par Journée de
travail.Voir annexe 7.
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L'intensification dans la zone réaménagée par le projet Retail
est' un succèe au niveau des rendements. La double culture egtplus productive gue la simple culture et le repiguage rapporte
plus que le semis à la volée. par contre, lrinconvénient maJeur
eet gue le Payaan doit, investir trois ou guatre foig plus de
temps dans le syatème intensif gue dans le syetème extensif.

I

Le calendrier cultural est un facteur de I I intensification gui
poee beaucoup de prot lèmes aux paysans s

- la récolte des Parcel leg de la eontre gaison chevauche le
labour deg parcelles de la simple curture.
- Ltéchelonnement des dates de semis devrait permettre au paysan
dravoir touJoure des jeunes plants pour le repiguager ,oême afil
a un retard dans son calendrier; mais nous avons conetaté gue le
Paysan échelonne 8es pépinières plus pour aasurer la guantité des
plants gue pour garantir la gualité (l'âge).

Les Paysans de la zone réaménagée renoncent de plus en plus aux
cultures en hors casiersr câf cette dernière s, intègre difficile-
ment dans le calendrier chargé de la riziculture intensive , tt t.ts:
1t>tct 1J ,ls I o..l arr jat rcc.c\1; c J.rt,l.r <r. )
Les fact'eurs dét'erminants pour des itinéraires techniques
productifs sont un accès facile au crédit, un bon approvisionne-
ment en moyens de productions et une opinion favorabledu paysan
vis à vig du projet.
L I endetÈement, le manque d'équipement et
d'exploitation sur les parcelles sont res
princ ipaux .

I 'absence du 
"f,"tfacÈeurs de blocage

Les grandes exproitations tffi deg
I I intensification I câE 1 par rapport à leur
rous-équipées eÈ n I ont pas aasez de main
niveau de la gestion de I 'exploitation,
difficile à planifier et les dépenses pour
galariés sont importantes.

problèmee à réalieer
surface, elleg eont
dtoeuvre active. Au
le calendrier egt

les intrants et lesI
I
I
I
I

Les petites E. A. non endettées se sont t,rès
lfintensification. Les endettés ont le plus de
sonÈ I imités pa r I eur moyens de produet ion .

bien addaptées à
probl èmes, car i I s
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i ., 1l Choix libre pour le repiguage:
:; Àu Pro jet Retail, le paysan â le choix de faire le repiquâltê o

Néanmoins, il le considère comne une obligationr cê qui est
,. comPréhensible vue I'histoire de I rOffice et vu que le.projet nta
Janaie clâirement dit que ee nregt PAS obtigatoire.
Sf il était clairement dit que le repiguage nregt pas obligatoire:

rt t -,i - : cêrtaina paysans retourneraient au semig direct dartg deg
meilleurs conditione ( I'aménagement du Retail ) qu'en Z.N.R.
- 'une bonne partie deg paysans ne repiqueraient plus leg
percelles de la double culture en hivernage. Le semie direct
leur permettrait une inetallation précoce et moins compliguée
de leur culture, et un investissement moins importanÈ dane la
main droeuvre. Ce soulagement leur permettrait de cultlver lee
hors casiers eÈ les champs de mil.
Cépendant, le semis direct à une période d'hivernage poae le
problème du développement des adventices, car le rlz n'a plue
dtavance sur les adventices.

2l Choix libre de la double culture
Plusieurs paysans onÈ exprimé le besoin d'être soulagés de la
double culture en hivernage. En hivernage 1989, 6 aur 13 paysans
nlont pas cult,ivée t.outes leurs pareelles de la D.C..
Ceux qui ne veulent pas cul t,iver les parcel les de la double
culture en hivernage peuvent les louer ou les laisEer en Jachère.
Certains paysans ont proposé d'attribuer les parcelles de double
culture en hivernage aux paysans aans terre.

3l Production de plants pour le repiguages
SouvenÈ, le payaan doit, goit attendre la mâturité de aa

?éPinière pour commencer le repiguage, soit au contraire,
repiquer des plants trop vieux.
Dans ce dernier cas, le paysan est obligé de repiquer dee

"r"""*is', des t,al les des plants gui sont dé jà en tal lage ou il
doit acheter des plants chez d'autree paysans.
Pour asaurer le repiquage de plants de bonne qualité et à un bon
stade de développement, I'Office pourrait installer des paysans
qui s'occupent de la production des plants pour le repiquage. La

vente des plants se fait déjà, mais cela reste sporadique et ae
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sont toujours des restes d'une pépinière. La qual ité de ces

plants es: sou're.nt faible.

4 ) Location des boeufs
Noug avons constaté qu I un manque

énormément les f.T..
En 1987 , le F. f . A. a esseyé d' instal ler
de boeufs. Le paysan pouvait louer un

pour le prix de 8000 FCFA.

d'éguipement influenee

un eystème de location
attelage pouf 10 jours

i

Les boeufg étaient loués sana surveillant pour contrôler si le
paysan nrépuisait paa les boeufg et gril ne leg maltraitait, pas.
Les boeufs étaient, done très vite en mauvaie état.
Si on louait les boeufs avec un surveillanÈ''ils seraient mieux

traités.

5, Dee crédits spéciaux pour les endettés
La petite exploitation endettée et non-équipée a de sérieux
problèmes pour se maintenir. A un moment donné' à la fin de la
spirale d'appauvrissement, ils ont le choix ent,re I 'éviction eE

la fuite. Le F.D.v. ( Fond de Développement Villageoise,
remplaçant du F.I.A. à partir de L992) sera appelé à avoir plus
d'attention pour cette problématique , :F e zTtsl<- JtJt d<t Vl t;5:

d- (g,.r iss f lL t r\ /(a f a; f .
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Nature deg gols au projet Retail .

Les caraetérigtigues des 20 farnil lee de I 'échantil lon.
Les caraetérigtiques dee 1'5 exploltations de la z.R,
pendant lee campagnea de 19Bs et 1989. Les données des

f . T. guivig .

Fiche de suivi technigue

Les r.T. et le calendrier cultural recommendég.

Lf évolution des r.T. à I 'o.N. avant le proJet Retail
La productivité du travail en hivernage 1999.

Ana lyses gtaÈistiques

Typologie des exploitations

Quelques données économogues
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LEGENDE po.it t.-r..s j cs t.rbl eaux des annexes :

AGE = Lrâgg des plants (en Jours) au moment du repiqÛage
BFEÀ = nombre de BoeuFs actif s par HA. Ce n I egt donb IraE le
nombre de boeufg en propriêtê maie le nombre de boeufa uttliség
sur le ehamp

eYe = le cycle cultural du riz. En jours, à partir du semie

Jusgu'à la récolte
DESH = Désherbage
HERS = Hersage
NEÀ = UREEIIA = dose d'urée par ha en kglha
PA = POPACT = Population Active
PAEA = Population Àctive par ha

PHA = PHOSHA = Doge de phosphate par hectare en kglha
PLI\N = Planage
tDC = Le pourcentage de la superficie totale en double culture
RBAT = RDTBAT = Rendement au bat,tage ( voir lexigue I

RSON = RDTSON = Rendement au sondage (voir lexique)
SPDC = SUPDC = Superficie en double culture en ha

SUP = Superficie en ha

TLAB = TPSLAB = Temps de labour en Journées de travail par
hect,are ( J. T. /ha I

TREP = TPSREP = Temps de repiquage en J.T./ha
TDES = TPSDES = Temps de désherbage en J. T. /ha

t = donnée manquante
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ÀNNEXE 2:

t8
tc
ID

IF
l6
il
lfl
tt
t0
fc
{t}
IF
{t
{(
ffi
5A

58

5D

56

5H

Caractér ist iquee
I | échantil lon

principalee dee 20 E.A. de

2liz
6t
f3
2?
3l
00
0t
20
3t
6t
12 I
t0
00
00
JI
{0
9t
Jt
J2t

il
il
il
tt
1{l

il
il
il
TI
t{
ltf
rf
x{
tl
x{
r5
r{5

r5
r5
1{5
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UTLLNEE FAIIILLE SUPTIIT SUPIIC B|'EIIFS âffi$NR Inâvnor poptcr TypEsoL ETDETTE msroin
;

t I ftouR rot tlutI t? 80-i0 1{0t wtI I sEf0 il('Î| llutI 20 ilouR t{0x tlut5 I I i0uR .ilor tlult 3 80t oul out2 | il0-80 (lut llut3 tl i0uR ril torl2routlot
5 20 il0un tlur llut2 5 90. Ft 1f0t t|ulJ l8 i0-Dn iloil llutr J Stilo ()ut (lut
l2rgUIgut
55rgUIr{gt
J 7 i0-sr ()ut t)ul2 | sEilo (lut outI I sE-80 froil t)ut
I J SE-DA I{(III IIUI0 J0 Bo-sE roil out

2,51 0.00
?.1ô 0.00
f.gg 0.00
il.89 0.00
{.gl 0.00
2,27 0.00
l.ôô 0.00
2.92 0.00
2.?0 0.00
5.95 t
2,67 t
7. gl 6,20
2.99 1.00

t. Jl 0.00
2.05 0.50
f.25 2.00
3.00 {.70
7.90 ô.50
J.75 2.50

I t.50 I

LEGENDE:

SUPTOT

SUPHE

BOEUFS

ANECHAR

TRAVHOM

POPAET

o
TYPESOL

ENDETTE

''lfr

SUPerficie TOTale
SUPerfic ie des parcel les en H. e.
Nombre de boeufs dans I'exploitation
Nombre de combinaison ANE + cHARrette asine
TRAVailleur HOttme

PoPulation Àcrive. Tous les membree de Ia familleg
gui participent aux travaux agricoles
TYPE de SOL: MO, MOUR = MOURsi

BO = BOi

= BOi FIng
= DAnga

= SEno

= ENDETTEment . Les famil les qui ont d'autres dett,eg à
I fO,N. que les detteg de campagnes.
= donnée manquanÈe

BO. FI
DA

SE
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ÀNNEXE 3: Les données guantitatives
I 'échantil lon de la zone

des c.rmpagnea dee 15 E. A . de
réa m lna g !.t .

AGE = rr'âge des planÈs ( en Jours I au moment du repiguage
BFEÀ a nombre de BoeuFe actifg par HA. Ce n'eet donc pas le
norrbre de boeufg en propriété mais le nonrbre de boeufg'utiligés
aur le champ
efe = le cycle cultural du rlz. En jours, à partir du eemis
jusgutà la récolte
DESE = Désherbage
EERS = Hersage
NEA = UREEHA = dose d'urée par ha en kglha
PA = POPACT = population Àctive
PÀEA = Populat.ion Active par ha
PEA = PHOSHA = Dose de phosphate par hectare en kglha
PLAN = Planage
tDe = Le PourcenÈage de la superficie totale en double culture
RBAT = RDTBÀT = Rendement au battage (voir lexigue)
RsoN = RDTSON = Rendement au sondage (voir lexigue)
sPDc = suPDe = superficie en double culture en'ha
SUP = Superficie en ha
TLAB = ÎPSLAB = Temps de labour en journées de Èravail par
hectare ( J. T. /ha )

TREP = TPSREP = Temps de repiguage en J.T./ha
TDES = TPSDES = Temps de désherbage en J.T./ha

. = donnée manguante

rci suivent les données teehnigues de quatre eampagnes:
Contre Saison ( C. S. ) 198B
Hivernege 1988: - Simple Culture (S.e.,

Double Culture (D.e. )

Contre Saison 1989

De cague campagne, il y a un tableau avec
eÈ un deuxième tableau âvec les moyennes,
valeurg extrèmes.

les données par famille
les Ecarts Types et les



La Contre 1lîP

Données par famille:

FâIIILLE SUPDC EFIIA POPRCT PAHA PHO5Hâ URIEHâ â68 ROTEAT ROTSil TLâ8 TREP IOES TDC

-laj : 1',

YâRIâILT EFFTCT IF IIIITEIII{E

ô2.5 18I.5 Jô J.70 5.21
173. I ll5.{ l0 2.90 6,7f
100.0 200.0 38 5.20 {.ôl
7l.f 196.f f2 2.f0 3.gl

l2g.ô ll?.i 27 I.ô0 f.ô8
100.0 250.0 12 2.10 l.gl
100.0 200.0 Jô 2.50 2.55
125.0 187,5 {0 t.80 1.8î
100.0 200.0 3l f.00 5.52
tôô.? 33f.0 3f f.60 5.68
105.J 157.9 J2 J.20 5.83
100.0 200.0 f5 3.80 5.81

tôô.7 lôô.? 38 {.80 ô. 13

c. s. 1988:

Ëtlilllui ltâIlllull

.J00000 1.00000

.6ôôôô7 ô.67000

?.00000 20.0000

2.50000 20.0000

ô2.5000 17J.077

I 15.385 J3f.000
2?.0000 f5.0000

2.{0000 5.20000

2.55000 ô.7{000

22.0000 70.0000

t9.0000 81.0000

8.00000 68.0000

I 1.23ô0 35. f6l0

70,00 32.00 f5.00 Jl.g7 0ul
{1.00 38.00 f?,00 ?6.59 r
12.00 3f.00 8.00 25.23 0ul
1f.00 .J5.00 39.00 2t.ll oul
22.00 t1.00 29.00 J0.gf t0tl
38.00 32.00 t6.00 J0.12 llul
55,00 {1.00 5{.00 15.lô tllt
fl.00 12.00 ô9.00 2?.ô3 t|lt
2ô.00 50.00 26.00 lô.81 llul
50,00 83.00 2?.00 il.2{ rul
26.00 ô{.00 19.00 21.93 0ul
{0.00 80.00 39,00 t6.?2 0ul
37.00 50.00 2I.00 22.10 (lul

ECâRT-TYPI COEFF VâRIâ

.7l7l0g ô9.0818

1.82150 60.0719

6. ô7238 ?ô.7ôl?
l.8f{02 5ô.0881

JJ.82J8 29.1295

50.18ô3 26. lt33
{.9212? 1J.8862

.876587 21.29??

1.08ô83 ?1.57f0
l?.55f? J1.08?9

18.3025 39.52J?

15.ô15ô {J.J7ô6

ô. ?1502 ?6. fl80

LIITITES DE C|ITFIâICE 95 I

l8
ID

IF

l6
It
lll
TT

t0
tc
ID

IF
fi
fi

sP0c

BFIIâ

Pâ

PAIIâ

PIIA

flHn

â68

RDTE

RDTS

TLAS

rREP

TDES

tDc

r8

tc
ID

IF

It
ll
lll
fi
l0
{c
ID

IF
II
ft
ill

l.0J8fô
3.0J220
g. ô92J1

8. ô3ôll
I 15.321

195.250

35. fôt5
3. ô0769

5.0J769

{0.38{6
f6.3077
Jô.0000

25.ft8J

.6t0515
2.0218t
f.991 lJ
5.9f9fô
9ô.56t5

lôô.9ô8
32.7300

J.l2H5
l. f3183
3J.1205

3ô.1553

27. JJ80

21. ô915

l. flôft
1.01259
t?,3935
I l.123{
I Jf. 08ô

221.532

J8. t930
1.0?J9{
5. ôf05ô
f7. Jf87
56. f60l
l{. ôô?0

29, I fJl

0.80 2.J0 { 5.00

1.30 3.09 I ô.15
1.00 0.ô? 20 ô,67
l.fo t.f3 lt 7.8ô
0.?0 2.8ô I .{.29
0.50 f.00 | 9.00

1.00 2.00 tJ 13.00

0.80 2.50 2 2.50

1.00 2.00 20 20.00
0.J0 ô.67 5 lô.67
t.?0 1.05 l8 9.f7
0.50 1.00 3 6.00

0.J0 6.ô7 2 ô.6?

Moyennes de la

HERS PLAI OESH
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La. Simple CulÈure .en hivernaoe 1988 :

Données par fami I I e

FâIIILIE SUPSC BFIIA P(IPâCÎ PAHâ PIIOSHâ UREEHâ fr6E CYCLE ROIEÂT RDTSOT IPSLâ8 ÎPSREP TPSOES HERS PtâÎ{ DESH

t3
IJ
IJ
tl
r3

IJ
tl
IJ
l3
IJ
t3
IJ
ll

1.70 l. t8 |
?,20 0.5ô l1
J.50 l. ll I
D.90 0.f5 20

J.{0 0.88 il
t.50 l.rt I
1.20 1.67 {
t.g8 1.0ô l3
1.8ô 1.08 2

f.00 0.75 20

2.{0 1.6? 5

ô.00 l. t7 l8
1.00 2.00 3

f.00 2.00 ?

2.00 1.00 5

2.J5 1t6.0 211.0 3t l{2
2,ô{ 10J.0 19f.0 50 163

2,29 12,0 159.0 ft t53
2.25 5ô.0 182.0 Jô l?{
3.2{ 108.0 l7ô.0 30 l{l
2,00 l3?.0 1s2,0 2? l{5
3.JJ 100.0 115.0 f? lll
ô.91 l0ô.0 26ô.0 27 157

1.08 8[.0 135.0 ll il3
5.00 80.0 lô0.0 J5 il5
2.09 l?7.0 26ô.0 39 15{

3.00 100.0 ?00.0 l0 tf9
3.00 ô8.0 lJô.0 J2 lff
?.00 9?.0 7{.0 28 lJl
2.50 131.0 r JB 158

f.30 3.00 31.2

3. {0 2,20 13. ?

5.l0 2.ô5 u.2
{.10 2.30 lô.3
{.ô6 3.10 fl.3
l.f0 l.J0 2ô.9
f.50 1.70 16.7

f . 62 1.80 1.2
f .20 1.70 22,0

3. {3 3. ?6 28.5

f.sl 3.92 f8.5
3.71 2.90 32.8

3.90 2.37 25.0

3.90 3.30 ?J.8

3. ll 2.91 f0.5

29.0 28.9 lt01{ t{0il (lul

57.{ t?,9 |lul oul llul
JJ.0 3. I oUI ltot |lul
3f . { 0.7 il|lt oul x01{

20.0 ff.ô t|lx ltllll tlul
?l,b t?.? 1t0t 1t0il rul
26,1 2f .2 X01t il(lll tlul
fJ.6 11.2 tlul t(lx (lul

t0.l il.5 mt il(lil llul
t5.I 18.3 tIlX ttlil llul
ô9.2 25.7 tlUI il01{ tlul
61,2 23.6 tlUI ll0il (lul

35.8 10.{ (lul il(lil (lut

Jô. ô ?f .0 oul 1{0t ()ut

62,1 5?.5 ttlil il01{ (lul

I
il

I
I



0ul
0ul

0ul
r0x
0ul

0ul
0ut
0ut
x0x

0ul
r0x
0ul
0ul
0ul
0ul

flt lB
iltc
lil l0
ilt lF
ill 16

t{l I I
ill lll
1{l I ll
ilt l0
ilf fc
t{f lll
ill lF
lil ll
1r{fr
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Moyen 1('s I

vARlAgLt EFFECÏIF fl0Ythf{t

988:

nAI i tluft

8.90000

2.00000

?0.0000

6.91{89
1J2.000

2ô6.000

50,0000

171.000

5.10000

3.92000
{9.5000

ô9.2000

11.6000

l{8
lf7
r70

rô3

t95

tf2
lf8
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rJl
I {6
t65

t50

r55
I

t{8

Ia S;.C.

niilll'lur LttllIES 0t c()fiilAilcE 95 t

suP

EFHA

PN
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PHf,

xHâ

â68

cIc
REâT
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TTIE

TRTP

TD€S

tf
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tl
l{
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ll
tl
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l{
l{
ll
l{

J.25286

1,20922
9. f2857

2.9{0f9
96.2857

[75. f29

J5. ?857

t{9.500
f.2l6t3
2.73571

2f. ô500

{0.7613
19. ô857

1.00000

. {f91J8
2.00000

1.07527

5ô.0000

?{.0000
2?.0000

139.000

l.10000
l.?0000
1.20000

20.8000

.700000

LCART-i r Pi

2.39t3f
. {ô6998

ô.95615

l. f0{{{
2l .132{
51.6052

?.01 15?

9. f6?13

. lô55tr7

.720tr9{

t t.783ô
l{.1{99
10.5f80

t0i.Ft l/'lR i A

?3.5150

18.6197

7J. 77? I

{7. ?ô20

22.2512
29. I l6?

19.8?93

6.t29J2
I l.ofl0
26.JJ30

f7.8058
35. f{73
sJ.5823

t .97{61

.95î601

5.71036

2.18979

9f.829ô
t|7.8{f
31.53ôI

'l{{.1{2
1.9ô?59
2. J:i0ô5

t8.t5lf
ll.0l0!t
l{.0f75

{.53108

t. {5881

13. l168
3.69119

107.712

201.013

39.0152

tst.558
l. lô5??
3,120?8

10. ?f8ô
18. l88l
25.323?

t.5?l l8
3.725ô?

13.821ô

lI. t{11
l0?.359
lô8. ftl
56.3999

tô5. ?50

t.221 t9
l{.52ôl
?t.8551
39.5t{2

La Double Culture de l'hivernaqe 1988

Les données par famille

VILLâGE FIIIILLE SUPDC BFHâ PllPâCÎ PâIIâ PH(lSHf, UREEHâ â68 CYCLE ÎPSLT8 TPSREP TPSDES RDT8fiÎ NDTSOT HERS PtâÎI DESH

0.80 2.50 |
2,20 1.82 l9
1.30 1.5{ I
J.00 l.3l ?0

l.{0 l.f3 ll
0,?0 2.85 J

0.50 f.00 {
0.50 f.00 lJ
0.80 2.50 2

1.00 J.00 20

. - 0.30 6.ô7 5

1.90 2.6J l8
0.50 1.00 J

0.30 ô.67 2

0.s0 {.00 5

Les moyennes

5.00 61.0 192.0 19

8.ô{ 5t.0 t03.0 55

ô. [5 37.0 89.0 ô0

ô.ô7 77,0 97.0 5f
?.8ô J6.0 71.0 J5

f.29 ô7.0 lô7.0 f0
8.00 109.0 108.0 50

2ô.00 102.0 186.0 87

2.50 89.0 1f9.0 28

?0.00 t56.0 ?11.0 Jf
t6.ô7 t6ô.0 lô6.0 5l
9.{7 101.0 182.0 5J

ô.00 19.0 98.0 ?5

6.ô7 | ft
10.00 r r {S

de la D.e. 1988

J0.7 f3.6 l{.9 3.70 1.70 llul l{0t

37. I 35. 7 2,2 t.20 1.00 ll0il tllt
3t.l 31.0 Jô.J 3.20 2.10 X(lt ll(lx

6. ? ôl . | 2.0 0.80 1.00 tlllll ll0ll

25.0 7l .l 29. ô 1.67 r ll0ll t{()x

?6,7 31.7 ?8.0 J.?l 1.80 (lul x(lx

J0. I f 7.8 13.5 {.20 1.80 ll0ll ll0ll

51. ô 35. ? 2J. I l.0g r ll0ll oul

f3.J 10.3 3.0 J.g0 r lt(lll oul

t5. ô 65.5 33.3 1.87 l.5l ll0tl ll01{

J0.0 120.0 10.0 3.25 r ll()il il01{

13.5 100.5 ?9.8 J.00 1.70 il01{ t{011

2J.5 50.9 ?9.{ 2.10 1.95 ll0l{ ll0ll
r r tl0ll X0ll

32.0 29.0 2f.0 2.55 r X0ll il01

YâRITSTE EFFECTIF IIIITETTE
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C|IEFF VARIâ
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{1.2897
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Les données Par fami I le :

FAIIILLE SUPEROC P(IPâCT PAHâ PHOSHA URTEHâ A6E

t8 0.80 t 5.00

tc 2,20 l9 8.ô{

t|l 1.30 I 6.t5
lF 5.00 20 6.ô?

t6 l.l0 ll ?.86

ll 0.?0 I '1.21

ltt 0.50 | 8.00

til 1.00 t5 2ô.00

t0 0.80 2 2.50

lc 1.00 20 20.00

l0 0.50 5 16.ô7

lF 1.90 l8 9.f?
11 0.50 3 6.00

4K 0.30 2 b.6l
{lt 0.50 5 10.00

125.0 125.0 19

220,0 35f.0 Jf
108.0 323.0 ?3

107.0 l0?.0 50

51.0 125.0 f5

tf3.0 2t{.0 3?

100.0 300.0 15

50.0 150.0 {J
123.0 250.0 f2
t?0.0 200.0 36

Itf
I f l

110.0 100.0 tro

135.0 t00.0 58

0.0 200.0 5J

RDTENÏ HTRS

1.75 llul
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{.22 (lul

2.1ô |lul
2.{l oul
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?.f2 llul

lf
tl

2.91 (lul
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de la C. s. 1989:
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PHâ I3
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nllllllull
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Vtllase : Sagnonc

lfoc 3

FICHE DE DE RTZ
zoHE t{Or{

CbûuD dc l, arroscur :

l{' dcg Eorccrur

Srrfacc

Prélsr1gaÈlon

Hcrsagc. 1

Engrals dc fond

ETPE :

Scnlg

outll :

tlcrragc dt anfouisseacnt

I
Itrc

Lcvéc

NotaËlon'10 Joura

I 
aercr lcvéc

iltrc cn caurdc souÈlcn

Jr ccrhcrbagc

NotaÈlon

ftn aoÛr

préctsc :

Varlétâ

QuanEt Èé

Drrc(t)

Advcnttccc
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ANNEXE _5 : Le s it i néra i res technigues recomnandés

Le jugement des itinéraires exige des références ou des normes.
Quelques idées de base aur I'exigeance de la riziculture au niveau
des techniquea sont tirées d'un ouvrage de Dobelmann (19?6r.
Le calendrier agricole de la Division Recherche Développement de
I I o. N . sert conrme réf.êrence pour le calendrier consei I lé au paysân .

Le sol doit' être bien ameubli pour permettre- un repiquage facite
et un bon enracinement des plants. La mise en boue eet idéale pour
le repiquage. Actuellementr oD vulgarise à I rO.N. le labour et le
hersage dans Iteaur €È pour un travail encore plus performant, le
pudd I er .

Semi s :

Le choix de la variéte dépend:
du c I imat : - la longeur des journées dét.ermine la

photosensibi I ité des variétés .

les températures déÈerminent le début et la fin
des campagnes.

du cycle: Si on veuÈ deux récoltes par âî, il faut des variétés
cycle court.
de Ia maitrise dfeau: détermine la longueur de la paille.

Le repiquaqe:
La pépinière:
un travail du sol superficiel dang la pépinière cause un
jaunissement des plant,s et un mauvais enracinemenÈ. Au moment du
semis, la pépinière doit être boueuse eÈ il est, conseillé de ne
Pas mareher dans la pépinière, donc de travailler en planches.
Pour la fertilisation de la pépinière, I'idéal est d'épandre 2OO
à 300 kg de fumure organigue par are, entre le labour et
I 'affinage.
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Les 1,0 pr{:n:iers jours après la germination, i es r l r, t u l :r, :;€

nourisse.t.- !,J-'Ies r'éserves.des grains. Àpres, irs asr;rnrrtent res
éléments nutritifs dans le sol , et i I existe là une possibi I ité de
carence. I I est donc conseil lé, d'épandre un peu d'engrais minéral
(5-6 unités par arel. Si les plants jaunissent, il faut augmenter
la dose. Une fois repigués, il n'y a pas de différenee entre les
repiques fertilisés et non-fertilisés.
Arrachage des plante !

Il est important de ne pas blegser les plants à I'arrachage, sinon
la reprise'est difficile. Cette précauÈion est à prendre surtout
Pour leg solg argileux (moursi, dianl qui eollenÈ aux raeines.
Le repiguage:
.Lrâge des plants au repiquage ne peut pas dépasser les 30 Joure,
sinon la reprise est plue difficile et le tallage est réduit. Un
bon écart,ement ( 15-20cm) et un nombre limité de brins par touf fe
favorisent le tallage. Il est conseillé de repiguer dans une petite
lame d'eau pour avoir une bonne reprise. Une lame dteau trop haute
freine le tallage, ainsi gu'une nappe phréatigue trop remontée.
La fertilisationr urr sarclager êt un sol meuble favorisent le
tal lage, cê qui est important pour diminuer le développement des
adventices. Un t,al lage abondant par contre, donne trop de grains
imrnatuF€s.
Les avantages du repiquage sont:

une meil leure maltrise des adventices parce que le riz a une
avance.

un gains de 10 ou 15 jours par
Mais si le semis direct est bien
repiguage et on gagne 50 journées
ineonvéniant du semis direct est

La fert,ilisation:

camPagne

fait , le rendement éga I e ce I ui du
de travail par campagne, Le grand
la non-maltrise des adventices.

Pour avoir un effet, de la fumure organique il faut épandre 15 à 20
ft atrc-<Tonnes lha, ce qui demande des moyens de transport adaptés rt lo

Pour les engrais minéraux, on conseil le le remplacement de
I texporEation. Par tonne produit par ha, il y a une exportation de
10 à 15 kg d ' azote et 4 à I kg de phosphat,e.
L'épandage de phosphate se fait toujours avant le semis ou le

t
,'

I
t
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repiquârJt, . .t' en,-;t ai

fois: une premrère r

paniculaire, êt une

; d : ( c u lr:rLure est f ractionné en deux ou trois
rdt:Lio,r aLl LaI rage, une deuxième à I ' initiation
troisième à Ia monbaison.

I
I
I
I
I

B lre calendrier aqricole de-l'O'N.

Voir le tableau à la Page suivante

Commentaire sur le tableau:
A1 : Le système J€rni -in lcal;F Jc retrouve en Z.N.R.
proPagé Par le ProJet ARPON.

Les opérations qui sont rarement effectuées sont:
I t apport de la fumure organigue
la 2 ème préirrigation avant le 2ème labour. Le 2ème labour est

fait comme lutte contre leg advent,iceg et non Pas Pour une

meil leure préparation du sol .

le hersage avant le semis

1e sarclage
le premier désherbage eÈ la fertilisation azotée evant la mige

en eau de soutien.
lrentretien du réseau et le labour du fin de cycle.

Les dates co r respondent à peu pres avec I a réa I it'é sauf gue I a

préirrigation et le labour commencent en mai- juin et non Pas en

avril.

A2: Le système int.ensif , qu'on trouve surtout en Z.R. Ac ttt?,

Les opérations non réaIisées par la plupart des Paysana:

I 'apport de la fumure organique
une 2ème préirrigation pour un 2ème labour
l'épandage de I'engrais de fond avant le repiguage

le labour de fin de cYcle
Le calendrier: En réal it,é, les opérationg sont ef f ectuéeg un moi8

,plus tard en zone de S.e. et deux mois plus tard en zone de dOUble

cu I ture
Kcbtl(

A3: La contre saison existe seulement dans la Z'R.l' Le Calendrier

agricole est une bonne réprésentation de la réalité'

et est le ÊYaÈème
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ÀNNEXE 6: L'évolution des

avant I'intensrf
rtinérai.:''e,s r <-Lir1t,és rr I',).N.
rcat ron

La rLzLculbure avant I'arrivée du projet RetaiI était extensive.
Les paysans bien équipés pratiquaient la culture attelée et ceux
çIui ne disposaient pas d ' équipement , se débroui I I a ient avec la
daba pour préparer le sol.

Lf f .1. le plus épandu étaiÈ: le labour, le semis diïect, le
hersage et plus tard dans la saison le déshirbage. Les paysans
gui voula ient éviter le he rsage , fa i sa ient I e semi s avanÈ I e
labour ' une technique qui ne favorise pas le r Lz dans sa
concurrence avec les adventices.
Le repiquage était une technigue culturale peu répandue.

En 1961 un essai de motorisation, basé sur
Sovkhozes, f ut un échec tot.a I .
La culture attelée est introduite.
Entre 1961 et 1965 les Chinois ont essayé d'introduire le
repiquage à grande échellr-:. [,'f.T. était un labour avec une
char-rue Bajac (origine françarse) suivi par une mise en boue.
Pour avoir un sol boueux on irrigait pendant 10 jours après
lesquel s on hersait dans une petitê lame d'eau. Le planage se
faisait avec une planche ( 300'30r10 cm) tirée par un attelage.
Trois Personnes pouvaienL se meÈtre sur la planche pour
I tenfoncer dans la boue et. planer la parcelle. LrO.N. a dû
arrêter cet essai parce que beaucoup de paysans fuyaient à cause
de ItI.T. épuisant.

Les engrais à ce moment éta ient la pai I le de riz , la fumure
organigue et I 'engrais chimique. Pour une bonne fertil isation
âvec la fumure organique, i I f aut épandre 15 à 20 t,onnes par ha

9t le pouvoir d'achat du paysan était, trop faible pour achet,er
de I 'engrais chimique.

P'ti"t

En 1980, la riziculture est en crise. Le paysan, découragé par
8a siÈuation sociale, suit très mal i" calendrier agricole. Le
paysan subit le contrôle des encadreurs, la police économique,
I'insécurité foncière, la risque d'évict,ion etc. En plus les
techniques culturales éta rent imposées par I 'O.N. .

I e modèle des



Le paysan n'était pas libre d: r:hoisir la culture, la v;rriété
de rLz, la méthode cultural.: le ,:alendrier agricolr:, b-r'f, lc'

payaan était un ouvrier d'une entreprise agricole étatique et
exploitante .

En L982 Fofana et al. ont donné des chiffres concernanÈ les I.T
de L62 exploitations:
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En 1984 les doses moyennes d'engrais étaient 50 kglha d'urée et
75 kglha de P.A. ou 200 kglha de P.N.T. Les pratiques culturales
vulgarisées à ce moment là étaiqnt:
1l Diguettes de ceinture pour une bonne maltrise de I'eau.
2l Compartimentage des parcelles pour une meilleure organisation
de la préirrigaÈion, du labour, du planage et de la gestion
dt eau.
3) Désherbage pour que les apports d'engrais soient efficaces.
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Temps de travaux par famille en hivernage f98B ( S. C. )
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NUMF = Numéro de la famille
81, = Préparation du sol

'-!

82 = Repiquage
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ANNEXE 8: Analyses stat istiqrles

La légende figure à la prénière page des ANNEXES
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T.rhleau de corrélations: D.C. (hivernage) 1988
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ANNEXE 9: Typologie des
fonct ionnenrent.

La typologie est fait par sébil lotte et f,a rnin
les classes gui sont représentées pa r
lréchantillon de la Z,R. sont repris. La
f igure dans le rapport des deuri auteurs.

l,a srle :;u r (rJa

en 19BB . Seul ement.

des fami I les de
Èypologie complète
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lraJectoire A

Grandes famil lee (population tot,ale supérieure a
plue de 5 TH et I'obJectif général est la eohésion

30 personneÊ),
de la famille.

Type A3:

Dans cette
(le,lF).

Une famil le

riziculture intensive en problèmi
diversification sur le maraichage
rrain d I oeuvre salariée
éguipement: inférieur à 5 boeufs
SAU: supérieureà9ha
é I evage
c lasse on trouve deux paysans de l'échanÈil lon

Trajectoi re B

La taille de la famille est variable, Ia population aetive varie
entre I et 30 personnes, le nombre de TH entre z et 6.

Tvpe 81: agriculture axée sur la riziculture et le maralchage
main d'oeuvre salariée
équipement: plus de 5 boeufs
SAU: plus de 5 ha

élevage de 10 à 20 bovins
( lD l représenEe ce type.

I
I
I



Type 82: st ab r- : i- ': lr: la l)rodrrct iorr (]n rri nirnisant leurs
detLcs.

petites activités Para- et extra-agricoles

:.lir,. équiPement: faible
SAU: suPérieure à 3 ha

élevage des Petits ruminants.
une famille ( 4c) de l'échantillon 

'représente ce tyPe.
:

Tvpe 84: dif f icultés à réussir I'intensif ication. ''

reeherche compensation dans. le maralchage

réduction dfélevage et des cultures pluviales

- SAU d'environ 5 ha

Il y a une grande famille (4F) et une famille dé taille moyenne

(lGl dans cette classe.

Trajectoire e

Des farnil les de petite tail le avec une population totale entre
2 et 19 et le nombre de ÎH varie entre 1 et 3.

l:":^;':ï'::":::":,:":Ï"::' 
Ieurs reveous

maralchage et activit'és exÈra agricoleé
une s ituâtion économique gui s'amél iore

Trois famil Ies de l'échantillon ( 1I, LB,4e) s'adaptent bien aux

techniques de I ' intensification. '

Tvpe C3:

Pas d'équiPement
SAU: suPérieur à I .5 ha

situation économigue diff ieile

Dans yecn];i1i::t"tt y a quarre ramilles (tM,1o,4r,4Kt de ee

tyPe.

TraJectoiré D

Ce sont I es non - rés idents .

Tvpe D2-: la riziculture assure I'autoconsommation et les
- '' coutume s f ami I iaux .

faible taux d' intensification
Deux nor,-.f s i.dents de ee type représentent I 'échanti I lon ( 1N, 4M ) .

I
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