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LES SYSTEMES DE CULTURE DANS LES PETITS
PERIMETRES IRRIGUES

INTRODUCTION

L'objectif du Projet Management de I'Irrigation au Burkina Faso (PMI/BF) est de
contribuer à I'amélioration des performances des petits périmètres inigués, par la recherche et la
diffrsion d'innovatioru sur le nunagement de I'irrigation.

Dans ce cadre, la section agronomique du Projet a été chargée de conduire le diagnostic
agronomique dont le but est de déterminer toutes les contraintes qui entravent le fonctionnenrent
agronomique des périmètres, et d'en faire des propositions d'améliorations de leurs performances.
L'analyse des systèmes de cultures, est l'une des composantes de cette étude.

Contrairement aux cultures telles guê, Ie sorgho, le mil et le mars, les cultures irriguées
sont d'introduction récente au Burkina Faso (vers 1960)t. Leurs pratiques exigent des paysans,
une certaine organisation pour pouvoir mener parallèlement les deux tJpes de cultures qui du
reste sont complémentaires.

La pfésente communication intitulée : Ies rystèmes de cultures dans les petits périmètres
irrigués présente quelques caractéristiques du système irrigué, et propose certaines actions dont
I'application permettra de minimiser les problèmes de coordinations des activités entre les terres
hautes et la riziculture pour I'amélioration des performances des périmètres.

I. MATERIELS ET METIIODES

La méthodologie qui a été élaborée en rnre de mener le diagnostic agronomique part des
constats suivants :

. Les documents de base, permettant d'avoir une compréhension globale du
fonctionnement des systèmes de culture ne sont pas toujours disponibles ;

. Certaines données même si elles existent sont quelque fois peu fiables.

Alors il était de notre devoir d'initier des études et enquêtes specifiques pour rassembler la majeur
partie des données pour le travail dont nous avions la charge.

1. f .es Moyens de Travail

1.1 La maîn d'oeuvre et Ie temps de travail

Elle a été estimée par enquête sur un échantillon de parcelles et de ménages sur les
périmètres et les terres hautes. Ce qui a permis de déterminer les diftrents t)?es de main-
d'oeuwe qu'utilisent les exploitants sur le perimètre et les terres hautes, la durée de travail, la

t AOUBA tL, 1993. L'irrigation au burkina Faso : historique, situation, perspective p l-15. Communication
seminaire/atelier de I'IIMI. Féwier 1993.
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participation de la femme à I'effort de production dans les deux cas, et de calculer Ie nombre total
d'homme jours requis pour la détermination des indicateurs PbJt (broduction brute par hommejour de travail) et VPbJt (valeur de la production brute par homme jo* de travail).

Crilères d'échantil lonnaoe :
Condi:ion socio-professionnelle de l'exploitant (élevàur, commercanl,fonclionnaire)
Taille et situation hydrique de la parcelle
Situation topographique de Ia prcelle
Place de I'exploitant au sein du bureau de I,organisation

Formule des indicateurs
PbJt (ke/h): _s-

nnJr

VPbJt (francs lh1-

Po - Producrion obtenue (kg)
VP : Valeu de la productibn (francs)
nl1ir : nombre dhomme jours requis (heures)

Selon la main-d'oeuwe disponible pour la réalisation des travaux sur le perimètre et les
terres hautes, il a été déterminé un certain nombre de goulots d'étranglement dû à I'insuffisance de
main-d'oeuwe pour I'exécuticin des tâches nécessairrJ ,* les de,x i.tegoiri dl;t", Ërimètreet ctramps pluviaux).

L 2. L'Equïpement agricole

Il a été déterminé par enquête sur le même échantillon que celui utilisé dans I'estimation dela main d'oeuwe

Ce travail a permis de calculer I'indicateur Taux d'utilisation de l'équipement agricole (TE).

rE(%): sx100

ni - nombre de personnes utilisant le matériel agricole i potu la réalisation de telleopération culturale.

nt - nombre totale de personnes enquête ou de l'échantillon.

TE permet de porter un jugement sur I'importance de I'utilisation du matériel agricole.

VP

"Ei

5f/es Moslédo !enga ÇorgoI'}erimère 20 exploitants 40 exploitants 40 ocploitants
Terres hautcs Même personnes l0 des 40 l0 des 40
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Le taux d'équipement (qui est différent de TE) peut également être calculé. Il donne une
information sur le niveau général d'équipement des paysaru ou de la coopérative. Un matériel qui
n'est pas utilisé sur le perimètre peut l'être sur les terres hautes et concourir à faciliter la
coordination de I'ensemble des activités agricoles.

2. Les Parcelles

2.1. Les superficïes

Sur I'ensemble des 5 sites, la vérification des superficies parcellaires s'est avérée nécessaire
car dans les dossiers techniques, les superficies brutes sont souvent confondues atu( superficies
nettes. Par consequent, nous avons dû effectuer des rnesures portant sur la taille des parcelles à
l'aide d'appareils de topofaphie. Sur 4 des 5 Érimètres concernés, le rapport (s1/s2) entre la
zuperficie mesurée (st) et celle des dossiers techniques (s2), donne des résultats de 93 o/o. Au we
de ce rapport et conpte tenu de I'emprise des diguettes (5 % de la superficie), les superficies
parcellaires n'ont pas été corrigees. A Itenga par contre, le rapport donne 83 % . Là une
correction des superficies a été âite et a été considérée dans le cacul du rendement.

2.2. Les sols

Les mesures ont porté sur la teneur des sols en rnatières organiques (à Mogt"do), sur la
textnre (Mogtédo et Itenga) et sur la densité apparente (Mogtédo, Itenga, Gorgo et Dakiri). tæs
états physiques (forme, planage) et hydriques (zones inondables, en hauteur) ont été appréciés sur
I'ensemble des perimètres par observations et déclarations des paysans dont les parcelles ont des
problèmes.

3. Les Cultures

En hivernage, lâ culture dominante est le fiz inigué et en contre saisor\ divers cultues
rnaraîchères dont les especes prépondérantes rarient d'un site à I'autre.

Un inventaire annuel des differentes variétés cultivées à été Êit. Iæs rendenrnts par
culttue ont été calculés par perimètres. Pou ce qui est de la productiorl la rnethode de catcul
diftre, d'un perimètre à I'autre :

A ltenga" Gorgo et Dakiri, toutes les productions sont systématiquement pesées.

A Mogtédo, la cooperative reçoit la quantité de paddy necessaire pour payd les crédits
contractés par chaque paysa& Le poids moyen des sacs est déterminé. Le paysan declare le
nombre de sacs qu'il a obtenu de sa parcelle, la coopérative calcule la production totale du
paysarl I-a' soûune des productions de tous les paysans constitue la production totale du
perimètre.
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Mais nos investigations ont montré que le paysan ne déclare pas toute sa production Il
prélève une certaine quantité pour donner aux personnes qui I'ont aidé lors des operations de
récolte, de battage, de vannage et d'ensachage. Nous avons estimé cette quantité à 7 % à
Mogtédo, l0 yo à lteng4 Gorgo et Dakiri.

A Savili, la situation est toute autre, le registre de la cooperative donne la production qui
est censée être commercialisable. Mais la vérification (que nous avons menee) a montré, que ies
données enregistrees par la cooperative sont inferieures à la quantité pesee. Il semblerait que la
diftrence de poids entre ce que la cooperative enregistre et ce qui est reellement enuoyé à h
commercialisation est pour tenir compte d'un éventuel rejet par la SKOFA (Société Komy Albert
et Frères), ptincipal partenaire de la cooperative. En plus de cel4 le paysan détient une certaine
quantité de sa production provenant du triage effectué au champ. Par consequent, ta production
totale est ainsi répartie.

Pt: Pl+ P2+ PJ

Pr : production enregistrée par Ia coopérative pour Ia commercialisation

P: : supplément de production (ajoutée à P1) mais non comptabilisée pour tenir compre
d'un eventuel rejet par la SKOFA (en moyenne I 8 %).

Pr = production non corrmercialisee par I'intermediaire de la SKOFA

Pr : 0 jusqu'an 1990 puis a été estimee à environ 20 % depuis 1991.

En résumé, les corrections des productions donne les fonnules suivaîrtes par perimètre.

Përimètre Mostédo ItenEa Gorgo Dakiri Savili
PT 1,08 P. l,l I Pi l,l I Pi l,l I Pi 1,47 P"

Pr : Production totale.
P- : Production déclarée.à la coopérative
P; = Production pesée
P, : Production enregistrée par la cooperative pour commercialisation

Avec les diffirentes productiorn et les superficies, I'indicateqr rendement a été calculé.

R (kS I ha): 4,J
De plus, I'inventaire des diftrentes va^iétés de semence utilise a permis de calculer

I'indicateur : Périodicité de Renouvellement des Semences (PRS). Les résuhati de cet indicatetns
sont présentés dans la deuxièrne communication de la section agronomique.

,'1i

I



PR^S

PRSr : Périodicité réelle
PRSp : Périodicité préconisée par les services techniques

4. Le Calendrier Agricole

Un suivi annuel des diftrentes dates de repiquage du riz à concerné tous les exploitants
des 5 perimètres et a permis d'établir les calendriers annuels au niveau des sites.

Sur les terres hautes le travail a porté zur la province de Kouritenga où un echantillon de

l0 **ges furent zuivis afin d'établir le calendrier agricole des cultures pluvialeç. Ceci en we de
le confronter au calendrier du perimètre. Dans cette communication nous présentons les résultats
issus du perimètre de Itenga.

En outre, le travail nous a permis (connaissant les dates de début et de fin du repiquage)
de calculer les indicateurs Taux de repiquage nroyen (TRM)et Tatx de repiqgage de i"i",;
(TRP). Ces indicateurs permettent d'apprecier la sollicitation du réseau lors du repiqgage, car une
sugerficie repiquee en une journée et dépassant le TRP preconise cause des prbbiemes de sgr-
sollicitation du réseau pour la satisâction des besoins en eau des cuhures.

Les résultats sont présentés dans la derurième commtrnication de la section

TRM (% str / i1--(100% str)

TRP(% r. r'rr--Ç, ,0,

str : zuperficie totale repiquee du perimètre
dtr : duee totale du repiquage sur le perimètre
ffiuu( : zuperficie maximale repiquee en un jorn

: PrRSr
vÆp
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II. RESULTATS

2.1. I-€s Moyens de Travail

2.1.1 La mgin4'oeuwe agricole

Trois types de rnaind'oeuwe se distinguent sur les Érirretres etudiés par le PMI-BF :

I^a maindbeuvre domestique ou pemumente est fonrÉe uniquement de nremb'res actiÊ
de la frmille de I'exploiant. Est consideré comnr actif agricole, toute pffiome
phfsique agee d'au moins 14 ans et d'au plus 70 ans capable d'executs les traruaux .

C.ette rnaind'oeuvre constitue I'essemiel (phrs de 80 Tù de la maind'oeu'yre rrccessaire
pour rrrcner I'activité agricole.

La maind'oeuvre cornnnrnautaire à la quelle lexploitant a recours polr realiser c€rtains
travaruc exigeants en rnain d'oeurre et deram s'executer en un laps de terrys court
(repiq,.nge, desherbage et recohe). Elle repÉseme moins de 15 Yo de la maindbeurnre
agricole totale.

o I^a maindbeuwe salariée qui correqpond au nombne d'actift agricoles enployes par
I'exploitam àcoût dargem. Elle est très peu utilisee (gméralerrent moins de 5 % dela
maind'oeuvre agricole totale).

Iæ tra\xail agricole est essentiellemerf fourni, par la maind'oeuvre nrasculine ,79 yo (Annexe I
a) en culrure phrriate et 95 Yo æcultue irriguee (Anræxe 1 b). On renrarque que h fenrne contribue
phs en culture phrviate qu'en culnne iniguee Ql % contre 5,3 o/o). C.ela est dû au frit qu'en terres
hautes la femme irferviort dans I'execution de toutes les ope,rations culturales (figure l), alors qu'en
culnrre irriguée elle n'irfervier[ que dans fexecution des operatbns ctrhurales exigeanes en rnain-
dbeu"rye. Celles-ci corynement ta mise en boue et le planag€, h le dtlsberbage et la récohe
(figure 2).

CeperUam, à Dakiri où certaines femnes sont attrrtutaires de parcelles inigrÉes, la
corfribution de la fe, e est phrs inportante : 83,4 Yo du terys de travail total sur la parcelle de la
fernne attributaire et 43,4 96 sur la parcelle de lépoux lonque h couple est atfiihrtaire ,le parcelles
(PMI-BF, 199t2.

On constate que h riziculture iniguée est ph$ exigeante en rnaind'oeurrye (2347 heues) qrc
hs cultures pluviales (1471 heures par trectare), les eryloitarns consaclent quotitlbnnenrnt phrs de
tenps sur hs tenes hautes (6,5 læues en ûroyemrc par -bur) que sur le t'rinrctne (4 hegne en
moyenne).

t PIr,fl-BF, 1995. Rappqt d'activites annéc 4 (lgg4-95). Projet Manageurent de I'irrigatim au Bwkina Faso
(PM-BF). IIMI, Ministfoe de l'cau.
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En considéram 7 heures comnre duree nroyenne des operations (pour êtne conforme à I'auteur
cidessous), on constatg, 9u'il frudra 335 honune-jours pour le travail sur un hectare de perinætne et
210 honrme-jo,os s'il s'agit des terres hautes. D'auhes études nrnées par M. DEMBELE, l9g33
nrontrelrt que 328 honrne-jours suftaient pour h travail d'un hectare srn les perimetnes. Ia diffierpe
serait due à I'anciermeté dans le travail ; ce qui frit qu'on passe moins de terrps dans ces périmètres
qu'à Itenga.

Iæ nombre d'honrnes jours est le deuièrrp éWrÉlrt utilisé dans h calcul des irdisteurs
productions b'nrtes et \aleur de la production bnste par honrnne de trayail (pbJt et rpbJq.

3pgltgElg s. , janv.19gg. Aménagement
situation au Burkina Faso. INERÀ

hydro-agrj-cole et riziculture.
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Figure l. Temps de travaru< sur les champs pluviarx à Itenga pendant I'hivernag e 1994

$$ Ilomze f Fenne

b - Duréeliurnalière de travail (h)

N.B: D-N.= Défrichage ou Nettoyage

I4ar. = Lsbour de la parcclle

Ferti. = Fertilisation

Désher. = Désherùage

Réc- = Récolte

Dj moyenne de travail = Durée irurnelière moyenne de travail

a - Temps de travail à I'ha et par sexe



a - Temps de travail à I'ba et par sexe

tcrfr M-Ltl nÈ fdû

9

Figrne 2. Tenps de travar"ux nr les parcelles iniguees du perimetre d'Itenga ur hivernag e lgg4.

$ ffæune f Fcmæ

D-N = Défrichage ou Nettoyage; Iaép = Lrbourde la pépinièrc

I4sr- = Labourde la parcelle; n'LB.pt = Misc en Boue et planege

Rep, = Repiqnage;

Désher. = Désherbagi€;

Ir.par = Irngation de la parcetle; Réc. = Réoltc

Dj mqyenne de travail= Dunée Journalière moJrcnne de trsvail

Ferti. = Fertilisation

Ir.Ép = Irrigstion de la pépinière

b - Durée Journalière de travail (h)

Ec-r. Mt.ll n f. lc{tL
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Disponibilité de la main d'oetmre

En tenarÉ compte de la duree de la campagne dhivernage et de la diqporubilité en main-
d'oeuwe frmiliale, on estinrc qulrn eryloitant et les actift dont il dispose doivent travailler tous les jours
et 6 heures en moyeme par jour pour nrcner à bien fensemble des activites agricohs. Ndais corryte tenu
du frit que certaines activités ræ peuvent pas s'etaler de fræn lineaire dans le terryq il apparait que la
main d'oeuvre fimiliale est insuffsante aru( Ériodes de forte sollicitation (semis, repiquage,

déstrerbage, nicohe). Cette situation obhge leryloitant soit à prioritiser ses ac'tivités (mise en place des

cuhures pluviales avant la riziculture) soit à frire appel à la main d'oeuwe salariée mais surtout à la
main d'oeuwe cornnunautaire.

I^a main d'oeurne disponible (MOD) a eté rapportee au tenps de travail requis (TTR). Si le
rapport MODÆTR est infrrieur à l, cela veut dire que la maind'oeuvre est insuffisante pour la
râlisation de I'offration en question ; c'est laznne des goulots d'étranglenrent (figure 3). Si le rapport
est zut'rieur à l, cette main d'oeuvre est largenrnt zufEsante ; et si le rapport est égal à l, elle est juste

suffisante

Les goulots d'étranglenrnt apparaissent cbeztors les eryloitants rnais diftrenrnent. En effet,
ctrez les exploitaûts qui respectent le calendrier preconise, les goulots d'éfanglenrent apparaisserr au
repiquage. Chez ceux qui ne reqpecterÉ pas le calendrier, ils apparaissent au repiquage et à la recolæ ;
et même souvmt sur I'ensemble des operations . I-a prornotion de la main d'oeuvne cornnunatrtaire
serait une sohrtion à ce problàne.

2. 7. 2. L' équïpement agrîcole

I- equipenut agricole est dans son ensemble dérisoire sur les cirq sites d'intenrention de
IIIML/PM-BF. Iæ mæériel aratoire se campose essentiellerrpnt de la daba L'inportance de futilisation
de la chamre à traction anirnale \xarie d'un perinretne à lautre : nare à Dakhi, environ 30 % des

e4ploitanæ à Mogtedo, ff à 70 % à Itenga et Gorgo. Iæ tracteur est utilise par un ûible pourcentage

Iæs resultæs de ferquête font ressortir également quï est possible de reduire de frçon
significative les teûps de travaux en alaff recours à la traction anirnale ou du tracteur. Ce qni permet
de reduire le terys consacré au labotr manuel reqpectiveret de 88,3 Yo a de 98,6 Yo a le terys
consacré à I'enserrble des activités rizicoles de 12,5 à l5,O yo.
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2.2. Les Parcelles

2.2.1. Les superJîcies

La taille des parcelles iniguées

I-a aille des parcelles varie dun perimetne à taute. A Savili ûoutes les parcelles d chacune une
supeficie &, 0,25 ha. A Dakiri et Itenga elle est aussi plus ou moins gnifmme. En e,ffet à Dakhi 92 % M
parcelles orf une zuperficie de 0,16 ha et les 8 % restatres orfi chacune 0,08 ba. A ltenga la aille mo5rme des
parcelles est de 0,18 ha (coefficiarn de variatiur égale à 6 %). En revanche, à Gorgo, et surtogt à Mogtedo, la
taille des parcelles est tnes rnriable (figrre a).

A Mogtedo, et dans une moin&e mesure à Itmga les abords du périmetre sort egaterrent o<ploiæs. A
Mogtédo, les zuperficies oploitées dans oes zones sont deurrirur 15 ha en riziculture de saison humids ; elles
wri* tre 30 et 35 ha pour les cultures maraîchàes de saism sèche4. En saison sæhe Lggz/g3,ces srperficies
valaient 2,1lraà Itenga et eaient ûotalanent occupées par les cultures maraîcheres.

Cette sinration complique la re,partition des intrants car le calcul doit être fait par paysan- It est
egalement difficile de proposer des superficies uniformes pour les pepinieres et des quantito a" p"aOy pour
c€s pepinietes ; le cas des pepinières communes se trouve egale ent être compliqué car le calcul doirêtre
fait par bloc c par an.

La taille des chættps phmiaw

Ia aille des oçloitations agricolæ en culûres plwialæ est egalemeût hes variable. Dæ enqu&es
menées par IIIMI/PM-BF à Dakiri, Gmgo et Itffiga, mt p€rmis de se lde cunpte de ceae g.andÊ variabilité
de la aille des erploiatims agricoles. En effet à Dakhi les superficitx agricoles A-li"les variat eûg.e 0,16 ha gt
17 bL A Goqgo elles oscilleæ enfne 0,66 ba t 922 ha A Iûenga elle varied de 0,8S ba et 6 h3. Cçendant le
tableau 3 âit remarguer çe la ptupart des oploitatims m moins de I ha de zuperficie à Dakiri (43,S %), alors
quà Gugo €t It€nga elles om general€metr une zuperficie srperiare à I ha. Ia npeficie moyenne des ;hamps
plwiaux est de 1,64 ha à Dakhi, 2,26haà Itenga e 3,23 haà Gmgo. La âiblesse de la aille des oploiatims
agricoles à Dakiri part s'opliquer par b Êit çe ses eploitants sd de gros étevarrs cffiaitç €d à lil15
collegues de Gqgo €t dlt€nga.

Tableau I. Pourcentages d'exploitations par classe de superficies à Dakiri
Gorgo et Itenga

Source : Enquêtes de terrain effectuées par le PMI-BF

o pEMgnLg Y., oUATTARA S., ZrDA 2.,1994, Rapport d'activités de Ia sectionagronomigue (Mars 1993 à juin 1994)

moins de I
ha

Plus de 4
ha



Périmètre Dakiri Gorgo Itenga Mogtédo Savili
fumficie totale lt2 50 48 93 42
$4E{7") SH teel ? ? ? ? ?
s4E{%) SH 1ee2 I1.6
sAE (7o) SH le93 5,4 4 6.5
S/q,E (%) SH 1994 9.7 l2 472
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L'indicateur Superficie Affectée par I'Engorgement (S.A.E.) permet d'évaluer la proportion de la
superficie affectée par I'engorgement.

SAE (%) =s#*100 ;

sen = superficie engorgée (lu)
sa : superficie aménagée

Valeurs de reférence
Si SAE < 5 Yo (acceptable)
Si SAE > 5 o/o (mauvais)

. Tableau 3. Superficie affectee par I'engorgement à Dakiri, Gorgo, Iteng4 Mogtédo et
Savili.

? : Données manqtmntes
- : Pas d'engorgement

A I'exception de Itenga et de Savitl, les auûes
diftrents, des problèmes d'engorgement. Gorgo semble
pçrmanent.

.

L'année 1994 a aé exceptionnelle, car il y a eu de grandes pluies qui ont provoqué
I'inondation des perimètres. A Mogédo environ 50 % de la *Stnri. oË p* été erybit-ee aurant
cette année.

2.2.2. Ies sols

' 
Pour ce qui est des sb, les difficuhés rencontrées sont de deux ordres :

- Le ûunque de concordance entre ræ pG!^$oorogique! des dossiers rechniques
d'aménagement qui donnent une idee sur la zuperfi[iu-/*ettAeable, et la ngfrce occ'upee par Ie
perimètre. Cette difficulté n'a pas permis *. è4pbitation 3uàicieuse des donnees pe6^ongiqu.,
lo{ cartographier les parcelles des perimètres et conduire à bien les études des Ue'soins en eau.
D'où la conftsion entre diftrenE t)"es de parcelles. C'est le cas à Itenga où une Tnnede parcelles
supposee être argito-limoneuse s'est revelee être sablo-argileuse avec des infiltratiorn énog1es,

perimètres connaisssnt à des dégrés
être le perimère où le problème est
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A Dakiri, le plan pédologique qui nous a été donné par le BUNASOLS (Bureau National
des Sols) ne concordait pas avec le plan parcellaire du perimètre.

- La deuxième difficulté est le coût des analyses. Ce qui a cornidérablement limité les
prélèvements que nous avons effectué sur les prérimètres en vue d'en âire des analyses
pedologiques. A Mogtédo l'étude sur le tatx de carbone, ou la matière organique et les études
physiques sur la textur€, h structure et la perméabilité ont porté srn la parcelle expérimentale.

Les résultats des'études ont confirmé que les sols de Mogtedo étaient aptes à la
riziculttrre. '-'.-

2.3, Les Cultures

2.3.1. Les Assolements et les rotations obsemés

Tableau 4. Situation des assolements et des rotations par perimètres inigués

DAKIRI GORGO ITENGA MOGTEDO SAVILI
Hivernage
Contre-saison

Riz
Riz (91,5 %) +M
araîchage (8,5Yo)

Riz
Néant

Riz
Maraîchage

Riz
Riz (48,3%) +
Maraîchage
(5t,7 %)

Maîs'
Ilaricot rrcrt
(83,V/o) +
Autes anlnnes
maraîchercs
(17.V/ol .

I 
: [r mais est cultivé en pluvial pendant lbivernage

N.B.: I-æ.% sont relatifs à la strperficie moy€nne mblavée de l99l à 1994. Por le périmètre de Mogtédo
les % ticnnent cunpte des zuperficies dans le p&imÈrre ct hons périmetre fcmel.

La btfotcttale cultune dans les perirnètres d'étude est le riz, mis à part le perimetre de Savili où il
s'agit du baricot vert (cultivé en contre-saison). Su les quatFe autres sites, b tlzest cuttivé
sur la qtrasi-totalité des zuperficies arnénagees pendant la canpagrp dhivernage. En rerarrche, pendafit
h conhe-saison, hs speculatiors pratiquees diftnern dfin permetre à latrhe, oot"tt*ett en fonction de
la disponibilité de la nessource en eau et des conditioru du marcH. Ainsi dans les périmÈtres où h
ressource en eau est ur Êcteur limitaff, auflIlre mise en valew n'est possible en oorfre-saison (cas de
Go.go), ou seulenrent une petite portion de la zuperficie est consacrée aur culhnes nraraîctrenes (cas de
Itenga). A Dakiri, le riz reste la culture dominarte mênrc en corfire-saison ; tandisqu'à Mogtedo , le Âz
et des cultures nraraîctreres sont cultives en corilne-saison Srn ce dernier pérlmètre h proportion de la
nryerficie consacree au ruen conhe-saison est croissante d'année en annee

2.3,2 Ia wrîâæ de rrz

Une seule variété de riz est cuhivee srn hs perinretnes dïtenga (variété 456), Gorgo (4450 et
Dakiri (IET 2SS5). A Mogtedo, pâr contne, on note une diversité de rnariétés de riz agx cychs
culturaux diftrents. Cette diversité accroft les risqræs de nrclange rariaal et de baisse de la q,raiæ Oes

f

-{
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senrences, et peut également être uræ des causes des fortes \ariabilités des rendements (tableau 6).
Mais, il Èut adnrettre que I'utilisation de certaines de ces rariétés repond parfois à un besoin
d'adaptation au contexte hydrique des parcelles (cas de la variété Gambiaka de 160 jot .s, cultiræe dans
les zones inondables à cause de sa gnrde taille).

)l CepenAant, les exploitants sont de plus en phrs conscients des inconvenierfs de I'utilisation de

lf ntusieurs variétés. Cest afursi qubn observe r"æ baisse progressive des porrceffâges de la sry€rficb
t consacrée à certaines rariétes (IR 1529,4456) et une tendance à la predominance d\me \arËté Cfox
728-l occupe $tr/o des superficies en 1994). De phs, ayartr comp,ris lidérêt du re,lrourællemeffi
ffiodique des seflrences suite à nos multiples conseils, les eryloitants de Mogtedo, réunis en
assemblee genérale au début de la campagne dhiverdage l994,ont adopté un projet de multiplftmtion
des serrences des deux rarietés dominarres (ET 2885, TOX 728-l) en 1993, datrs bur périmètne;
mais seule h dernière variété a eté diqponible à la stæion de recherches de IINERA à Farako-gâ C€tte
eryerierrce a malheuresemerf échoué, car les inondations du rnois d'âotrt lgg4 n'om pas épargne hs
parcelles expérirnertales.

En reranrche, les exploitams des périmèhes dltenga et de Crorgo oû opté pour un
renouvellement des semences de la variété 4Fl56 (achetee à la Vallée du Kou) en hivernage 1994.

Ararlt au périmètre de Dakhi, les serrences cortinuent dy êhe prehvees srn les recohes.

Cæ manqræ de renouvellemem periodfure des senpnces à Mogtedo et Dakiri comihre, sans
doute, à eryliquer la fiiblesse des rendemems obsenres.

2.3.3. Is æpècæ et 16 vaiâe moraîchèræ

On observe t'ræ diversité d'eqpeces maraîchenes (oignon, tomate, aubergine, gombo, carctte,
aq pimerq chou ...) dort riryortarrce rnarie dïrn périmetre à I'atrne.

Ia plupart des rariétes utillsées som mal corTnues ; les \xariétes locales soft prédomirnrtes.
C-oncernart certaines principates cuttues, hs wriétes suirantes sont les phrs repnésentées notanrrpm à
Mogtedo : la variété violet de Gafrni pour loigrnn, h RON,IA pour h tornate etlaKK/CROSS porn le
chou

Iæs figures 54 5b, 5c et 5d indiquem bs proportions relæiræs des cultures dominanes par
périnÈhe. A Mogtedo, on obsen/e une augrnerfintion du pourcer[age des sgperficlæ consacrees À h
tornate pour laqælle il y a un nrarcH togolais negocié par la cooperative. En reranche à Itengq ce sos
bs cultures locales (gombo, aubergine, legumes à feuiltes) qui dominem (figure. da à 6c).
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Figr:re 5. Proportion relative des principales culttres rnaraichères
Moyannes de l99ll92 à 1994195.

a - ùIogtédo c - Dakîri

d - Savili
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Figure 6. Evolution des zuperficies des culnres maraîchères
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2. 3. 1. L' intensîté c ulturale

L'intensité cuhurale 0C) est un indicæeur clé de perfomnnce. Il permet d,érraluer le ta.od'occupation des sols du perinrcue au cours de I'annee. '

rc (%) =#*100

se : superficie arrruelle emblavee (ha)
sa: superficie arrcnag& (tra)

Valçurs de reËrence :

IC > 150 % (rnoyen à élevé)
IC < rs} Yo (ûfrle)

Fignre 7. IrÛensités cutûmles obsenrces de lggl/g2 à lgg4/g5 sur les périmèrres étudÉs par le ptr41-BF

be

q,

tU
FI

f,
I

E
cl
t)
alt
ta-I-Ê,
rc)
{lr
q)

-c)tar
Htst

El Gotso f=l 16oo N Mostddo

trm DrHd l-J St"nf 
- 

Molcanc

on obsenre que les {ryf* de Mogtedo et de Dakhi rÉalisd de bons niveau d1rtreosiréculturale' ceci est notarmrent dû à la relæive uËonarto des ressources en eau sur ces deu ffimeues
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(retenues d'eau relativenrent grandes par rapport aru< superficies aménagees). L'intensité cuhurale à
MgStedo peut mênre dépasser 20tr/o (annexe 2) encertaines années à cause des extensions qpontanées
realisees par les exploitants audelà de I'aménagennnt officiel. En reranche, sur le perinÈtre dlteng4
la disponibilité en eau pour hs culnnes de contre-saison est susceptibh de dimimrer au fil du turps à
cause des prélèvernerûs d'eau à pattit de la retenue pour ladduction en eau potable des villes de
Pouytenga et de Koupéla

L'intensité cuhurale uroyenne des cirq sites etudiés par le PMI-BF (de l99l lyz à lg94l95) 6t
de 160,7 % (Amexe 2). À,Iais cette raler:r cache une grande tretérogenéité. Une arrælioration de
I'intensité culturale est à rectrencher sur les perinætres de Gorgo (IC rnoyen: 93. I o/o) et de Itenga QC
npyen = 128 Yo) en particulier. Potr ce fi,ire, il frudrait parvenir à nrettre en place precocanurt la
rizicuhure et à resserrer sa drnee de sa mise en place afrr de frire correspondre au mbrm h canpagln
dhivernage à la periode pluvieuse. Cette nresure penrctûa d'une part, de rcduire la partle de- cette
campagrte qui se dénoule au delà de la saison htrmide, periode caractérisee par une forte ânaporæion A
d'autre pa4 d\$iliser ru rnildrnum I'eau de pluie dans I'optique d'economiser celle du barrage pour hs
cuhures de cornre-saison

2.3.5. I*s rcndcmcnt n pddy d en haricotvefl

Iæ rendenrerr est indicatern clé de perfonnance.

R (ke /t:r,) =S

R - rendement
pt : production totale Cg)
se: superficie errbhvee (ha)

Valeurs de reÊrences
R > 5000 kgha (bon)
R < 5000 kg/ba (Êrble)

Tableau 5. Rendements (kgln) du riz-paddy et du haricot vert (pour Savili).

*' : mqgrne calculéc sur les rendeinents a pârtir de sH l99l (ann*"' : moyennc calculéc sur tortes lcs valzurs dispmiblcs

CAI\,IPAGNE DAKIRI
(riz)

GORGO
(riz)

ITENGA
(riz)

MOGTEDO
(riz)

SAVILI
fi-Vert)

MOYENNE
(nz)

Mqmrnes(":
Saism Humide
Saism Sectrc
Globale

3945
4346
4t17

4680

4680

6903 '

6903

3725
4391 ,

40I0
i**
5864

4il3
4368
492t

Moytnncs(o':
Saison Htrmide
Saison Sèche
Globale

4700
4822
4735

4680

46t0

6219

6219

4t87
4391
423t

5555
5555

4946
4606
496r

N.B- : La s&ic de dmnées Eri a servi à calqrler læ mqrcnnes pr&entécs dans æ tableag se trourc à l'ænercc 3.



22

Iæs rendements nrcyens err riz paddy sur les quatre perimètres rizicoles sont de 4946 kgltn en
hiveryage. En réalité, sur les perirnetles où la riziculnne est pratiquee en contre-saison Gr4ogtedo et
Dakiri) les rendernents nroyens en riz de cette saison (ilg Égrhul sont plus éleves qire ceux
dhivernage (3835 kgïra) lotsque lbnconsidère lanÉnrc periode Ae zuivi Néaffnoins, on *i*q*,
Pour la canpagrre dhivernage 1994, hs rendenrerrts de riz sur tous les sites, sauf ltenga, ont connu une
baisse significative par rapport arx raleurs npyennes. Ceci est dû arnc fortes phd iomHes durart
juillet et août 1994 qui ont occasionne des dégârs (inondationg I'eruablenrnt àe certaines parcelles)
sur les Érimètres. Iæ maintierl à un niveau relativenrent stable, des rendenrents à Itenga en 1994,
s'e4plique par le caractère beaucoup phrs ænporahe des inondations des parcelles.

Dans I'ensemble, sd le perinrtre de Itenga a un rendçnært moyen zuperieur à 5 tlha Il est le
plns performant endz

IÆs rendemefts sont atrssi caracterises par rrre forte variabilité qpatiale (Annexe 3) A imer-
annuelle (figures 8a * Sb).

Tableau 6. Coefficients de variation des rendements en riz paddy et en haricot vert (pogr le
perimètre de Savili).

CAMPAGNE GORGO ITENGA MOGTEDO SAVILI DAKIRI
sH l99l
ss 9rle2

0,41 0,36 0,37
* 0,35

0,46
0.40

sH 1992
ss 92le3

0,36 O,32 0,44
0,35 0,29

0,57
0,54

sH 1993
ss 93/94 :!' 0,31 0,43

0,46 î.,,
0,34
0.32

sH 1994
ss 94195

0,40 0,32 0,56
oJl 0.#

0,40
0,17

r : Donnée non disponible.

D apres le tableau 6, on relnarquera que h varhbilité qpatiate des rendemems est élevee sn
Iensemble des périmètnes mais elle fesf encore pftrs à Mogtedo. Cette rariabrlité des rendeNneils est
9* I phrsieurs ciluses : hetérogenéité des p.*no tad d;poirn de we de la topographie qæ de la
fertilité chimiqæ, r@rtition i@uitable de la disfitudù de learr no&.uufuise des itineraires
teclmiques.

Sur la figure 8, on ob,serve une évohrtion en detrs de scb des rpndenrcrfis sur les ffimètnes de
Mogtedo et de Dakiri, caracterisee globalented par une baisse tendarcielle. C-es degx pltn"to.r Cfoplus anciens) cormaissert une inorganisation poussee des activites de prodwtion De phrq les itinéraires
techniques ne se déroutent pas normalerrent sur ces Érimètres i n n5, a pas de renouvellerned
systématiqtæ des semences. Par coffie, sur le pérfotèt e dltenga, .i"i rr*girtrr l€s næilleurs
rendenæntg le degre dbrganisation des eryloitants est phrs ébvé 

"t 
Ps tte-"s t .loq*r sot mie'x

respectés (sans doute, à cause des problèrnes d'irsutrsance de la ressource en eau qui se posexq srite à
h mise en oeuvre du ptojet dadduction d'eau potable de Kouffla et Pouytenga).
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2.3,6. Les rendements en cultures msraîchèræ autres que le haricot vert

L'érraltration des rendernents des cultues nraraîctreres étant uræ operation difficile à cause de la
diversité des eqpeces cuhivees, de I'echelonnement des dates de recohe et de vente des produits, les
rendenrents présentés daru le tableau I n'a concerrp qu'un petit échantillon d'exploitaffs (10 à 15 par
arurce) et deux Érirnetres (Mogtedo et ltenga), ce qui necessite de les considener avec reserve.

Selon les renrltats obtenus, on constate une grande vadabilité inter-arrruelle des rendements.
Iæs moyerules des rendenrents de I'oignoq de I'aubergine locale et du chou sorfi en déça de celles
obrtenues en nroyenne dans la region sahelienrrc 

t. Seul le gombo preserte un resuhat positif Iæs
rendernerrts en tomate sorû quasi-identQues aru( rendenpnts nroyens de la region salÉlieme. Iæs
rerdenrents obtenrs à Mogedo sorf mênps sAÉrieurs. Il existe pour ce perinætne, un marctÉ togolais
sûu et des prix negocies assez significatiÊ qui stimulent la production de tomate. A Itenga c'est b
gombo qui est plus cuhivé et est en grande partie vendue sur le marche locat

Tableau 8. Rendements des principales cultures maraîchères à Itenga et à Mogtedo (T/ha)

Oimm Tmate Aubereine Chor Crmbo
Moyenne de Moetédo 19.9 22.2 16.8 5.2 16.0
Moyenne de Itenea 7.7 t7.4 24.2 7.5
Moyenne eénCrale 13.8 20.3 t9.E 52 10.3
Moyenne réeion Satrel 30 20 20 20 5

2.3.7 L6 cuhures plwîolæ

Les cultures phnriales sort le sorgho, le mil, le maïs, le niébé, faractrirJe, le voandzora la patate
douce, b rtz pluvial etc.. I-e sorgho et h mil sort tes principates productions qui erhent dans
I'alirrerration de base des exploitailts des diftnems périmètres. IÆs resultats des enqtËtes de 1994
rnontrent que h production nroyemre en ces denr,ées était de 1545 kg à Dakiri, 3560 kg à Crorgo et
2270 kg à ltenga. iæs rendernents correlpondaffs soff 0,91 tlfu,l,l5 t/ha et 0,89 t/ha. Si lon se base
sur la nomrc de consomrndbn de 220 kg de céréal€s par personne et par an (CILSS, 199l)6, bs
quantites cidessus nurtior#es pernrtteril de nounh reqpectivenæm 7 persornm à Dakiri, 16 à
Gorgo et l0 à Itenga. L'etrectif rnoyen des frrrulles est de 12 persorures à Dakhi, 19 à Ctorgo et l0 à
Itenga Ces donnees pennettent de dduire que la pnodtrction cenéalière en phrvial rrc pernrct pas de
couvrh les besoins alinrentaires de la Ènrille, surtout à Dakhi ; h taux de couvertune étar[ de 58 %,
100,0 Yo a U % respectivenrent à Dakiri, Itarga et Gorgo. Dbù finterêt des périnrètr,es inigues
itrplantés dans ces zones, en vue de âire frce arx aléas clirnatiques et de conpenser dérænnrels
déficits de la production cenéaliene en phrvhl

TDELARBRE [], lg88. I-e petit jardinier en Afrique, g3 p.t CLSS, t991. Lc dweloppem*i do ctrltures iniguées dr"s le Sahel. Contraintes dc la politique dcs irrigatims
et stratégic pa)6anne. Rapport dc synthfu€. Club du Sahel. CILSS, OCDE, 1991.
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2.4. L6 Calendriers Culturaux

2.1.1 Sur læ pértmètræ iniguâ

En dehors du ffimètne maraîcher de Savili où le retard dans la prodrrction du haricot vert ne
fivorise pas sa bonne comûrercialisation, les calendriers culturaru< preconises sgr les agtres ffinretres
etu{iés par le pt9.i4 ne sorÉ jamais reqpectés. En effet h calendrier cuttural préconise nn chacun des
perimètres rizicoles pÉvoit, en hivernage, la mise an place des cultures au ph$ tard le 15 juillet et les
recohes en fu octobre. Malhetneusenrent la dæe limite de mise * place des 

"ufn*r 
est

systfuËiquenmrt dépassée, si bien que hs recohes interviennem generatemem un à trois mois phrs
tard. Ce non-reqpect du caledrier cuttural preconise est so,n-teodue par bs interactiorn entne
I'agriculture pluviale et I'agricutture iniguee lngure lay.

2.1.2. Sur Iæ tenæ hautæ à ltenga

En culrure phrviale, h calendrier cultural est û:ibutaire des aleas climatiqrcs. Iæ défrictrage
etlou le nettoyage des chanps imerviermert genéralenrent araft les pnemieres ptuies. Iæ laborn s'il a
lieu' inten'ienÉ de mi-mai à mi-juin" Ia Éiode de serris va de mi-û à fu juin L'etalernem de cette
periode est dû surtout au,x rêsenris Êute de mauvaise gernrinæion prorrcrquê par 1insrffisance de
ptuies 

9u les poches de secheresse. Iæ prernier déstrcrbagJa fieu uu reins lS jo,r.s après les semis. Iæ
secord desherbage se situe erilre mi-juillet et frt août. tÆs recohes ont lbu-erfire mi-octobne et mi-
novembne (figure 9b).

l^a fertitisation organigue est effectuee, h pLrs sowen! awr1 h saison ptuviegse. La frrmre
minérale est peu appltquee.
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Figr:re 9. Calendriers cuhuraru< observés pendant I'hivernage 1994 à Itenga

)
') ,,, 4

^"Èoi*
0\IàI

Va"tbyf. -7
i
., (('

a : Périmètres

'?ir

NB : -Lpépinière = Labour pépinière
-Lparcelle = Labour parcelle
-MB-planage = Mise en boue-planage
-désher. = désherbage
-trait.phyto. = traitement phytosanitaire
-NPK = Nitrate-phosphate-potassium (K)
-BP = BurFina Phosphate
-orgâ. = organique

Mois Mai Juln Ju llet Août Septe Octob Nove Décent
Quinzaines 1 2 1 2 I z I 2 1 2 I 2 I 2 1 2
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b : Terres hautes

Mois Mai Ju tn Juillet Août $epte Octob Nove Dêcenr
Quinzaines I 2 I 2 I ? I z I 2 t 2 I z I 2
défriclage
tumure orga
l,abour
semis
désher.I
désher.II
récolte
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CONCLUSION

L'analyse des systèmes de cultures des 5 perinrctres étudiés par le Projet a rnorfré que rnalgre
la specificité de ces sites, leurs problèmes sont presque idortiques (insr'ffisarrce de la main d'oeuvre,
moyens de travail dérisoires, friblesse des renderrænts, manque de circuits de cornnrercialisation fiables,
etc). Les culrures viwières denæurerfi prioritaires, par le frit qu'elles courred pour la pltrpart des cas,
plns de 50 % des besoins alinærtaires. La sécurité qu'elles offiert au:( paysans est prirnordiale.

I^a rizicultrne vient en appoint aru< cultures pluviales. Pourtant Ïétude de la viabilité de la
parcelle nrontre que la riziculture qui ne représerte que l0 % de I'exploitation agricole fimiliale a une
meilleure productivité que l'exploitation en cultures pluviales. I-es revenus nets obtenrs à lhectare sont
plus élevés sur les parcelles rizicoles que sur hs parcelles de cultures pfuviales. L'asriculhre inigrree
valorise égalerrent la main dbeu'vre mierH< que I'agriculture pluviale (l .5 à 2.7 kgft:rlure contre 0.9 à 1.3
kglheure).

t\rIais cette situation ne porrra âire clranger les stratégies des papans tart que la riziculture
n'etttnera pas dans ler-rs hab'itudes alinæmaires et tant que les zuperficies mises à la diqposition des
paysans ne sem à nresure d'engendrer des productions srffisantes dort les nurges nettes serorf
susceptibles de couvrir leurs besoins essertiels.

RECOMMANDATTONS 
i

Disponibilité de la Main d'Oeuvre. \1

Corttats

Str I'ensernble des 5 siteg h main d'oeuvre est insuffsante pour I'execution des operations du
pffiètre et des tenes hautes. L'etude a mom,é qræ hs eryloitants qui anivent à respecter les
calendriers rizicobs enrploi:raiem, plus de la main d'oetrvre exterieure qtæ leurs atfires collegrres pour
juguter ks gotrlots d'étranglanents.

Recommandotion destinée ù l'organisation paysawrc

IÆs organisations papames doivem, en collaboration avec hs structures d'encadreme,m
technique, promouvoir h nrain d'oeurrre comlrnautaire Q'errraide). A cet eftt, les paparn serot
organises €n groupes de travaux pour I'exectrtion des oy'erations exigeames en rnain d'oeuvre
(repiquage $rtout).

Avantages

Cette action vise à contribuer à resoudre le problème de disponibilité de h rnaind'oeur/re et
partaff, permethe à ternre, urp rneilIeure coordination des activités du périmètne. Iæs actfuites du

I
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groupe pouront s'étendrc aux aufes types d'activités comnrc, la mise en place de pepinières
communes, les recohes etc.

Le Matériel Agricole

Constats

Iæ niveau d'equipenrert des paysans derneure derisoire. Rare sont cerx qui rrilisent la chamre.
Pourtant, il est évident que I'equipenrent agricole qui conribue à reduire les ænps de travaux , penræt
aussi le respect des itirÉraires techniques.

Recommandation à I'égard de I'Etat.

L'Etat. doit prendre des dispositionq pour arneliorer le niveau d'equipenrent des paysang soit
par la mise à la disposition de rnatériel agricole aux organisations paysannes, soit les prises de contacts
pour I'achat de mæeriel à terrperalrært. L'étatFuant le rôle d'aval 

:

Cette recormandation comaît trn début de sohrtion avec I'opération 200 tracteurs qui viont
d'être mis à la disposition des producteurs.
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A$nexe 2.

Evolution des superficies emblavée

PERIMETRE
Sunerficie de réIerence (ha)

DAKIRI
rt2

GORC'O
50

ITENGA
48

MOGTEDO
93

SAVILI
42

TOTAL
345

SH 1991 riz
SS 9l/92 riz
SS 9ll92 haricot vertr
SS 9ll92 autres cult- maraîch.
TOTAL I99L/92
Intensité Culturale l99ll92
(o/ol

18,4
224,0
200,0

I12,0
93,6

50,0

50,0
100,0

16,5
64,5
13414

i' 108,3

30,0

46,4
lEy'.,7

19E,6

:
32,0
6,6
38,6
9119

3l t,3
123,6
32,0
87,9
562,0

16219

SH 1992 riz
SS 92193 riz
SS 92193 haricot vert
SS 92193 autres cult. maraîch.
TOTAL t992/93
Intensité Culturele 1992193
e/.l

112,0
102,4

916

224,0
200,0

:,,

u2
tt,4

1t'o

t,0
56,0
116,7

108,3
34,0

50,7
193,0
207,5

:
27,4
8r'l

36,1
t6,o

312,5
136,4
27,4
77,0

553,3
160,4

SH 1993 riz
SS 93/94 riz
SS 93194 haricot vert
SS 93194 autres culr maraîch.
TOTAL 1993/94
Intensité Culturele 1993194
(o/"1

106,0
105,5

5,0
216,5
193"3

l''o

48,0
96,0

Ï'o

14,5
62,5

l30rl

102,3
59,5

41..6

2034
2t8,7

:
362

516

41,8
99r5

304,3
165,0
36,2
66,7
572,2
165,8

SH 1994 riz
SS 94/95 riz
SS 94/95 haricot vert :

SS 94/95 autres arlt- maraîch.
TOTAL r994l9s
Intensité Culturele 1994195
("/"1

l0l,l
106,9

5,1
213,1
190J

y,o

44,0
tE,o

Ï'o
l4,l
62,1
12914

&14
54,1

51,4
169,9
Itz,7

:
34,8
6r0
40,8
97rl

257,5
161,0
34,E
76,6

529,9
153,6

a

:
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Annexe 3.
Rendements du riz paddy (kg/ha/campagne) et du haricot vert sur les sites du Projet.

CAMPAGNE DAKIRI
(nzl

GORGO
(riz)

ITENGA
(riz)

MOGTEDO
(riz)

SAVILI
(H-vert)

MOYENNE

I 
sHress

I 
ss ssrro

I 
sHre86

I 
ssmraz

I SHt987

| ,,*,,,,
I

I 
sH1e88

I ss88/8e

| '",r,n

I 
ssse/eo

I 
sHree0

I 
sseonr

I 

sHleer

I 
sser/e2

sHl992

ss9z93

sHl993

ss93/e4

sHt994

ss94/95

I

6450

4700

7t00

4340

ffi
4573

4030

3733

4148

4188

4E59

3285

5326

u17

5606

5l l8

3580

53s2

4351

6918

7097

7t75

æ23

6578

3776

2976

5498
I

3956

3985

4374

420É.

4t72

35g7

4626

3tt2

5109

32t2

6747

59t9

54t4

5707

I

ffio

5446

422

4760

4268

4973

4202

5160

4t60

4743

5218


