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INTRODUCTION

La pratique du maraîchage a commencé à I'Office du Niger avec

I'installation des exploitants sur les aménagements dans les années 30. Elle a

démarré sous la forme de cultures de case à production limitée, êt

essentiellement destinées à I'auto-consommation. Depuis, les systèmes de

culture maraîchère, initiés par les colons ; ont été pratiquement bloqués dans

leur évolution par I'entreprise, qui était chargée de la promotion de la culture

du coton et de celle du riz,les autres systèmes de culture étant considérés

comme des concurrents indésirables. Le maraîchage à donc toujours été

considéré par I'Office du Niger comme une culture annexe

Danslesannées80,cesystèmeaconnuung@dedansle
milieu paysan à cause : du poids des contraintes liées au système d'exploitation,

de son incompatibitité avec les conditions socio-économique du moment, et du

changement de la politique nationale.

Ainsi, on a assisté :

i - à une croissance progressive du désir des exploitants de faire du

maraîchage ;

- à une augmentation Progressive de la production locale ;

- à la mise en place d'une véritable filière de commercialisation, qui s'est

développée avec I'amélioration de la qualité de I'infrastructure routière ;

- et à I'introduction de nouvelles spénrlations.

Le fait étant accompli, la structure technique d'encadrement ne

pouvatt plus contlnuer à ignorer le maraîchage, qul étaft devenu un

système de culture à part entlère dans les exploitatlons.
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Face à cette situation, le ProJet Retail, ProJet d'intensification

rizicole au dép art, a eu à proposer à chaque village des parcelles pour le

maraîchage, puis s'est posé des questions sur I'utilité socio-économique

du maraichage à I'Office du Niger, et sur les techniques employées par

les paysans. Pour approfondir les réflexions sur le suJet, le ProJet à

entrepris le suivi et le conseil de quelques familles en 1989. De par les

résultats obtenus, il s'est avéré qu'une bonne compréhension du

fonctionnement du système, I'analyse des pratique des a$riculteurs, et

I'identtflcation des principales contraintes, étaient nécessaire.

Cela a condult le ProJet à entreprendre une étude sur le

maraîchage, qut a débuté en 1990, et qui a contlnué cette année sur 69

exploitations.

Le but de notre étude est de pouvoir faire un diagnostic à partir
d'une analyse du maraîchage, dans les systèmes de productions, et des

systèmes de culture maraîchères, en -\me de fatre des recommandations

au proJet sur :

- les appuis éventuels à apporter auK paysans'

- les expérimentations à conduire,
- et les sulvl de polnts partlculiers à entreprendre.

L étude porte en parttculier sur le foncier au sein des famllles, et

des villages, le cholx des spéculatlons, les tttnéralres techniqLles,

I'utilité sociale et économlque du maraîchage, I'lnfluence des condttions

soclo-économtques du ml[eu.

L€ stage ayant débuté en Mars (pértode de début des récoltes),

nous nous sommes appuyé sur l'échantillon en cours de suivi par le
Projet, sur lequel, la collecte des informations concernant le foncier et

les prattques culturales avalt beaucoup avancé. Le choix de cet

échanttllon est basé sur une typologte des exploitatlons qut a été

élaborée par le ProJet et proposée comme outJl de travall.
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Une stratificatlon basée sur les grandes zones de culture nous a

permis de constituer un sous échantillon pour la collecte des

informations complémentaires plus détaillées, nécessaires à notre

étude.
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CFIAPITRE I : LE CONTE)CE

1. Le milieu

1.1. Le mtlieu physigue :

L'Office du Niger se trouve dans le delta central Nigérien sur une
pente générale douce Sud-Ouest, Nord-Est avec un micro-relief
généralement tourmenté.

1. 1. 1. [æ climat :

II est du tlpe soudano-sahéllen, caractértsé par la succession
annuelle de 3 saisons : La saison des pluies fhivernage] qut dure de Juin
à Octobre, la saison sèche froide qut dure de Novembre à Féwier, la
saison sèche chaude qui dure de Mars à Mai.

Les températures minima peuvent descendre a l0o pendant la
saison froide, les maxima peuvent s'élevé à plus de 40" pendant la
salson chaude.

Iæs vents dominants sont : la mousson (aInC maritime austral) un
vent chaud et humlde, qui soufflent du Sud-Ouest en hlvernage ;

I'harmattan (altzl contlnental), ur vent sec, gul souffle du Nord-Est
pendant la saison sèche de Décembre a Avril.

Les préctpitatlons sont relatlvement fatble et irrégulières (460

mm/an en moyenne sur les 2O derntères années, 600 mm/an sur les 2O

précédentes, pour une évaporatlon BAC d'envlron SOOO mm/an).
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c'est en cette période que la maJorité des

Elles sont surtout eonstltuées d'espèces introduites à partir de zones
tempérées qui ont des e>dgences vis-à-vis du climat. Par contre les
espèces locales comme la patate, le gombo, le mais I'arachide etc; sont
aussi cultivées en hivernage.

L.L.z. Les sols
L'Office du Niger présente un ensemble de sols d'origine

alluvionnaire à I'exception de cerrx des reliefs dunaires sltués entre les
grands ensembles de cuvettes ; ce sont : des sols bruns, des sols rouges,

des sols ferrugtneux tropicaux, des sols hydromorphes ; qui se

différencient en des t5ryes suivants : Dian Moursl, Danga, Seno, Boi.
L'évolution de ces sols a été très lente, car elle s'est déroulée sous un
climat semi-désertique.

Les conditions d'évolution de ces sols (dépôts deltaTques,
succession d'épisodes pluvieux et secs durant le quaternaire, présence
de compartiments tectonlques basculé ou affaissés au sein de
I'ensemble), ont entraîné la constitutlon d'une mosaique de sols très
complexe avec un médiocre niveau de fertillté.

Ia, plus part de ces sols sont pauvres en matière organique et au
éléments minérar:x directement assimilables par les plantes (surtout en
phosphore et en zinc). Leurs caractéristiques physico-chimiques sont
cependant assez varlables:
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Tlpe de sol Seno
llmon-sableux

Danga

llmon arÉ. sab.

Diarr

arÉlle

Moursi
arÉlle + calcatre

ou6 Sabl-ltm-arq. 74-16-10 48 -r9 - 33 40-17 -43 3L-17-52

pH eau 6,0 6,0 6,6 7,8

06 mat. orga. 0,6 0,8 0.6 0.9

rt',onng,,læg 0, l9 0.17 0,17 0,21

P ass. ppm 3.6 2,2 2,2 2,5

c.E.c. 4,0 ll,2 15,0 22,1

Ca meq 2,0 4,0 '1.2 15,4

Zn ppm 0,25 0,39 0,29 0,26

6

Tableau I : Ouelques caractéristiques des sols du ProJet Retail (Makil

Iæs sols Séno et Danga sont les plus utilisés pour le maraîchage.

Ils constltuent les formations les plus hautes, diffictlement dominables
par le plan d'eau, et sont donc le plus souvent évités lors des

aménagements rizlcoles. C_es sols sont les plus pauwes en matière
organique, mais aussi ceux qul sont plus favorables au maraîchage :

- niveau plus bas de la nappe phréatique,

- plus perméables (la plus grande lnfiltration de I'eau éloigné les

risques d'hydraumorphie) du fait de leur texture,

- situés à proÉmfté des villages (parce que plus tndtqués pour sites
de constmctton, à cause de leur altitude)

mais remontée nappe en hivernage + faible stabilité structurale +

risques alcalinisation.



l.f .3. Présentation de I'Office du Niger et de son
infrastructure hydrauligue :

L'Office du Niger de par son site exceptionnel, constitut pour le

Mali, un immense potenttel pour I'irrigatlon.
Il est issus du programme d'aménagement du delta central nigérien
initié en L925. Créé en 1932, comme entreprise publique français; il
est devenu une entreprise publique de l'état malien, à caractère
industriel et commereial, dotée de la personnalité civile et de
I'autonomie financière en 1961.

Ses obJecttfs:

L'Office du Niger avait pour obJectlf I'irrigation d'un million
d'hectares pour la culture du coton et du riz. Cet obJectlf ne fut Jamais
atteint parce que:

- seul 50 OOO ha (dont f2OO ha de Jardtne et vergers), ont été
aménagés;

- la culture du coton fut abandonnée en 1970 pour une riziculture
exclusive sur la totalité des surfaces aménagées, ceel, à cause de la
dégradation de la situatlon alimentalre du pays, et du fait que le
rendement du coton ne dépassait pas celul obtenu en zone Mali-
Sud dans les conditions pluviales ;

- la réaltsatlon de nouveaux aménagements a été abandonné en
L972.

Cependant, la rTzlculture n'a pas donner les résultats escomptés,
du fait que les aménagements n'avalent pas été conçu pour le riz, et
aussl à cause :

- de la dégfadation des infrastmctures hydrauliques,
- de la dégfadation des parcelles,
- de la dégradatlon de la sltuation des paysans,
- et enfln de la dégradatlon de la sltuatlon de I'OffIce du Nlger.
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Pour le redressement de cette situation, le gouvernement, les

bailleurs de fond, et I'OffIce du Nlger, à la suite de réflsdons entamées

depuis 1979, ont tracé un plan pour: la réabilitation, ensuite I'extension
des aménagements, accompagné par le rétablissement de la situation
des er'çloitants. C'est dans ce cadre que le ProJet Retail intervient.

L'infrastmcture h]rdraulique de I' O.N :

Elle est constltué d'un ensemble d'ouvrages qul permettent
I'irrigaûon et le drainage de la zone par gravité. L'irrigatlon est assurée

par les eaux du fleuve Niger, en aval de Ségou.

- Le barrage de Markala : situé à I'extrémité Sud-Ouest sur le fleuve
Nlger, il permet la dérivation d'une partie des eaux vers les zones

irriguées, par une élevation du nlveau des eaux de 5,5 m ;

- Le canal adducteur : il est long de 8 km ; fait suite au banage de

Markala Jusqu'au "Polnt A" d'où partent le canal du Sahel et celul du
Mactna (son débit = 110 m3/S).

Le canal du Macina : il reJoint à 20 km à I'Est du "Polnt A' le Fala
de Kolsy-Wéré endigué sur 47 krn Jusqu'à Kolongotomo en tête du casier
irrtgué (son débft = 55 m3/) il dessert le Macina.

Le canal du Sahel : avec le même débtt que celui du précédent, il
reJoint à 25 km au Nord du "Polnt "4" le Fala (1) de Molodo lul même
endigué sur 63 km Jusqu'à Niono en tête du casler irrigué. Il dessert le
Kala Supérieur, le l(ala tnférteur et le kouroumarl.

L'irrlgatlon est possible toute I'année cependant, les surfaces
irrtgables en Avril, Mal, Juln, sont ltmttées par les fatbles débits du
fleuve, et par la nécesslté de ne pas détourner toute I'eau vers les

caslers de I'OffIce du Nlger.
Les canaux de dratnage : ils assurent l'évacuation des eaur de

dralnage.
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Le drainage se fait généralement en pente douce vers des

dépressions. Ces conditions rendent difficile l'évacuation des eaux de

drainage.

Ces problèmes de drainage entraînent souvent des modiflcations
de structure qul se répercutent sur I'ensemble des propriétés physiques
et chimiques du sol. ils gênent également la diversification des cultures
dans les casiers, llmité actuellement au maraîchage, irrigué par
aspersion à la calebasse. Ils ogt quand même été une contrainte
stratégique pour les paysans, en permettant la mise en valeur
d'importantes surfaces en hors-casier(pour le maraîchage, et pour la
riziculture), inondées par le débordement des dratns.

L.2. Le contexte socio-économique

L.2.1. [.a populatlon

Iâ, population de la zone est d'origine très diverse. Elle est
constituée de populations environnantes (agriculteurs bambara, éleveurs
peul et maures, pêcheurs bozo), et ceux venu du Burklna Fasso et du
Sud du Pays (mossi du yatenga,Mlnianka, Bambara,Bobo).
La maJeure partie de cette population a été recrutée de force par
I'administration coloniale pour les travaux d'aménagement de I'Offtce du
Niger et pour sa mlse en valeur.

Actuellement I'installation des exploitants sur les terres
aménagées se fait par I'Etat (Régime de colonat). [,a zolae étant sécurisée
sur le plan agrlcole, elle est devenue une zone d'accueil attractive
depuis la grande sécheresse des années 80. Elle subit actuellement une
forte pression démographique; c'est pourquot le nombre d'exploitations,
de non résidents et de Jeunes diplômés s'accroit chaque année .Aussi,
de nombreuses populattons du Nord du pays se sont réfugtées dans la
zorte. elles vivent de cultures pluviales, et d'élevage ; elles fournlssent
également une lmportante matn-d'oeuwe aux explottants pour les
activités de riztculture et de maraichage.
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I.2.2. Iæs exploitations agrtcoles de I'OfÏlce du Niger:

L'Office du Niger encadre actuellement plus de f O.OOO

exploitations reparties entre 15O villages.
La gérance des terres est confiée à I'OfïIce du Niger par I'Etat.
La taille des surfaces en easler dépend des attributions effectuées par
I'Office du Niger:

- lors de la première attribution : du nombre de travailleurs hommes et

du matériel agricole recensés dans la famille.

- Plus tard : des performances réaltsées par les exploitants (rendement

obtenus, intégration du village, alliance avec I'encadrement O.N.) et de

l'évolution du nombre d'actfs dans la famille.

La totalité des opérations culturales est réalisées avec les moiens
propres des paysans ou de leurs associatlons. L'Officg du Nlger
intervient d'une manlère sporadique dans les rlzlères mais elle

n'intervient pas du tout sur les sols de maraîchage.

La zorue encadrée par le ProJet Retail s'étend sur dtx vlllages,
comptant 79 f explottatlons pour une populatlon totale de f O 3O8

personnes.

En zolae réaménagée,les attrtbutlons de terre sont fattes sur la
base de I ha par TH avec possibilfté de modulatJon pour les rlztères. La

double culture est obltgatotre sur au molns IU/o de la surface attribuée.

la norme est de 2 a/PApour le sol de maraîchage. Uocplottatlon
agrlcole moyenne de la zone est de 5 ha pour une population totale
moyenne de 13 personnes. La moyennes des rlztères en dehors du
casler celle des terres exondées utilisés pour les cultures pluviales est
de 1,5 ha.
L'équipement moyen est de 4 boeufs, 2 charrues, t herse,l charrette.
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L.2,3. Iæs slrstèmes de productlon des paysans :

Avec I'abandon de la culture du coton en 1970, et celle du sucre
autonomisée en 1984 la seule culture officielle est le rlz. Vals les
systèmes de production incluent très fréquemment le maraîchage et
l'élevage. Certaines exploitations pratiquent aussi les cultures pluviales,
la pêche, et des activités extra-agricoles (petit commerce, artlsanat,
décorticage du riz).

I-€ système d'encadrement de I'Office du Niger a peu évolué
depuis le système colontal ( tl s'agfssait de contraindre des populations

déportées à produire dans certaines conditions techniques et

économiques) : très normatif, et essentlellement basé sur la riziculture,
il laisse peu de marge de manoeuwe aux exploitations pour évoluer
librement. Mais, malgré cela, de par le falt que les systèmes de culture
soit essentiellement basés sur I'utilisation des moyens de travail, et de la
main d'oeuwe familiale des exploitations, les systèmes de production
actuels montrent qu'une différenciation tmportante s'est produite au
cours du temps.

L'étude sur la typologie des exploitatlons agricoles du Secteur
Sahel a permis de différencier 6 groupes (Cf. flche de lecture en

annexe) :

- groupe I les systèmes intenslfs,
- groupe 2 les paysans sécurisés,
- groupe 3 les explottations en équtltbre précaire,
- groupe 4 les familles en difftcultés,
- groupe 5 les familles avec la rTzlculture conrme appolnt

alimentalre,
- groupe 6 les non colons.

Les formes de gestion des revenus des exploitatlons sont
également très variables. [a forme la plus courante est la gestion pour la
"collectlvité" par le chef d'e:rçlottatlon du revenu de la parcelle rlzlcole
de la famille ; la gestion des revenus obtenus dans les activités
pratiquées individuellement est indépendante.
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Le ProJet Retail, démarré en f986 est un proJet d'intensiflcation
de la culture irrtguée composée de detrx volets :

I volet réaménagement pour la remise en état des parcelles et du
réseau hydraulique :

I volet mise en valeur pour la formation et I'organisation paysanne
(F.O.P), la recherche développement (R/D), et le suivi-évaluation (S.E).

2.I. Le site et les aménagements

Le ProJet Retail est situé dans une partie de I'Offtce du Nlger, le

Secteur Sahel, à prordmité de la ville de Niono, à lOO km au Nord de

Ségou.

L€ Secteur Sahel compte 4OOO ha ; il reçoit I'eau du Fala de

Molodo à partir du dtstributeur Retail. A cette date, les 2/3 des surfaces
sont réaménagées; mals sur le plan de la mlse en valeur, le proJet

s'intéresse à l'ensemble des villages, repartls en zorre réaménagée, et
zor:.e non réaménagée.

La surface totale consacrée au maraîchage est égale à 25O ha. Ces

surfaces sont non équipées en zone non réaménagé et dans les hors
casiers; dans les zones réaménagées, des parcelles de maraîchage ont
été spéciflées pour tous les villages, et pounrues en réseawc tertiaires
d'amener de I'eau et de drainage. Iæs aménagements à la parcelle sont
effectués par les elçloitants (planage, tracé des rigoles et des planches

de culture).

L'lrrlgatlon se fait à la calebasse, par aspersion, avec I'eau
recueillie dans les rigoles.
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2.2. t es obJectifs

Les obJectifs du proJet Retail ne lul sont pas spéciflques; il a été

conçu comme une opératlon de Recherche Développement dont les

résultats peuvent intéresser I'ensemble de I'Office du Niger. son but est

de tester en waie grandeur les différentes optlons de réhabilitation à

savoir:

I'intensification de la riziculture sur des casiers entlèrement
réaménagés ;

I'expérimentatJon de la dlversification (le maraîchage dans un premier
temps ;

la résponsabllisation des agriculteurs (indfvfduellement ou collective-
ment) ;

la décentralisatlon en direction des zones.

Mais le proJet Retail se dfstlngue quÉrnd même des autres par le tlpe
d'aménagement, et les stratégies adoptées par l'équipe de la mise en

valeur. On note les parttcularitées suivantes:

pour le t1rye d'aménagement :le planage à la parcelle à plus ou moins
cinq centimètres,le compartlmentage en basslns de lO ares des

rlztères, le laterltage des tallus des canaur prtmaires et secondalres
d'trrtgatlon, la mtse en place d'un canal quaternalre mixte d'irrlgation
et de dralnage, la différentiation et I'aménagement de parcelles pour
le maraîchage.
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pour les stratégies adoptées : I'intensification immédiate de la
riziculture par I'imposition du repiquage et de la double culture, la
garantie de I'entretien des aménagements par la création d'un Fonds
Spécial d'Entretien alimenté par la redevance eau, la mise en place

d'un plan de remise à flot avec les exploitants les plus endettés,
I'association des AV à toutes les décisions concernant les villages, la
capitalisation des acquis grâce à la présence d'un volet Suivi-
Evaluation et d'un volet Recherche-Développement I'lntégration du
maraîchage dans les cultures irriguées officiellement reconnues.

Malgré les contraintes liées au système d'encadrement, pour le

développement d'un autre système de culture (tl n'y avait pas de hberté
de choix pour le paysan pour la culture à pratiquer) ; le maraîchage s'est
inséré dans les systèmes de production de la zolr.e grâce à une
dynamlque imposée par l'évolution soclo-économlque du milleu. Au
cours de ces dernières années, blen qu'il soit considéré comme une
activité secondalre de la famille, I'importÉuT ce de son rôle lul a conféré
la primauté auprès des dépendants.

3. 1. Historique du maraîchage à I'OfïIce du Niger

La productlon maraîchère était uttltsée à I'orlglne pour la
consommatlon famillale. A cette époque, le maraîchage était pratiqué
comme une culture de case avec des spéculattons limitées à celles qui
intéressent la famille sur le plan altmentalre. RéallSç"par différentes
couches de la population selon les éthntes, sâ prattque est liée à
I'origlne des familles :

- Dans les villages bambaras, le maraîchage étalt essentiellement
pratlqué par les femmes pour les condlments. Les hommes
s'occupaient de la grande culture céréaltère.

3.
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- Dans les vitlages miniankas, il était pratiqué par les hommes ayant déJà

I'habitude dans leurs villages d'ori$ine'

Vers les années 70, avec le développement des activités
économiques dans la zone ltée à la présence de I'entreprise, des

populations exerçant d'autres acttvités s'y sont tnstallées (commerçants,

fonctionnaires, pêcheurs, éleveurs.. .). Avec I'augmentation de la
demande en légume liée à la présence de cette populatJon non agpicole,

la culture tradttionnelle de case a petit à pettt évoluée vers le

maraîchage proprement dit. Les paysiuls se sont organisés avec la
complicité de I'encadrement de manlère à mettre en valeur les surfaces

non riztcultivables aux alentours des villages, qul pouvaient recevoir de

I'earl, à partir de petits aménagements sommaires qu'tls réaltsaient à la
main.

Le maraîchage s'est surtout développé au cours des années 80,

avec les dysfonctlonnements du système d'exploitatlon des rizières ;

mals aussi, avec le désenclavement de zone, et la [béralisation de la
conrmercialisatlon :

- Le système d'exploltailon étaft organlsé de manlère à ce que les

revenus des rlzlères ne permettalent plus à certalns chefs
d'exploitation de subvenir aux besolns de toute la famtlle : la provision

vtvrlère annuelle n'étalt dans certalns cas pas assurée. Devant cette

dégradation de leurs niveau de vle, les colons ont réagt en essay€rnt de

développer d'autres acttvités pouvants générer des revenus
supplémentatres, et qut échappatent aux contrôles de I'OffIce drt
Niger. ainsi on à asststé: à une multlpllcatton des parcelles de

maraichage, à une augmentatlon de la taille des champs en hors casier

; à une augmentation de la taille des champs de culture sèche.

Sur I'ensemble de ces activités le maraîchage a eut plus de

dynamfque à cause : de la disparttion pros5esslve des hors casiers avec

les réaménagements i du caractère aléatolre de la productlon en culture
sèche, dépendent de la pluvlométrle déflcttatre ; et enfln, de la qualtté
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des stratégies de production maraîchères que les exploitants ont pu

développer.

- A partir de 1983 la zone est devenu accessible toute I'année, avec la
pose du goudron sur I'ance Ségou-Niono. A la demande locale s'est

raJouté une demande extérieure plus grande; ainsi, il y a eut une

augmentation de la production des cultures existantes, et
I'introductlon de nouvelles spéculatlons, telles que I'all, les gros

oigpons, les choux etc..

- L,a libéralisation de la corrmercialisation du riz en 1984 a contrlbué à

augmenter le nombre d'acheteurs des prodults maraîchers._Lg_s

commerçants céréaliers qui viennent acheter le riz dtverslflent leurs

activités par I'achat de produits maraichers (frats ou sec) drrrant toute
I'année.

3.2. Le contexte technico-économique actuel

Grâce à la libéralisatlon de la commerciallsatlon du riz, et à la
mise en bon état du tronçon routier Ségou-Nlono, les der:x marchés

locaux I de Siengo (marcher du Jeudi situé à 20 km de Nlono), et de

Niono (marcher du dimanche), se sont vu conférer une importance
nationale et internattonale. L'intensité des acttvttés marchandes s'est

accrue sur ces deux marehés hebdomadalres; I'importatlon, et
I'exportation des produits vers les autres réglons du pays, (la capttale et

la zone cotonntère surtout), et même vers I'extérleur (Cote d'Ivoire,
Sénégal), s'est régulartsé, et s'est étendu sur toute I'année. [.€s activités
économlques de la sous régton ont bénéftclé ainst d'un élan nouveau.

Ce développement économlque spectaculalre a contralnt les
agrtculteurs à une réorganisatJon de leurs systèmes de productlon, et de

corrmercialisation :

- la rlztculture s'est lntenslflée par le reptquage et la double culture ; la
commerciallsation s'améliore avec la partlcipation des assoclations
villageoises ;

- mals en ce qul concerne le maraîchage, tl est apparll une multltude de

modes de conduite des cultures et de tlpes de vente.
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CFIAPITRE II : I.A PROBLEIVTATIQUE

L'intérêt que les exploitants ont porté ces dernières années au

maraîchage a été assez élevé pour qu'il apparaisse comme un-ç.a-c*tivité,

parallèle à la riziculture, au ml de I'entreprise. c'est ainsi qu'après

I'expérience du proJet, ll fut admis :

- que le maraîchage soit désormais inclus dans les systèmes d'exploi-

tatlon de I'Offtce du Ntger, avec la matériallsatlon après chaque

réaménagement, d'une parcelle de maraîchage pour tous les villages ;

- I'attributton d'une sole de maraîchage par famille suivant une norrne

d'attributlon ; (l)

- la fixation d'une tane de I'eau pour les surfaces attrtbuées en

maraîchage sur I'ensemble de I'Offtce du Nrger ;

- la collecte de statistiques élémentaires (surfaces cultivées par
spéculatlon et par campagne).

Mais, le maraîchage s'étant singulartsé comme un système de

culture à p4 mériterait plus d'attention de la part de I'Office du Niger;

qui dolt, compte ténu de son statut assurer le suivl, et, I'encadrement
de cette activtté, La bonne eondutte de ces actlons nécesslte au
préalable, I'acquisltlon d'lndlcateurs pertlnents, pour pouvoir
comprendre : la place que le maraîchage occupe dans le fonctlon-
nement des explottatlons ; et la nature des problèmes qut se posent.

C'est à cela que nous allons nous employé au cours de cette étude.

t Cette nonne est pour I'instant définie seulement pour le Retail.
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Afin de suiwe l'évolution du maraîchage dans ce contexte global,

nous avons émis nos hlpothèses de travail à partir des connaissances

qui existaient déJà sur cette activité "norrvelle"(1;. Cela nous a conduit
dans un premier temps à faire le bilan des connaissances sur le

maraîchage à I'Offtce du Niger et dans un second temps à faire une

comparaison entre le maraîchage à I'O.N. et celul des grandes zones

maraîchères du Mall.

2. [4. situation

2.L. En dehors de I'Office du Niger

Iæ maraîchage à Bandtangara :

Dans le pays Dogon, le maraîchage est ocercé dans les falaises ;

dans des coriditions beaucoup plus difflclles, a cause des problèmes de

disponibilité de terrains cultivables, et d'eau pour les irrigations(2).

L€ maraîchage est pourtant très développé dans cette zorte, à

cause de I'expérience de sa populatlon, surtout pour la culture de

I'olgnon, introduite depuis les années 20. Ces exploitants bénéficies
également de I'appul d'un proJet de rmlgarisatlon agrlcole, qui travail
avec les services du cercle sur : I'organisatlon des explottants autour des

activités de production, de transformation, et de commercialtsation des

produits; les tests et I'introduction de nouvelles spéculattons(3;, et de

nouvelles variétés.

Les explottants dont la maJeure partte n'a que le maraîchage

conrme activlté économlque, sont surtout spéctaltsés âans la culture de

I'olgnon, dont toute la productlon est acheté et revendue à I'extérleur
par le proJet, afln de garantJr un prlx au producteur convenable.

I
2

Nouvelle pour I'entreprise ;

Les exploitants sont obligés
et souvent de transporter de
cul ture.
La couche du sol utilisable
possibles.

mais ancienne pour les exploitants.
de faire de nombreux petits barrages de retenu ;

la terre du bas de la Palaise vers les zones de

étant très mince, toutes les cultures ne sont pas
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Le maraîchage à Baguineda. et à Kati
Iæs maraichers de cette zone ont I'avantage d'exercer dans la zone

pért-urbaine de Bamako la capitale. t"a diversiffcation est très développé

pour satisfaire les besoins en légume de la population de la capitale,
mais aussl pour la conquête des marchés extérieurs (Algérie, Maroc,

Sénégal, Guinée, Mauritanie).

Dans cette zone également, les exploitants bénéflcient de I'appui
des structures de recherche nationales, et de flnancements extérieurs
pour l'amélioration des techniques culturales, et de conservation,
I'organisation des producteurs pour la commercialisation.

Iæ maraîchage s'est développé dans ces zones à tel point que les

serylces techniques et les maraichers su!!!!èrent une organisatlon de

dimenslon nationale des activités maraichères par :

le développement de la recherche sur les cultures maraîchères

les tests de performances de chaque spéculation sur les différentes
zones de cultures
le développement de la recherche sur les techniques de stockage et

de transformauon des produits
la spécialisation par zones de spéculatlons
I'organlsation des producteurs en coopératives spécialisées pour les

transactions natlonales et internationales
la recherche de crédits de commercialisations
les rencontres entre servlces d'encadrement pour des échanges

d'expérlences.

2.2. A I'OfIice du Niger:

Compte tenu de ses partlcularltés propres , le maraîchage a connu
une évolution très lente à I'Offlce du Nlger. Il a été consldéré comme

une culture annexe à la riziculture et n'a pas pu s'émanciper.
L entreprtse ne s'était Jamats intéressée au développement de ce

système de culture , sauf ces dernières années ( à partlr de f 987), et

d'une manière très timtde , à travers :
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des études sommaires;
des attributions de surfaces pour le maraÎchage,

la collecte de statistJques très élémentaires et peu fiables (telles que

les surfaces par spéculations , les rendements obtenus par paysans).

Nos recherches bibliographtques et nos enquêtes nous ont permis de

recenser trois études des faites sur le maraÎchage

L'étude expérimentale de Kokry (l) :

Ce fut un proJet de vulgarfsatlon trrlûé par le proJet ARPON(2), elle

a été la première du genre à I'ON.Etude expérimentale, elle s'est

parttculièrement intéressée au travail des femmes, à l'lntroductlon de

nouvelles spéculations , et à I'apprentissage des femmes aux méthodes

de culture et de préparation des nouveaux légumes.Nous n'avons pas

retrouvés de notes capitalisant les acquis de cette étude ; I'information
n'a donc pas été diffusée.Aussi aucune étude postérieure n'a été faite

pour évaluer les effets. Selon notre source d'lnformatlon elle a permis_

une diversification des cultures dans la zone qut avait sa producUor(.
essentiellement basée sur I'ol$non.

L'etude filière maraîchère ( ) :

Conduite par le GERSAR (3) en f989 , cette étude dewait faire

des propositions à I'ON dans le cadre du proJet de réaménagement de la

zone du Macina. Le dtagnostlc a porté sur les productions, la
commerciallsatlon , et la formation des prix.[.e rapport de cette mission

n'a également pas été diffusé.Selon notre source d'information
l'émtssion du rapport a été retardée par des problèmes admtntstratifs

entre I'ON et le bureau d'étude qui avalt effectué la mlssion.

Source d'information = enquête
Projet nerlandais pour I'Aménagement de la riziculture paysanne à I'Office
du Niger

o

I

o

1

2



O

o

o

o

o

L'etude du Retall :

Cette étude, tntilée par
partir d'un échantillon de

2L

la RD(l) pendant la contre saison 89 à
19 familles,a permis d'émettre des

hlpothèses de travail pour une étude , qui a été effectuée en I99O par le
proJet, et qui continue cette année sur un échantillon élargi ( SS

familles en f99O et 69 en f ggf).Elle avait été conduite afin d'obtenir
des éléments d'appréclation sur : la réparatlon fonctère à I'intérteur des

villages et de familles ; les cultures pratlquées; les itinéraires
techniques et les rendements obtenus ;et enfln sur les prix.

Les résultats obtenus sont restés à l'état bnrt ; sÉrns analyse par
rapport au fonctlonnement des exploitations.L'etude n'a également pas

pu présenter de résultats économiques.

On retiendra donc de ce tour d'horlzon que le bllan des

connaissances sur le maraîchage à I'ON apparait descriptif ; sans

précisions techntques et sans chiffres permettant de fixer l'lncidence
économique du maraîchage dans les exploitattons.

3. Les hlpothèses

Iæs activités de maraîchage sont beaucoup plus développées dans

d'autres zones qu'à I'ON qui pourtant poçsède un fort potentiel : 12OO

Ha de Jardins et de vergers actuellement ; les superficies non ercplottées

mais pouvant convenlr aux cultures maraîchères sont évaluées à 15OO

Ha environ. [Æ cof,tapt que I'on fait est que ce potentiel n'est pas

valablement exploité à cause :

- du déstntérêt de I'entreprise pour les activités de maraîchage,
caractérlsé par l'inerd,stence de références techntques stires ;

I Volet Recherche Développement du Retail, à l'époque dirigé par J.Y. JAMIN.
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- de la persistance de stratégtes individuelles de productlon et de

commercialisatlon (fonction des obJectifs de chaque exploitation,et
moteur de l'évolutton brutale de ces derntères années) ; qui ne

tiennent pas compte de tous les aspects contraignants et conditlons
de réussite.
Notre analyse se base sur le fait que les exploitants ont eu à développer

des stratégies individuelles, dans des conditions différentes, et surtout
dans un contexte particulier. Ce système ayant évolué durant une

trentaine d'années ; le potds de cette longue habitude de travail mérite

une, attention particulière. C'est pourquoi nous avons axés cette étude

sur la recherche des réponses aux questlons sulvantes :

a) comment est organisée la production maraîchère dans le système

d'exploitation actuel ?

b) pourquoi cette diversité des systèmes maraîchers ?

- diversité des spéculations
- diversité des modes de conduite des cultures
- diverstté des productions
- diverstté des tlpes de ventes.

Ainsi nous avons formulé des hlpothèses à partlr des lndlces agro

socio-économtques existants sur : les stratégtes de production, les

modes de cultlrres, la contribution du maraîchage dans la gestion des

exploitations, et sur la commercialisation.

H I .Le suivl de stratégies de productlons maraîchères par les

exploitatlons :

Compte tenu de leurs obJectlfs, les uçloltatlons développent des

stratégles de production maraîchères qut se dtfférenclent par : la
répartitlon du foncier;l'organlsation du travatl;l'utlllsatton de la main
d'oeuwe familiale ou salariale ;les modes d'explottatton de la parcelle

maraîchère famlliale ; le choix des spéculatlons.
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IJz.lra, mise en place de modes de conduite des cultures

Des tnégalttés de performances techniques et économiques [qssent
apparaître des différences dans les modes de conduite des cultures
développées par les paysans. Ces différences se remarquent par:les

variations des successlons de cultures ; de spéculatlons; d'itiriréraires

techniques et de tlpes d'investissements.

HS.Lâ contrtbutlon du maraîchage dans la gestion des exploitatlons Dans

ce contexte monopoltsé par la riziculture le maraîchage apparait
comme un facteur de diversificatlon 'des cultures, mais aussi de

diversificatlon de la gestton des revenus.Il constitue un facteur
important de régulation social et de malntlen de la cohésion
familiale.

IJ4.La commerciaUsatlon
La produetton étant constituée en maJeure partle par des denrées

périssables , sa commercialisation est à priori déltcate pour les

exploitants qui sont dépendants du marché local de Nlono.Chaque

t)æe d'exploltation, en fonction de ses capacités et de ses obJectifs

développe une stratégie de commercialisation (vente immédiate
après récolte, conservation et transformation des produits ; vente en

détail ou en gros).
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LES

CFIAPITRE III :

ASPECTS METHODOIÆGIgUES

1. Les échantillons utilisés

Cette étude devant permettre de saisir le fonctionnement des

systèmes maraîchers a I'intérieur des explottation, a été conduite à
travers différents niveaux d'observation, afin d'obtenir le maximum
d'information possible. Nous avons été amené à travailler sur deux

échantillons: l'échantillon du proJet, et un échantillon que nous avons

composé pour étudier plus en détail certains aspects.

1. t. L échantillon du proJet:

Cet échantillon était constitué de 69 exploitations ; parmi elles,

60 o/o faisaient partie de l'échantillon de I'année dernière.

Niger déJà présentée)

Tlpes 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4

Nombres 3 I 4 I 18 5 l4 7

o/o

Ces exploitations résldent sur place, et
9 villages sur lO que compte le secteur. [,a non
village, des non résidants, et des Jeunes dtplômés

sont repartles entre
prise en compte d'un
s'expllque par :
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la non disponibilité de I'eau dans le vtllage de Tissana à cause du

réaménagement;

le manque d'lntérêt des non résldants pour le maraîchage (en très

grande maJortté constitué de fonctionnaires, de commerçants, de

retraités et d'artisans).

les Jeunes diplômés chotsts qui s'étaient engagés à remptfr les fiches

de suivi parce qu'lls n'étaient pas touJours présent pour les enquêtes,

ne l'ont pas fait correctement.

L.2. Notre échantillon:

Il a été constitué de lO exploitatlons sélecttonnées dans

l'échantillon du proJet. pour la sélection nous avons ténu compte :

- des grandes zones de culture par spéculatlon;
- de la dtsponibiltté des explottants;
- de la capaclté des indivldus à fournlr des tnformattons corectes;
- des types d'exploitatton; mals compte tenu de la tatlle de notre

échantillon, et de l'éventall des zones à couvrlr, ll était impossible

d'obtenir pour chaque zot:re tous les t54les. Chaque fots qu'il a été

possible nous avons sélectionné pour une même zorre des

exploitatlons en bonne posture,et des exploitattons en difflculté.

Répartition des orplottattons par type. par village. et par zone :

Zones
Zone otgnon

et atl Zr,ne patate
Zone

tomate
Zone

Dlversi-
Ication

Vtllage N6 N6 bis N7 N3 N4 N5 N10 N1

TVpes 1B 4 28 1A 4
IB
2A

IB
2B 2B
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2.I. [.e déroulement du suivi

Iæ suivi réalisé par le proJet

Dans le but de suiwe le maximum d'exploitattons; et d'enregistrer
le ma:dmum d'informatlon, une équipe de sulvl a été constltuée par le
proJet: elle était composé: de Jeunes dfplômés, et des agents du proJet.

Les Jeunes dfplômés avaient chacun une dizatne d'explottatton à suiwe.
Les agents du proJet, en plus de leurs activités habituelles avaient
chacun, 6 exploitatlons à suiwe.
Les responsables de volet et les conseillers agricoles en avalent chacun
der:x.
La somme de travail que ce suivi conférait à chaque agent a beaucoup agi

sur la régularité des visites dans les parcelles ; et donc sur la qualité des

informations recueillls ; surtout pour les itinératres technique.

Le déroulement de notre travail :

Nous avons abordé l'étude par :

- une prise de connaissance de l'échantillon du proJet ;

- une évaluatlon des informattons collectées ;

- des observations de terrain ;

- le suivl des sondages de rendement et des méthodes de récolte des

paysans
- la conduite des enquêtes complémentaires: sur le foncler, la conduite

des cultures, les aspects économlques, et I'histoire.

Dans tous les cas, le fait que le maraichage ne soit pas la seul
activité des paysans gui, accornmodaient leur calendrler de travail avec

la riziculture d'une manière vartable selon les préoccupations de chaque

t1rye d'errçloitation ; n'a pas facilité les taches de suivl.

2,



o

o

o

27
2.2. Les enregistrements effectués. leurs supports. et les

cibles

Pour le suivi d'ensemble du maraîchage réalisé par le projet,
I'interlocuteur privtlégté étaft un individus (homme ou femme) choisi
par exploitation. Deux cultures étant suivies dans I'exploitation de

chacun des individus (la culture principale et la culture secondaire),

dont 20 o/o ont pratiqué une seule culture.

Pour notre enquête nous avons vtsé tous les tndividus des familles
sélectionnés capables de nous fournir des lnformatlons (homme,

femme, fille, et garçon).

Les enreglstrements concernant le foncier, les cultures
pratiquées, les itinératres techntques, les résultats agronomiques, les

charges, et les relevés de prlx, ont été portés sur des fiches pré-

établies, accompagnées d'une indication des principales techniques
maraichères (cf.annexe). tæs informatlons que J'al recuetllt sur I'histoire,
l'évolution du maraîchage, et d'autres d'ordre général, ou
complémentaires des enquêtes des agents du proJet : ont été collectées

au fur et à mesure s€uts supports directifs.

L€ détail des relevés qui nous ont servl est le suivant :

- L€ suivl global du maraîchage au niveau du secteur :

ce suivi est habituellement effectué par les agents de Sutvi-Evaluation
par village. Les tnformatlons collectés sont les sulvants : estimation
des surfaces totales mlses en culture, et leur locallsatlon sur une
carte; I'orlgtne de I'eau d'irrlgatlon, et les problèmes ; les principales
cultures effecteurs, et I'estlmation de leurs parts des surfaces.

- Le sulvl du foncler :

Ce suivt a été mené sur I'ensemble des exploitatlons sélectionnées par
le ProJet. L'unlté d'obsenration a été I'ensemble des surfaces
maraîchères par exploitation. t es informations collectées 

"otti 
-les

suivants: mesure des surfaces par planche, mode d'acquisition,
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répartttion foncière à I'intérieur de la famille, les différentes cultures
pratlquées et leur part des surfaces.

- IÆ suivi des cultures et des itinéraires techniques:

Ce suivi a été effectué sur les indivtdus suivis par le ProJet a I'lntérleur
des exploitations. L'unité d'observation constitue la sUlbçe*culllV-éS

par individu. Les informations collectée.s sont :

Pour les cultures prattquées : l'inventaire détaillé des cultures
pratiquées et les surfaces concernées ; et pour chaque culture, la
variété, le mode et la date d'implantatlon, la date de récolte.

Pour le suivi détaillé des itinéraires techniques : sur une ou deux

cultures par individu, les dates, et le détail des opérattons effectuées

(préparation du sol, pépinière, installation des cultures, lrri$ation,
fumure de fond, fi;mure de corrverture, entretien, etc). Ce suivl n'a pu

être fait correctement.

- Iæs sondages de rendement:
Les sondages ont été effectués sur les cultures choisles chez les

indivtdus sulvls. t es sondages ont été réaltsés de différente manlère

selon les cultures :

Pour les cultures récoltées une seule fois, (les tubercules et les bulbes

tels que I'oignon, I'ail, la patate etc.) le sondage a été faft en prélevant

à chaque fois sur 3 parties différentes de la planche (une partie
bonne, une patrie moyenne, une parte mauvaise). la surface d'un ca.rré

est égale à 5 m2. Le résultats crnsidéré est la moyenne des poids

obtenus à partir des 3 prélèvements (Pm=Pl+P2+P3/31. Le

rendement = (Pm/S)* IOOOO.

Pour les cultures récoltées en plusieurs fois (légumes fnrits tels que la
tomate, le gombo, le ptment etc.), le sondage a consister à fatre avec

un réctptent taré, 3 mesures (une en début de récolte, une au mllieu,
et une en fin de récolte).le nombre total du contenu de ce réctpient

est également compté par planche. le résultat considéré est le potds

moyen (Pm=P1+P2+P3/31. La production de la planche est égal à
Pm*nbre de récipient compté.
Le rendement = (production/surface planche)rlOoOo.
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- Le suivi économique :

Il a été effectué avec une dizaine d'individus suivi de notre échantillon.
Les informations collectées ont été :

les charges (en nature et en argent) pour la culture et la récolte des

principales spéculations ;

les relevés des prix sur le marché de Nlono.

- La collecte des informations complémentaires et I'histoire:

Ces enquêtes ont été adressées aux familles constituants notre
échantillon, et à des persorules ressources dans le milteu paysan.

Des informations ont été collectées sur: les décisions prtses pour les

répartitions des terres, l'organisation du travail dans les familles et

par individu, I'utillsation de la main d'oeuwe extérieure, les

principaux problèmes rencontrés, I'histoire du maraîchage à I'Office

du Niger, son évolution actuel, et son rôle dans la gestion des

exploitations.
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CFIAPITRE TV

A}IALYSE DES RESULTATS ET DES

PROCESSUS DE PRODUCTION

l. Le fonctlonnement des systèmes maraîchers:

1. 1. I-e foncier :

La situation foncière sur le maraîchage à I'ofIIce du Nt$er est très

difflctle à traduire et à analyser, chaque eçloitatlon se présente un peu

comme un cas particulier. A partir de cette étude nous dégageons les

grandes lignes déterminant les orlentatlons des e:rryloitants en la
matière. La gestion des terres est fatte à trois niveaux: le niveau

entreprise , le niveau village et le niveau famille, c€ (lui entraÎne une

très grande variation des tlpes :

l. l. l. Les modes de faire valoir des terres :

a) les surfaces attribuées par I'O.N pour le maraÎchage sont
redevables, à des prix vartables sulvant la qualité du service de l'eau :

35.OOO F.CEA /Ha en zones sécurtsées ; 23.OOO F. CEA / Ha en 4uqs
semi-sécurisées ; 17.OOO F. CFA /Ha en zones non sécurlsées(t). I4-.s

superflcies sont globalement attribuées aux assoclatlons villageotses qui

assurent la répartttton entre les familles ; et qui récupère la redevance

I Les zones sécurisées sont munies d'arroseurs,
celles dotées de prises "pirates", les zoncs non
manques d'eau pour les irrigations.

les zones semi sécurisées sont
sécurisécs sont assujctties à des
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poul le g9ppt. de I'entreprise.Matgré I'existence d'une norrne fixe par
TlI, la répartition des surfaces entre les membres des familles est à la
discrétion des chefs d'exploitations.

L'O.N ne perçoit pas de redevances sur les terres marglnales
utilisées par les exploitants pour le maraîchage(zones d'extenslon des

villages , surfaces en hors casiers). L'utilisation des rizières est
également gratuite dans les zones de simple culture cela est pour le

moment un acquis erploité par les familles dont les forces de travail
sont supérieures aux superficies qui leurs sont attribuées dans les zones

désignées pour le maraîchage :

36 o/o des exploitations suivies possèdent des superflcles non

négligeables dans les zones iretttalement non prérmes pour le maraÎchage
(cf.Figure 3).L'acquisiUon de ces surfaces hors casiers dépend de l4
situation géographtque du village.l.e cas est frçquent atrx N3, N4, N5,

NlO (plus de 50 o/o des familles possède-nt un foft potentiel de .terres
marginales).

3 a/o de l'échantlllon des exploitations ont pratiqué le maraîchage

dans les rizières. A ceu:K là s'aJoutent une dtzaine d'hectares au No

exploitées par des indivldus non suivis.

b) Le métay_age se pratique aussl fréquemment sur les soles de

maraîchage par les famtlles incapables de mettre en valeur I'ensemble

des surfaces qui leurs sont attribuées ; elles les donnent en locatton (à

des prix variables suivant la tête du client), à d'autres qui ont besoin de

surface(cf. Tableau 2) :

26 o/o des explottations ont donné des surfaces en locatlon.
23 o/o des exploltations ont prix des surfaces en locatlon.

Il sdste des sanctlons déflnles par I'OffIce du Niger pour les non-
payement des redevances ; mals, l'évlctlon est appliquée uniquement
pour les rizlères ; les explottants évincés perdent automatlquement
leurs parcelles de maraîchage.
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Tableau 2: Cas des métayage par vi I lage

Di fférents cas tde
I ' échan t IocaI i sat . quelques explications

locata i res
acquéreur s

I
36

N1

locataires
acquéreurs

40
40

N3

locataires
acquér eur s

50
13

N4

locataires
acquéreur s

20
10

N5

locataires
acquéreur s

50
16

N7

Iocataires
acquéreur s

20
30

N8

I ocata i res
acquér eur s

2
0

N10
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des terres avec

t. 1.2 -

En zone non réaménagée (ou avant réaménagement), les familles

se sont elles même partagé les surfaces aux alentours des villages,

qu'elles ont défriché, aménagé, et conseryé, pour y pratiqué du

maraichage.

Cette pratique a entraîné la diminutlon progressive des surfaces

par familte suivant les années d'installation. Dans ces villages, les Jeunes
et les familles récemment installés, possèdent de petttes ou pas de

parcelles de maraîchage. D'où une répartition foncière très irrégulière
selon les familles. Dans ces villages toutes les familles installées après

1984 (à forte maJorité constituées de non résidents(l) n'ont pas reçu de

champs pour le maraîchage. En zone-réaménagée le proJet a procédé à

une redistributlon des terres suivant une nonne fixée à 2 ares par actif
pour les non résldents et à 2 ares mlntmum par actlf pour les résidents.

Cela a permis aur familles nouvellement installées d'avoir accès à des

sols pour le maraîchage au détrtment des famllles anclennes qui ont
perdu de la surface. Par exemple au Km26 et au NG bis les surfaces qui

étaient exploitées en maraîchage par les anciennes familles avant
réaménagement étaient égales aux surfaces actuelles partagées entre

elles et les nouvelles familles qut représentent les 5Oo/o des

exploitatlons. Mais là aussl la répartttlon est égalitaire seulement en

principe. En réalité les privilégiés résidants de certains villages (Km26

N4 et le N3) possèdent plus de surfaces que les autres(2). Ils se sont
partagés ce qui est resté des surfaces après les attributions(cf.
graphique L.2. et 3.).

1 Familles ne résidant pas dans les villages, très souvent n'ayant pas la
riziculture comme activité principale.

2 Bien que la règle d'attribution soit commune, les terres ont été distribuées en

tenant compte de I'histoire des familles, et dcs relations sociales (ancienneté
et influence des familles).
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Il existe donq chaque village des surfaces destinées au maraÎchage

mais acquises de manières différentes par les familles.

1.1.3 - Répartiilon des surfaces au sein des famllles

La répartition des parcelles de maraîchages enregfstrée entre les

membres des familles revêt un caractère diversifté selon les obJectifs

des familles mais aussi selon leurs compositions. Ainsi on arrive à

différencler le système d'exploitatlon : en un système d'exploltation
collectif et un système d'exploltatlon tndtviduel.

a) L'exploitatton de la parcelle maraîchère famtllale est

collective :

Dans ce système on distingue deux cas de flgures :

I L'exploitation collective de la parcelle par tous les membres de

la famille sous la dtrectton du chef d'explottatton : les exploitations
concernées constituent 35 o/o de l'échantillon. Elles sont composées :

- d'e:<ploitattons de petltes tailles sécurisées ou en équilibre précaire
(type 28 et 38 surtout),marquées par la ltmitatlon de leurs
productions rizicoles,qui doivent leur stabilité à la dtverstficatlon de

leurs activités ( le maraîchage en particulier) soit 69 06 des 35 o/o ;

- d'exploitatlons de petttes tailles en difflcultés qut sont obltgées de

faire du maraîchage pour assurer leur survie (groupe 4) soit 13 o/o des

35 o/o :

- d'exploitations qut intensiflent le maraichage, et qui uflllsent le revenu

pour l'épargne famtltale, ou I'achat "d'obJets de luxe"(magnétophone,

mobilettes, biJoux ...) (t54te lC et 18) soit 18 o/o des 35 o/o.

L'attelnte des obJectifs vlsées par ces exploltations est

condittonnée par une certatne rlgueur dans la gestton des superflcies
maraîchères, qul extge I'untclté de déclston assurée par le chef
d'exploitatlon.
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r L'exploitation de la parcelle fractlonnée par ménage :

I.a parcelle de maraîchage attrtbuée à la famille est partagée entre

tes différents ménages (frères etlou fils), en fonction de la composition
de chaque ménage. Les exploitations concernées constituent lO o/o de

l'échantillon.

Dans ces cas, la gestion des superficies, et des revenues, est

assurée par le chef de ménage.

individuelle :

Dans ce système, la parcelle, attribuée à la famille est partagée

entre tous les actlfs hommes et femmes ; chacun a'ssurant la gestion de

son lot. Ce partage est appal:u très inégalitaire ; on a constaté: que les

norrnes d'attribution ne sont pas touJours respectées i Que certalns
acttfs surtout dç_s.Jeunes fi.lles ,et des gÉrrçons de moins de 15 ans, D€

disposent pas de champs ; que les hommes sont les principaux
bénéficiaires.

Les raisons de cette forme de partage discriminante sont
multiples. Les opinions enregistrés à ce suJet sont :

- Pour les actifs de moins de 15 ans(filles et garçons), les chefs de

famille pensent que cette couche de la population est incapable
d'exploiter correctement les parcelles, par mtu:lque de motlvation et/ou
de moyens. Leur attrlbuer une parcelle de maraîchage revient à

accepter un manque à gagner qu'on évtte en partageant les surfaces leur
revenant entre les autres membres de la famille. L€s Jeunes fllles
travaillent en général avec leurs marnans.

Cette couche de la population elle même interrogée, pense que ce

problème foncler est surtout du ressort des adultes et qu'elle se fie à
leur compétence en la matière.) EUe ne formule pas non plus de

préférence pour l'acqulsttlon de parcelle pour le maraîchage, leurs
besoins étant en moyenne satisfait par leur parents.
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- En ce qui concerne les femmes, la discrimination est
principalement liée à leur statut social dans ces sociétés. Les hommes

étant chargé de la satisfaction de la quasi totalité des besolns de la
famille, pensent que la priorité sur les terres leurs revient de droit.
Certains chefs d'exploitation pensent que les femmes ne sont pas

capables d'exploiter convenablement de grandes surfaces; ils leurs
donnent alors le strlct mintmllm.

Atnst dans tous les cas, la priortté est accordé aux TH par rapport
aux PÀ ceux ci étants les piliers des exploitaûons rizlcoles. Les charges

supportés par le revenu du rlz, ne perrnettent pas la pletne satlsfactJon

des besoins de ces travailleurs qui, à la recherche d'une autre source de

revenue sont souvent tentés par l'exode. Le maraîchage apparait
actuellement comme, la meilleurs solutlon à ce problème; les chefs

d'exploitatlon attribuent donc aux TII le ma:dmum possible de surface.

Certains chefs d'eriçloitatlon, à cause de leurs âges, ou de leurs
occupations, ne pratiquent plus le maraîchage; leurs surfaces sont
partagées entre les autres membres de la famttle(23 o/o des cas observés

dans l'échanttllon).

L€ rapport entre ces

éthntes, apparait clairement
de répartttlon des surfaces et les

Dans les villages bambaras, le système d'exploitation individuel est
dominant. Dans cette etlenle la culture sociale développe l'esprit de la
concurrence entre les garçons d'une même famtlle ; alnsl, chaque
homme demande une parcelle.

Dans les vtllages mintankas, le système d'ençlottatton collecttf est
pliqué par la quast totalrté des famtlles(1OO o/o àu N6 bis, et au NlO).

cl assure la gestton de I'ensemble des sources de revenu de la famille,
dont les membres travatllent collectJvement.
Les dtfférences de formes d'exploitatton erdstantes entre le N6(village
bambara) et le NG bts (vtllage mtntanka) renforcent I'tdée que l'ethnle

Joue beaucoup.

formes

appuque par ra quasr touurte qes ramureslruu "/0 au r\o Dls, ef, au r\rur.

lDans cette ethnie le reSpect pour le chef de famtlle est de rtgueur; celui
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L2. Lorganisation du travail :

Le tlpe d'organisatlon du travail adopté par chaque explottation
tient compte des autres actlvitées menées par la famille (agricoles ou

extra-agricoles), de la main-d'oeuvre disponible, et du calendrier
d'exécution des travaux pour les différentes spéculations. Mais il se

trouve que les principes de base de I'organisation de la condulte des

cultures sont arcés sur les systèmes d'organlsation adoptés. Dans tous les

cas le,q priorités différent selon qu'il s'aglt d'une exploitation
indivtduelle, ou collective.

L.2.1. Cas des exploitatlons collectives

Le travatl est orgÉulisé par le chef d'exploitatlon avec ou sans I'avis

des autres membres de la famille. L'orientation du système
d'exploitation tient compte de la riziculture considérée comme la
principale activité de la famille.

Les caractères particuliers de cette forme de gestion des

systèmes de culture sont :

- Les calendriers des travaux sont établit de manière à éviter les

chevauchements des périodes de pointe; afin de peçmettre les

investissements de la force de travail d'une manlère cohérente avec le

volume des travaux dans les rizières. L'établlssement des programmes

varie beaucoup d'une orploltatlon à une autre en parttculier selon les

surfaces de rlz en double culture. Dans tous les cas, les efforts sont
partagés, en tendem entre les parcelles rtzlcoles et celles de

maraîchage. tæs formes suivantes sont les plus fréquentes :

La divislon Journalière des temps de travaux entre la rtzière et les

parcelles de maraichage: le petit matin, le petlt solr, et souvent une
partte de la nutt sont consacrés au maraîchage pour l'entretlen et les

irrtgattons; le reste du temps est consacré à la riziculture.
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Les interventions qui doivent être concentrées dans le temps

mobtlisent alors la quasi-totatité de la main-d'oeuwe ; ce cas est observé

durant les périodes de pointe; la rizière est momentanément lâchée

pour effectuer des travaux urgents dans les parcelles de

maraîchage(mlse en place des cultures, saclos-binages).

En générale les récoltes sont fattes à des périodes où les travaux sont

très allèges dans les rlztères.

Le fait que la main-d'oeuwe familiale soit insufflsante pour la
maîtrise parfaite de ces deux chantlers rend obhgatolre pour presque

tout le monde I'appel à la main-d'oeuwe extérlettre. L'lntenstté de

I'utlllsation de cette maln-d'oeuwe extérleure est llée à la quanttté de la

main-d'oeuvre familiale, à ses préoccupattons, aux obJeettfs visées par la
famille, et à ses moyens :

Les explottations qul intenstftent etlou pour lesquelles le

maraîchage est nécessaire comme faeteur de stabllité emplolent de la
main-d'oeuvre extérleur pour effectuer certains travaux (69 o/o

constituées surtout d'exploitatlons du ler groupe et celles du
groupe 2 B).

Les autres valorisent tout simplement dans le maraÎchage les

temps libres des manoeuwes embauchés pour la rTzlculture, en plus de

I'investissement de la force de travatl de la famille. Elles constituent
3 f o/o de l'échanttllon et son composé des exploitatlons en équilibre
précaire, et de celles en difÏiculté.

L.2.2. Cas des explottations individuelles :

Dans ces cas, I'organlsatlon du travatl est beaucoup plus slmple.

L'orlentatton du système de culture est basé sur I'lnltlatlve d'un seul

individu qui accorde d'une certaine manière la priorité au maraÎcha$e.

&lrès les obltgattons famtltales dans la parcelle rlztcole, ces tndivtdus
ont la latitude de consacrer tout le temps quf leur platra au maraÎchage.

Chacun embauche la maln-d'oeuwe extérleur nécessalre pour sa

parcelle de maraîchage.
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Les spéculations et le degré d'intensificatton sont choisis en fonction
des capacités du propriétaire du champ.

L.2.3. [æs catégorles de main-d'oeuwe extérieur

La main-d'oeuwe salarté extérleur varie, suivant le tlpe de contrat,
et les modalttées de recmtement. On distlngue :

La main-d'oeuwe salarié permanente : généralement employée par
la famille pour la riziculture, elle effectue par la même occasion les

autres travaux de la famille dont le maraîchage. C'est le cas des

exploitations à maraîchage collectif.

La main-d'oeuwe salarté saisonnière: embauché par les tndlvidus
pour la campagne de maraichage.

La, main-d'oeuwe Journalière: embauchée sur la place du vtllage
pour la Journée de travatl pour une opération définie. pendant les

périodes de récolte une partte de cette main-d'oeuwe employée est
rémunérée en nature.

Iæs tâcherons sont des travailleurs rémunérés à la tache ; les prix
sont fixés en fonctton de la surface et de I'opératton à effectuer.

1.3. La conduite des cultures et les productlons obtenues :

1.3.1. [,e choix des spéculations :

Iæ choix des spéculailons dépend : de la capactté de I'exploitation
à gérer telle ou telle culture plutôt que telle autre, de I'utilisation faite
de la productlon, des débouchés offertes alrx produtts, de I'organisation
de la cornmerctallsatlon, des propriétés physlques et chtmtques des

sole, et des constdératlons hlstorlques : (cf tableau 3)

Iæs famtlles qul maîtrlsent dtfftctlement leurs surfaces, préfèrent
pour le maraîchage, cultlver des speculatlons qul ne nécessitent pas

beaucoup de temps de travaluK. Dans ces cas là, les cultures de patate,

de tomate, et de gombo sont les plus fréquentes.
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Les familles qut possèdent assez de moyens financler et de main-
d'oeuwe pour maîtriser valablement les deux chantiers (les familles qui
ont une main-d'oeuwe familiale importante et/ou capables de recmter
de la main-d'oeuwe extérieur), choisissent en fonction du revenu que

peut générer la culture, et des considérattons technique.

Toute fois il arrlve que certains exploltants choisissent des

spéculations dont I'entretien surpasse leur capacité de travail.

C'est pourquol, malgré que de nombreuses spéculatlons soient
cultivée dans le secteur, il apparatt des spécialisatlons dans la
production d'un certain nombre d'entre elles, par individus et par
village. L'examen des surfaces exploitées par spéculatlon a permit de

distlnguer les cultures les plus usuelles.

Tableau : 4 Occupation des sols par speculation en ha

Villages Tomate )ienon Patate Ait Choux Piment Salade Autres
Non

exploité

Km 26 10 L2 6 I 2 0.8 0,8 3,2
39,41)
3,60

\Ianso 2,5 3.5 l4 1.5 o.25 0,20 0,55 2,5

'zJ;25

0,25

Sassa 3,5 10,2 15,5 4,0 0.1 1.00 0,1 0,25

'J4,7 5
0,10

Sagnana 0,40 10.9 3.87 6.5 0,17 0,07 0 0,40
zu,uo
0,55

Iigabagau 1.3 6,5 15,6 0,5 0 0,78 0 L.20
zo,uu
0.20

Nliessounana 3.4 19.3 2.6 2,5 0 0,20 0 4.5
z'J,51)

1.00

Welintieuila 2.8 L2,2 4.8 0,7 5 1,2 2,0 0 0,7
25,45
1,00

Wérékélq. 4,2 10.7 3.25 1.5 0,15 0,5 0 0,3
zu,ou
0,00

Ienegué 21.5 'l 15 7,9 1,13 0,7 0,5 0 3.6
4'J,15
0.90

foal %l,cz!
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TABLEAU 3 : Choix des cuI tures par type d'exploi tat ion
en fonction du mode d'exploitation.

En proportiorl , les individus font plus d'oignon; Ia prudence
est guanâ même nédéssaire dans I ' interprétat ion de ces données. On

ne peut pas encpre démontrer avec précision que Ies formes
d'exbloitalions orft des éffets directs sur les prises de décisions
pour Ie choix desi cultures,gui sont aussi tiées à des parametres
très compt iqués ( Èapaci té des exptoi tants, si tuat ion géographigue
des vi I iage!, trladi t ions sociales et commerci les ) . Une étude
approfondie est nécéssaire.
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L'oignon, la torprate, la patate, et I'ail apparaissent donc comme les

principales cultures pratiquées dans le secteur.
Cette préférence r+isonnée des cultivateurs pour ces cultures à

entralner la démar(atton de zones spécialisées. On parvtent ainsi à
distinguer une zone 

iomate, 
une zolee d'oignon, une zorte de patate, une

zorrre de diversificatidn.

Tabl$au : 5 Définition de zones par speculation

villages

ipéculations
N1

I

N3 N4 N5 N6 bis N6 N7 N8 Nt0

Oignon 30 Vo Afo 29 Vo 25 7o 40 7o 58 Vo 48 7o 52 7o L7 Vo

Tomate 25 7o L0 Vo l0 Vo 57o t4 Vo lVo ll 7o 20 7o 49 Vo

Patate 15 7o
i

55 Vo 45 7o 60 Vo lL Vo L3 7o 19 Vo t6 Vo LB To

Ail 2,5 Vo 6V" lL Vo 2Vo It 7o 22 Vo 3Vo 7Vo 2Vo

Autres

IÆ secteur safrel est surtout spécialisé pour sa productlon de

tomate, dont la sufface occupée représente 30 o/o de I'ensemble de

I'Offlce du Niger. Çette culture s'est surtout développée grasse aux
relations tissées parl les producteurs mlntankas, avec les conrmerçumts

de leurs régions d'ot'igine (la zone cotonnlère).

La culture de lf patate offre un trlple avantâge ; celul de la faclltté
d'obtention des boufture, de la moins grande rigueur pour I'entretien
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(surtout pour I'ifrtgatlon), et celui d'être utiltsé comme complément
pour l'alimentatiQn.

I

L'oignon et il'.tl sont les cultures les plus faciles à consenrer pour
lesquelles les exploitatlons sont arrivé à développer des méthodes de

conservation et {e transformation qui permettent de vendre plus cher
la productlon à Une certalne pérlode de I'année. \-a, contralnte est le
corit des semenc4s ; et leurs bas prix au moment des récoltes pour ceu)c

qul sont dans la frécesstté d'une vente lmmédlate.
i' Le Km 26 bst le seul village qui diversifie i grâce à sa situation

géographtque. Il Êst presque confondu à la vtlle de Niono ; les pratiques

tendent vers le nfaraîchage péri-urbain.

1.3.2.

a) Les qualltés de semences utJlisées :

La plus pa4 des er'çloitants utilisent de la semence qui provient de

la conservation de la récolte de la campagne précédente. Ce procédé

est observé depuis plusieurs années s€rns une technique adéquate de

sélection. . Il esf apparu que 70 o/o des exploitatlons enquêtées
produisent leurs lsemence ; 30 o/o achètent de la semence dont la moitié

achète des seme$ces produltes localement.lcf tableau 6).
I

La totaltté i des semences d'échalotte sont produttes localement ;

les achats de serpences sélecttonnée concernent unlquement I'otgnon.

En ce qui goncerne la tomate, les semences de variétés locales à

faible producttor[ contlnuent d'être produites localement. Mais depuis
I'année derntèrel grasse au:K tests effectués par le proJet, I'achat de

semences sélectlQnnées de variétés nouvelles a été stlmulé.
I

Les seuls lsources de bouture de patate, sont les boutures
entretenues par lps pays€rns tout le long de I'année.

Dans la z$ne il n'y a aucune stnrcture de vente de semences

sélectionnées; le{ exploitants achètent, les semences avec tous ceux qul
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sélectionnée", sans

b) Le travail du sol :

Les interventlons mécaniques pour le travall du sol sont
pratiquement les même pour toutes les cultures, en ce qui concerne

leur mlse en plAce. On distingue le piochaÉe(l), le labour attelé, et le
nlvellement.

* Le piochage est la pratique la plus courante (85 o/o des

exploitations) i rpârc€ que, les travaux du sol pour les cultures
maraîchères se fpnt à une période où les animaux de tratt se trouvent
pratiquement tous en des lieux de transhumance. L€f,olSgt-êllpréalable
mouillé par aspertion de I'eau à la calebasse.

Iæ labour f,ttelé est pratiqué par des tndivtdus aisés ( 15 o/o des

exploitattons) agant des attelages dlsponibles en cette période de

I'année, et cultivd.nt de grandes surfaces. le labour est fatt pratiquement

en sec.

t Le nivellement est en quelque sorte une opératton de

préparatlon du lit de semls ; réalisée dans tous les cas à la daba.

Le degré dei flnesse varle d'une culture à une autre, et d'un paysan

à un autre :

- Pour I'olgnon iet I'all, le nlvellement apparait dans nos résultats
comme une opératton absolument nécessalre. Dans la pratlque, la
quahté du traVatl diffère beaucoup d'une oçlottatton à une autre. Il
se résume souvent en un simple concassage des mottes en sec p"t ,ttt
seul passage à [a daba dans certalns cas ; tandls que dans d'autres, ll
est fait correctement avec un mlnlrnum de 2 passages (le premler
conslstant au Concassage ; le second, à I'affinement en humlde: un

I Pseudo labour à la daba.
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trolslème pass4ge est fatt dans certains cas pour le tracer des lignes

de repiqua$e).

Pour la tomatel les méthodes

ont été nivelés 
1 
simplement ;

tracer de raiesl d'irrtgation i

en poquet aprè$ labour.

- Pour la patate, lgénéralement un simple concassage suffit ; mais dans

20 o/o des chfmps des btllons ont été confecttonnés avant le
replquage.

d)

Les--princi$es adoptés pour la mise en place ne différent pas

beaucoup par sp{cutauon ; sauf pour la tomate:

Pour l'oignon, j tl conslste au repiquage de Jeunes plants issus de

pépintères senfées(t), ou du démariage de bandes replquégg -Pef-"deç-.
bulbes.

- Pour I'all, il conptste à la plantatton des caieux.

I Nous n'ayons pqs pu avoir d'informations
par les paysansl

i

/-\

diffèrent
43 o/o ont
26 o/o ont

beaucoup : 31 o/o des champs
subit un nivellement suivi de

été tout stmplement reptqués

- Pour la patate des boutures préparées un Jour a I'avance sont
reptquées. 

I

- Pour la tomatd, les champs sont reptqués avec des plants lssus de

péptnières semfes; mais dans les villages mintanka et surtout au NlO,

Pour des raisofrs de qualificatlon techntque, de type de so-l, certains X
exploitants ser$ent dtrectement les gralns par poquet.

sur la qualité des pépinières ,faitcs
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c) Calendriqr cultural adopté :

A quelque$ exceptions près, les calendriers adoptés par les

paysans pour ll'exécution des principales opératlons culturales,
concentrent les rntses en places des cultures sur les mots de novembre

et de décembre. En moyenne on note les intervalles suivants pour les

principales
cultures :

Oignon : dates de semis : du 25/ 1O/9O aru20/L2/9O
dafes de repiquage : du 25/ f f /9O au 2/2/9t
dafes de récolte : du 6/a/9t au 27/6/gL
Le ibinage à commencé 25 à 3O Jours après repiqua$e

Ail : dateside semts : du 5/lL/9O au 3O/11/gO
dates de récolte : du 19/3/91 au 27 /3/9L
Le binage a commencé 15 à 2O Jours après semis

., Tomate : date de semis du LO/Oï/9O au LL/Là19O
date de récolte du L5/12/gO au O8/O5l9r
La récolte peut s'étaler sur un mols sur la même planche.

Les semis d'aorit sont du village de Ténégué où les

e{ploitants entament des semls échelonnés à partir de

I'hivernage pour la production de primeurs.

Ia, patate : la culture de la patate s'étale sur toute

ll'année ; le cycle moyen est de quatre mols par culture.
r(cf ffgure 4).

fl L'entretiFn des cultures :

Uentretien 
' 
des cultures se limite à I'irrtgatton/ aux sarclo-btnage

puis à la fertf[shtton basée sur I'emplot de la fumure org{mique.Les

traitements phytosanttatres ne se font pas.

Utrrlgatton : elle se fatt manuellement à la calebasse par asperslon

sur les cultures,de I'eau putsée d'une rigole (en moyenne 45 mn pour
arrosage de IOOO m2).
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L otgnon est irrtgué tous les Jours le matln et le solr, durant les 3
premlers mols de sa végétatlon ; puts une fots par Jour le reste du temps

Jusqu'à la maturlté.

L'ail est irrlgué une fois par Jour;la tomate aussl et de préférence

le soir. La prattque de I'trrlgatton de la tomate à la rale vlent de

commencer.

Ufrfgatfon de la patate se résume à une seule tous le 3 Jours.

Les sarclo-binages : le binage est une opération essenilelle qui est

effectuées sur I'oignon, I'ail, et la tomate.[.a. patate est généralement

sarclée.Le nombre de passage varie d'une culture à I'autre et d'un
exploitant à l'autre.

Nbre de passage

Cultures
I 2 3 4

Oignon 17 Vo 33 Vo 50 7o

Ail 67 7o 33 7o

Tomaæ 23 Vo 77 7o

Pataæ 59 7o 27 7o*

* Sarclage suivi de buttage ; 14 7o n'ont pas fait de sarclage.

La ferttltsatlon : le fumler de ferme et le compost sont apportés à

des doses vartables sulvant les moyens de transports, et I'lmportance
que les paysans donnent aux cultures. Le transport est effeetué par
charrette, à vélos, dans des sacs d'engrals, et à pteds. Les doses

appliquées par lndtvtdus n'ont pas été quanttffées ; mals tl semble que,

I'oignon I'all la tomate recolvent plus que la patate et les autres cultures.
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[.a fertilisation minérale est pratiquement à ces débuts, et n'est

basée sur aucune norme technique. Les doses apportées sont très
insufflsantes sauf quelques cas observés cette année. [.e, phosphate

d'ammoniaque n'a dans aucun cas été utilisé comme fumure de fond;

mais comme fumure de couvertllre. L'engrais utilisé est constitué soit
des reliquats des approvisionnements fattes pour la rieiculture;ou acheté

sur le marché local par sachets de I IG.

- 33 o/o des exploitations suivies n'ont pas fait de fertilisation minérale ;

- 50 o/o I'ont fait à des doses moyennes de L kg/z00 m2 ;

- LT o/o I'ont fait à des doses supérieures à | kg/z00 m2.

Iæs balles de rlz et les déchets usuels sont apportés pour alléger la
stnrcture des sols trop lourds.

$ La récolte :

la récolte se fait par piochage à la daba pour les cultures dont les

"frrrits" sont à déterrer notamment I'olgnon, I'all, et la pataÇ Elle est
faite immédiatement après la maturité ; mals ll arrive que les paysans

conservent I'oignon et I'atl dans le sol, I à 2 mols durant, après arêt
des irrigations.

Sur certalns sols meublesr la récolte de I'olgnon et I'atl se fait par
arrachage à la main.

L,a cuetllette de la tomate se fatt pértodtquement, sulvant le

rythme de maturtté des fnrits; elle peuTs'étallefsur un mols.

h) Le conditlonnement et la commerctallsatlon :

le condiuonnement est fait uniquement pour I'oignon et l'ail les

seules cultures pour lesquelles des méthodes de consenratlon ont été

développées.
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Uail se conserve plus aisément I après quelques Jours d'étallage à

I'air libre, le produit peut être ensaché et stocké sans risque de

pourriture;comme c'est le cas avec I'oi$non.

Ia tomate et la patate ne sont en général pas conservée ; la
production est vendue le lendemain de la récolte. Seuls, les fmits de

tomate en mauvats état au moment de la récolte sont séchés au soleil et
conservé.

La méthode de conservation de la tomate sous forme de pâte,

n'est pas développé pour I'lnstant: les tests sont en cours avec la FOP.

1.3.3. [.es rendements :

A partir des sondages effectués, les rendements de I'ensemble des

spéculations cultivées ont été calculés. Le détail des rendements donne

des écarts très importants qui caractérisent le manque d'intérêt etlou
la défaillance technique de certains exploitants (cf ftgure 5, 6, 7,8, 9).

Les ont variés :

pour I'oignon : de 49.6 tonnes à 2.5O tonnes ;

pour la tomate : de 73.3 tonnes à 4. I tonnes ;

pour la I'ail : de f3.3 tonnes à 9.6 tonnes ;

pour la patate : de 36 tonnes à 12 tonnes.

N bre
d'individus

T/ha

N bre
de sondage

T/ha

Kendernent
moyen
T lha

Valeurs extrêrnes

Oignon

Tqnaæ

Ail

Pataæ

32

T2

4

t2

3

I

4

L2

28,6

27,2

ll,7

2L,2

49,6 - 2,5

73,3 - 4,1

13,3 - 9,6

36-12
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Les écarts observés sur I'ail ne sont pas très signiftcatffs parce que

cette culture est privilégié sur le plan de I'entretlen, à cause du cotit
élevé de sa semence.

La variabiltté sur les autres cultures est lié aux conditions
techniques limitantes :

- De mise en culture : mauvaise préparation du terrain avant les

implantations et densité insuffisante du peuplement.

- D'entretlen : Apport insuffisant de fumure organique et

minérale ; nombre insuffisant et mauvaise qualtté du btnage effectué.

La stmcture du sol a également une paft très lmportante. Les sols

qui supportent les cultures sont en général lourds et battants. La

méthode d'irrigaûon effectué favorise une prtse en masse qui étouffe les

plantes si le nombre de passage pour les blnage et la fumure organlque

apporté sont insufllsants pour ameublir le sol ; et quand tls ne sont pas

fait au bon moment.

la. détermination de I'impact de chacun de ces postes cité sur la
composition des rendements n'a pas été possible à cause de la qualité

des données.

la comparaison des rendements obtenus cette année et ceux de

I'année dernière donne une progression.

L'évolutlon des rendements observés sur 25 oçloitatlons qui
avalent été sulvt I'année dernière donne : 54 o/o avec une augmentation
significative des rendements ; 46 o/o n'ont pas dépasser
le nlveau obtenu I'année dernlère.
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1.4. Iæs aspects économtqueÇ

Les résultats présentés ici n'ont pas la précision d'une étude de

temps de travaux, qul n'a pas été possible dans notre contexte. Ils sont
basés sur des enquêtes effectués auprès des exploitants (pour pouvoir

valortser le travatl effectué par la matn-d'oeuwe fami[ale et extérleure
utrltsé) ; et sur le marché de Niono (pour le relevé des prlx et la
compréhension de la formation des prix).

L.4.1. Iæ processus de commercialisation

Iæ facteur qui influence la formation des prix, est la quantité des

produits offerts sur le marcher. Les prix vartent beaucoup dans le
temps: en période de forte production les prix chutent ; et remontent
en fin de salson.

Les prlx sont en général ftxés par les commerçants qui
s'accordent entre euK ; les paysans s'affairent plus tôt à la recherche

d'un acquéreur.

' L€s prix de la patate sont relatlvement stables par rapport à ceux

de la tomate, de I'olgpon et de l'ail qui varlent beaucoup : (cf figure 1O).

Les prix de la patate ont varlés de 50 F.CEA à 90 F.CFA le kg ; la
moyeru:re calculée est : 63 le kg

Iæs pnx de la tomate ont varié de 3O francs à 35O frartcs le I{g ; la
moyerule calculée est : 93 F le llg.

Iæs prix de I'oignon ont varlé de 50 F à 185 F le Xb t la moyenne

calculée est : 9O F le llg.

Les prlx de I'ail ont varté de 2OO F à 1OOO F le I$ ; la moyenne

calculée est : 5O8 F le I!9.

La tomate n'étant pas conservée arrant la vente les meilleurs prfx
sont obtenus par les prodults prtmeurs et les derntères récoltes de la
c:rmpagne.



o

59

Par contre la possibilité de conservation de I'ail et de I'oignon

permet de les vendre beaucoup plus cher. Cette possibillté n'est pas

offerte à toutes les exploitations compte tenu de leur situation
économlque. Seules les familles pouvant se passer du revenu du
maraîchage sans pour autant ressentir les effets se permettent une telle

opération.

L.4.2 - Le produit bmt

Nous nous basons sur les rendements moyens et les prix moyens

obtenus sur le marché pour calculer le produit brrt moyen des quatre

principales cultures.

Oignon Tomaæ Pataæ Ait

Rendement moyen en
kg lha 28.600 27.2W 21.200 11.700

Prix moyen en F / kg 87 93 63 s08

hoduit brut en F / ha 2.488.200 2.529.600 1.335.600 5.943.600

Produit brut en F I arc
24.882 2s.296 13.356 59.436

1.4.3 - Les charges

Les charges moyennes que nous présentons tct malgré le fait
qu'elles n'ont pas pu bénéflcier de la rlgueur de préclslon que permet
d'obtentr des observatlons Journaltères ont I'avantage :
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- de présenter les résultats d'enquêtes approfondles auprès des

exploitants ;

- et de constituer pour le moment les seules références existantes.

Elles sont variables d'une culture à une autre. Le procédé que nous

avons adopté a été la présentatlon par bloc d'opératlons par are

cultivée.
bo- tuer/r

+r)rû- tt'tî

Oignon Tomaæ Patate Ail

Prréparation du sol 8r5 M8 601 1affi

Semences 1 155 80 320 6 320

Mise en place 625 200 245 780

Fertilisation 770 380 360 945

Enuetien 680 590 370 250

Inigation 2 500 l 690 782 1 665

Redevance 350 3s0 3s0 350

Récolæ 315 650 283 230

Conditionnerncnt 500 400

Total 7 710 44ffi 3 311 1220pi
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1.4.3. La marge bmte

Les études de cas lmpliquants des corrélatlons productlon vente

se sont avérées impossibles à réaliser au stade actuel de l'étude (les

tSpes de productlon étants très variables, les tlpes de vente également ;

on ne sait pas avec exactltude les varlatlons de charges pour chaque

t54re, ni à quel prix telle ou telle e:rçlottation a vendu l'ensemble de son

produtt). Nous nous sommes contenté des calcules des moyennes pour

pouvoir évaluer à priori, l'incidence flnancière que peut avoir le
maraîchage sur les exploitattons.

Oignon Tomaæ Patate Ail

Produits bruts en F I are 24.882 25.296 13.3s6 59.436

Chargesen Flarc 7.7t0 4.400 3.31 1 12.200

Revenusen Flarc t7.172 20.896 10.045 47.236

L€ niveau du revenu généré par chacune de ces spéculations
n'apparatt donc pas négtgeable à l'échelle d'une exploitailon.

2. Le maraichage dans les exploitations :

2,L, La synthèse

I.e, maraîchage à I'OffIce du Nlger se dtfférencle de la rlziculture
non seulement par les prattques culturales ; mals aussl et surtout par le
mode de gestlon des terres et du revenu ; et de son rôle dans la gestton

soclale des fasrllles.
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En outre, même si les tlpes d'organisation du travatl tlennent

compte des autres activités de la famille, de la main-d'oeutre disponible

et du calendrler d'exécutlon des travaux, le maraîchage reste forteluent

dépendant de la rtziculture considérée comme la prtncipale acttvité de

la famille, et la garantie de son contrat avec I'OffIce du Niger. Sauf
quelques cas observés (ceux llui investissent dans la main-d'oeuvre

extértellre, pour une exploltation seml-intenslve), le maraichage Four la
maJeure partte des explottatlons est une valorlsatlon, supplémentalre de-

la force de travail famtllale, et de celle de la maln-d'oeuttre recmtée

pour la rtzlcultlrre. t es parttclpatlons monétalres sont réduttes et se

situent en gfande partie dans les postes suivantes : Redevance payée en

espèce à I'ON, les semences achetées par certatnes famllles, les engrals

chimtques achetés, et les travaux du sol effectués par les m€uloeuwes

journaliers et les tâcherons. Elles correspondent en moyenne à 28 o/o

des charges pour une culture.

Cette prtortté accordée à la rizlculture est à I'orl$lne de la
dlverstté des systèmes maraîchers, qul traduit la diversité des

orientatlons des exploitants en fonctton de leurs obJectifs et de leurs

capacités de travatl. Par conséquent, il est apparu une très grande

varlation dans les modes de conduite des cultures, basés sur les

expériences tndividuelles des paysans, à cause de I'inexistence de

références techntques, au niveau des stnrctures techniques de I'OffIce

du Niger. Ces dtfférences ont eu des effets très stgntflcatifs sur les

résultats obtenus qut présentent des dtsparltés très grandes.

Malgré ce classement au second plan, on note une volonté

d'lntenstffcation du maraîchage qut se manlfeste par. la croissance du

nlveau de la fertlltsatlon, des solns apportés aux cultures, et d'une

augmentatlon de plus en plus grande des demandes en semences

sélecttonnées.

Aussl, rm les résultats économlques, ll n'apparaît plus de doute au
faft que le maraichage ne se borne plus à la sattsfactlon des besoins

viwlers des famllles, désormals, tl permet de dégager des revenus

monétatres. Mals, le niveau du revenu généré, €o plus des rendements
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obsenrés, dépend fortement de I'organlsatlon de la commercialisatlon
des produtts, et des prtx sur le marché.

Deux grandes questlons apparatssent alors :

o Est-il possible d'augmenter le niveau du revenu par une
intensification, dans le contexte socio-économique actuel ?

o E:dste-t-il de la place à I'OffIce du Ntger pour une- _qïplojlatlon
excluslvement maraîchère ?

Ces questlons méritent une réponse urgente ; mais nécessttent

des études plus approfondies.

Pour I'lnstant, cette étude nous permet de recenser les problèmes

immédiats, qui réstdent tout simplement au nlveau des concepts de

base de la production agrlcole, et de la commerclallsatlon, parce que, à
I'Offlce du Ntger, rlen a été entreprts pour favorlser le développement

du maraîchage pour le moment.

L tnfluence du potds de I'hlstotre sur les prattques culturales est

favortsé par I'inodstence de références techntques uttltsables par les

exptottants, et par I'lnexlstence de consell techntque en matlère de

maraîchage.

La commerclalisation qui apparaît comme un élément très
important pour les prtses de déciston par les oçloitants (choltc _des

spéculatlons, intérêts portés sur le maraîchage, nlveau de I'intenslté
culturale) : a un nlveau d'organisatlon très contralgnant.

2.2. [æs potnts de blocage

Iæs prtnctpaux potnts de blocage que notre étude révèle sont :

Les problèmes de cultures posslbles : Dans la zone, les mêmes

spéculatlons sont cultlvées par plusleurs exploltants à la fots (avec en

tête de ltste, I'olgnon, la tomate, la patate et I'atl). Cela est à I'ortglne de
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/ta saturation des marchés pendant les périodes de pletne production ;

/ et donc de la chute des Prix.

Cependant, les condittons du miheu, permettent l'lntroduction
d'autres spéculations ; mais, aucune actlon n'est valablement entreprise
pour savoir lequel, et pour quel marché.

Les auto-expérimentations effectuées par les paysans sur
I'arachlde, et certatns cultlvars de maîs tmportés de la zone cotonntère
(en contre satson), et sur la tomate (en htvernage), ne donnent pas de

résultats satlsfaisants. Il leur manque des références techntques sur les

conditions de culture et les variétés à uttltser.

Les problèmes de successions possibles : Les assolements

effectués ne tiennent pas compte des rè$es de succession culturale. L€s

exploitants cultivent sur les mêmes sols, les mêmes cultures, plusieurs
années de suite. Les concepts d'effet précédent et de senstbtltté du
suivant, o€ sont pas encore admls.

Les effets de cette pratlque pèsent sur les rendements actuels ; et

augmentent les risques des maladles. Le tSpe de sutvl réaltsé ne nous
permet pas de détecter les effets nt de savoir leurs poids sur les

rendements obtenus.

Dans ce cas également, il manque de références déflnissant les

tlpes de successlon possibles.

Iæs problèmes de techniques culturales possibles : Les différences

observées dans les techntques appltquées par les paysans ont des effets

non néghgeables sur les rendements. Elles perststent à cause de

I'inerdstence du conseil technique ; et sont à I'origine de la très grande

vartabtltté des rendements. Nous n'avons pas dlsposé de données

sufflsantes pour déterminer I'impact de chacun des postes cités (cf.

paragraphe 1.2.3) sur les composttlons des rendements. Les fiches de

sulvt des ttlnératres technlques n'ont pas été rempltes avec préctston :

- les précédents culturaux, les vartétés cultlvées, les écartements, et

les quantltés de fumure organtque apportée, n'ont pas été notés :
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- les varlatlons dans I'exécutlon des prtnclpales opératlons
culturales n'ont pas été spécifiées ;

- Seules les dates d'scécution des travaux et les potds des engrais

chimtques apportés ont été notés.

Les stnrctures techniques ne disposent pas de données utilisables
par les formateurs et les paysÉrns. \

I-es problèmes de quallté des semences : La maJeure partte des

semences uttltsées sont produites localement ; les formes de sélectlon

et de conservatlon ne sont pas touJours adaptées. Ce principe pose des

problèmes de quallté des semences uttllsées ; et développe les rlsques {

de détérloratlon de qualtté pour les varlétés utlllsées aettrellement.' L€

rlsque est beaucoup plus grand en ce qut concerne I'olgXron et I'ail dont
toutes les semences (gratnes, bulbes et caieux ; dont certaines à présent

très performante), sont auto-produltes. Il aura comme conséquence,
" une dlminutlon progresslve des rendements.

Iæs exploitants s'approvtsionnent en semence sélectlonnée avec

tous cetrK qui peuvent les assurer cette présentatlon. Pour certatns de

ces prestatatres de servlce (les commerçants foralns en parttculler), les

dates de valtdtté et les méthodes de conservatlon tmportent peu. Les

paysans également ne tlennent pas compte de ces facteurs ; en

conséquence, tls se retrouvent avec des semences de très mauvalse
qualité.

I-es problèmes de techntque de conservaflon des récoltes : Sauf
I'olgf,ron, I'all, pour lesquels les paysans ont développé des méthodes de

conservatlon, la plus part des prodults maraîchers, sont vendus

tmmédlatement après la récolte (la consenratlon de la tomate n'est pas

développée). Cet apport massif des produtts sur le marché pendant les

périodes de récolte est à l'origlne des grandes dtfférences de prix
observées. t a conséquence serait une batsse consldérable des prlx en

condltton d'lntensificatlon.
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Les problèmes d'organlsation :

al L'organisafion du trauatl au niueau des pausans : Les condttlons
actuelles de la riziculture dans la zone imposent un chevauchement de

son calendrier avec celut du maraîchagg_)Une organtsatlon correcte de

ces deux chatlers suppose un déploiement effIcient de la main-d'oeuwe

disponlble. .L1 ptglJg_ é_tan*t acc-ordé-e_ à l+ rlr;çylturg, l. *gte dq_!9mps

utilisé poul]ç maraîchagç n'est pas touJours sufpsant, pour ung maÎtrise
parfatte d-es .parcelles attrtbuées à toutes Jeç glploftatlogg ; surtout
celles en difficulté, incapables de recruter de la main-d'oeuvre
extérteure suffisante pour les der:x chantlers.
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Il est apparu donc :

- que la plus ou moins grande dlsponibiltté des facteurs de

production inctte les erçloitations à une réductton ou une augmentation

de la taille de leurs superflcies maraîchères. Cela est à I'orl$lne des cas

de métayage et de récupération de superftcles margtnales observées ;

certalns explottants lalssent en Jachère des parttes de leurs parcelles

(2O o/ol.

- que plusieurs formes d'adaptatlons des programmes de

production à la taille des exploitatlons exlstent dans la zorte. Les

augmentations ou les diminutlons de la taille des unités de production,

ont entraîné des modiflcations des t1ryes de productlons atDrquelles les

exploitations s'adonnaient :

Les réductlons des surfaces maraîchères dans certalns villages ont
tnctté les exptottatlons à I'abandon de certalnes cultures au proftt
d'autres qui donnent par unité de surface une productton d'une valeur
plus élevée. Ce cas est remarquable à Sagnora et à Niessoumana où les

surfaces exploitées en patate ont fortement diminué au proftt de l'ail et

I'oignon.

Les augmentations de surface pÉrr contre ont conduit certaines
explottatlons à des modes de conduite plus extensives des cultures.

surfaces cultivées en patate), et
I'olg;non et de la tomate).

C'est le cas de Nango (augmelttatipn des

de Welinuguila (conduites trSffiffi O.

:

'

,t

b) L'organtsatton de la comtrerctaltsation : Il n'eËstc auornet
coopérattrrc pour I'organtsatlon des elçloltants asutour.des processus de

productton et de commerclallsatlon. Il n'e:dste pas de contacts adéquat

pour la recherche des débouchés. Cela a pour conséquence, I'lsolement
des exploitants par un manque total d'informatlon.
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CFIAPITRE V

CONCLUSION ET PROPOSITIONS
POUR LE SUMI, L'APPUI ET I..A FORIVTATION

Le maraîchage se présente donc comme une actlvlté nécessaire

pour la régulatlon soclale et économlque des oçloitatlons à I'Ofnce du

Niger, qui étaient essentiellement basés sur la riziculture. Compte tenu
de cette plaee qu'il occupe dans le fonctlonnement des explottations,

les paysans lul accorde un gr€md tntérêt. Cela se Justifle par le revenu

que chaque exploitatlons ttrent du maraîchage i qui, est monétatrement

et économiquement tmportant.

L'intenslficatlon de cette acttvité ; et sa compétftivité sont
bloquées par des problèmes techntques de culture et de

commerclalisatlon. Le falt que chacun de ces problèmes agit de manière

différente et à des degrés dtfférents sur les rendements lmpose des

urgences pour I'encadrement des exploltants.

Mais, le maraîchage apparaissant comme une nouvelle activité
pour I'Offfce du Nlger, celul cl dolt, fatre au préalable une capltallsatlon
importante de données technlques et soclo-économtque sur le milteu et

les spéculattons ; afin de permettre à ses structures techntques

d'encadrement de dtsposer de références stires, pour assurer la
perfectton des connalssances que les paysans disposent déJà en la
matlère.

Le proJet retatl qut est à sa trolstème année d'étude sur le

maraîchage, et qut possède déJà des résultats sur les foncler et le
fonctlonnement de ces explottations, dolt contlnuer les recherehes à
l'échelle de la zone (secteur Sahel et secteur Ntono(l) sur les

techniques de productlon, de conservatlon et de commerclallsatlon. [.€s

I La zone de Niono est composé de 2 secteurs : cclui du Satrel et celui du Niono
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résultats obtenus pourront être utilisables sur I'ensemble de I'OffIce du

Niger.

Toute fols, compte tenu des nécessités actuelles définies par les

résultats obtenus, le conseil technique et I'organisatlon des paysans

dotvent être assuré à partir des références blbltographtques edstantes
sur le maraîchage dans les pays volslns (Sénégal, Burkina Fasso, qul sont

égalementsituésdanslazonesahélienne);descontactsavecles
différentes zones maraîchères du Payo, et avec les stmctures de

recherehe nattonales.

Les paragraphes qut sulvent constltuent nos propositlons à
I'adresse du ProJet Retail afln de lui permettre d'apporter son apput

technique aux maraîchers du secteur Sahel ; mals aussl d'lnltler des

actions, et de constituer des documents de travail uttltsables sur
l'ensemble de I'Offtce du Nlger.

1. [.es programmes de recherche :

Des essais lourds sont à mettre en place au plus vlte afln de

constltuer des références techntques spéciftques au milieu et aux

spéculations qui sont cultivées ; et de déflnir les condiflons de cultllre.
Pour cela, il est à prévoir dès la campagne prochalne des essals en

station et en milieu paysan.

1. l. Iæs essals en station

Ces essais dotvent être condults avec la partlctpatlon du volet

culture maraîchère de I'I.E.R(I), en saison sèche frolde, chaude, et en

hlvernage ; et sur un mlnlmum de 2 potnts d'appul. Ce seront surtout
des essals varlétaux, des essais de comportement des cultures en

fonctlon du tlpe de sol ; des essals de mode d'implantatlon, de dates de

semis, d'ltlnéralres techniques, de denstté du peuplement ; et des

essals de ferttllsatlon. L€s résultats permettront :

I I.E.R. = Institut d'Economie Rural (Structure de rechcrche Nationale).
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de défintr les aptttudes des différents tlryes de sol ;

de ftxer les performances des différentes eultures pratlquées ;

de sélectionner les meilleures variétés parmi celles qul sont culti-
vées actuellement par les paysans ;

d'introduire de nouvelles variétés et de nouvelles spéculatJons ;

de définir les vartétés et les condttions de culture selon les

salsons ;

- enfln, de constltuer des flches techntques par culture pour le
conseil technique.

L,2, Les essals en milleu paysart

Ces essals seront condutts par les exploitants sous la dlrectlon des

conselllers agricoles. Ils permettront de tester les résultats obtenus en

régle, dans les condtttons paysannes ; et, permettront également aux
paysans de comparer les techntques proposées avec eelles qu'ils
pratiquent.

Mais la conduite des tests de varlétés qui a conrmencé fl y a deux

ans doivent continuer, en tenant compte des problèmes de déboucher.

2. Iæs programmes de formatlon et d'organlsatlon paysanne

Malgré I'avance que les oçlottants ont prls sur I'encadrement

techntque en matlère de maraîchage, l'équtpe de formatlon et

organtsatlon paysanne dolt lntégrer, dès la prochatne campagne dans

son programme des actlons en dlrectlon des maraîchers. Cette équtpe,

en attendant les résultats des recherches pourTa, à partlr de contacts

extérleurs et de la documentatlon, apporter atrx paysans une quanttté

non négllgeable d'lnformatlons sur les techntques culturales et
I'organtsatlon de la conrmerctaltsatton, et de I'approvlslonnement.
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2.1. Le conseil technlque

La rnrtgarisatlon des techntques culturale de certaines spéculatlons
(notamment la pomme de terre) ; de certalnes notlons de fertiltsation,
et de protection phytosanttaire ; peu déJà être abordé en se référant sur
la bibliographie edstante.

2.2. Iæ consell pour I'orEanisation de la commerclalisation

Des solutions doivent être recherchées aux problèmes de

débouchés et des prlx sur les marché (étant à I'orlglne des grandes

variations des prix arD( producteurs, et des lnquiétudes des paysans pour
la vente de leurs produits). Pour ce il faudra :

- Rechercher des types d'organlsatton des producteurs en
groupements d'lntérêt économique ; pour une coordinatlon des

actlons de vente, afln d'étaler dans le temps les pértodes de

polnte.

- Rechercher des ftltères de commerclallsatlon, à I'lntérleur
corrme à l'extérieur du pays(l). Les groupements de producteurs

seront associées à cette recherche pour leurs intttattons ;

- Rechercher et tester au nlveau des orgÉmtsailons des méthodes

et du matériel pour la transformation et la conseffatlon de

certains produits.

2.3. L'organlsatlon de I'approvisionnement

Un système d'approvisionnement en semences de bonne qualtté,

engrats, et en produtts phytosanltaires dott également être mls en place

avec ces organtsattons de producteurs(2).

Pour les marchés extérieurs ; on tiendra compte d'un cahier de chargc à

remplir pour la gestion de la qualité et des dates de livraison.
L'équipc F.O.P. du Projet possède déjà une grande expérience pour ce type
d'opération.
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3. [æ suivl

L'équipe de suivl doit assurer la collecte des informatJons sur :

- les superflcles cultivées par spéculatJon ;

- les résultats obtenus par les sondages de rendement ;

- les itlnéralres techniques à parttr d'un nombre restrelnt
d'exploitations ;

- les situations partlculières ;

- les prtx sur le marché.

Ce programme seralt tntégré dans les unités de suivt de chaque

agent. Un renforcement de l'équtpe de sutvt est nécessaire dans ce cas.

Un sulvt plus approfondt des temps de travaux est à faire à paftfr
de la prochatne campagne. Cette étude nécessitera I'embauche
d'enquêteurs'qualifÏés pour ce genre de travall.
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th travail dte<tensiqr et de révigiqr de Ia pnenière vereiqr de I^a

tlæologie, élabor€e en 1988 Inur le Secteur Satrel à partir de 65 eploitationst
est ærré 1nr ltenseable des cadnes du s€cter.rr depris Arrril 1990. Alrrès 3 rcis
de trarrail, IteqÉrience acquiee 1æræt de propoeer des nodifications de La

ty?ologie, afin de nier.o< lrarlnpter anDC réa.Iités de ltenseoble du sect€urr et de

miern< la nettre en nelation anrec lee actions de dévelopnt entreprigee.

Rappelons que dans la prenière version de Ia ttrpologier les classes

d t elçIoitations avaient été bâties principalenrent en conrbinant, dern< critères
synthétiques i La taille de I'exploitation (dérnographique et économique) r êt
ses yterfotzances rris-â-rzjs de l'intensifiætion, en tenant compte de la diversité
éventuelle des activités '

Le' taille des e:,çloit"ations renvoie à leur histoire, à I'accumulation de

capit^a1 qu'elles ont pu effectuer, aux séparations qui ont pu avoir lieu, À leur
deSrp dtéquipenent, etc ; ændant lorgta np, c'est l"e seuJ critère de cl.assifiæ-
tion qui a été pris en c;unpte â I|O,N. ; Ies changeuents enreEistrés depris

quelques années (Iibéralisation de la cqrmercialisationr responsabilisation des

prodrrcteurs, rééquipement des exploitations, réarÉnaEements, plans de renise à

flotl ... ) ont permis une évolution rapide des eçIoitations, plus indépndante

de l.eur taiLLe ; cela a justifié Ia prise en compte du der-ocième tfæe de critères
( les performances ) , surtout en zone réanÉnagée, rnais aussi en zone non

réaménagée.

Afin de bien mettre en évidence I'importance de I'histoire des exploita-
tions, le critère de taille avait été mis en avant, ce qui pouvait masquerf par

exemple, la pr"oximi té de fonctiormement , malgré des t^ai lles très di f férentes ,

des tlpes très intensifs Al ' 81 et Cl .

Iæs dernières enquêtes ont fait clairurent apJnraltre que les critères de

fonctiorvtement tæhnico-&onomiques ét^aient au prantier pfairr dc's différetrces

entre exploitations aux ,'e.Jx des agents du sæteurr c€ dont cette deuciènre

proposition de tlpoloeie prend a.cte en inversant I t ordre de prise en compte des

dewc tlpes de facteurs : fonctionnært tæhniæ-éconm.iqLe dtabordr ta'ille
ensuite ; les différences liées À Ia taille des exploit^ations conservent bien

str une influence inrportante sur leur fonctionnement, mais on a été anené à

clarifier ce critèrer €t frour certains groupes d'exploitations à prendre plus

en compte Ia t^aille économique (équipement et capit^al) que la taille démoEraphi-

eu€ r car même si I t intensi f ication est consorntatrice de rnain d t oeuvre, it est

clair que ltappel aux travailleurs salariés permet actuellement à des e:'çIoi-
t^ations ayant peu d'actifs d'obtenir cependant de très bons résultats pour peu
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Rizicrrlture

PizicuLtute intensive (très bon r€sultats en riz cssier par rapport au ninesu de
rerdesænt nnyen du village) .

Equip@É

Ms bn niveau dt équipenent (voire surÉquipement ) pa.r rapport à Ia superficie
e>çloitée en casier. II peut résulter dtr:ne stratégie: inveatlsscrrEnt d8ns
l tfouipenent porrr r€specter Ie calendrier cultural. Mais il peut arrsaL s'agir d'Lûr
eurequipercnt dt au< f|rardes surfaces e:<ploitées avartt Ie téanÉna.geoent ( préeerrce
d'r.ur hors-casier par exemple ) .

Systèoe de proùrctict

Ayant atteint r.ur très bon niveau de rendenent en riz, cee farûillea ae trouvent
rapidenent bloquées par le forrcier. Elles ae tourrrent elorg verg dt aritree sctivités
productivps:

- intensificstion du maraichage r prestation de sert/ices.
- activités fnra ou extra-agFicoles rénLûtératrices.

Situatidr finarrcière

une fois les besoins farniliaux couverts, ces exploitations dispoeent encore
d'inport:nts Fevenus qui peuvent être:

- soit. éprgnés ( cdtpte en banque I bétail. . )

- soit investis: décortiqueuse, bôchée, tracteur ' maison secordaire...

Famille

La bonne situation éconmique de ces familles maintient les nernbrcs sur I'exploita-
tion.

De plus, Ies chefg d'exploitation ont dans la plulnrt des cas une forte prsonnùité
quf participe au maintien de la cohésion farailiale, et penlet une borure lpbilisatiorr
de Ia nain d t oeuvre pour les travarr':.

Histoire

3 types de traiectoires aboutissent à ce groupe:

- Ës fanilles anciennenent installées dont la sittntiqt &onæiqte est
favozzble deptis lætgtap.

- Les farnilles ancierrrernent installées lnais dont )e déveloprynt est plus
r&ent: sgc-cession avec un CE {vnamique, effet du réarnénagerænt (anéIioretion des
conditions de prodrrction), séparation dtune Srarde farnille contraigftante.

- l=ls faniLies nouvel.fanent installées avæ des cg,pitarûi il e'agit en 8énéraf
de non résidents ayant décidé de faire de I'agriculture r.nre activité rérunératrice.
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a casier. Ces résultats

facteur lirnitant : ét^at
familial€. . .
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Rizicrrlttrre

bons par rapport au niveau de
ne sont néanmoins pas mancimau< t

rendement moyen du viIIaEe en
en raison de ltexistence d'uur

des pareelles (surtout en A.lR)t insuffisance de main dtoeu'rne

E$riPært

hn niveau d'éq)ipnt par rapport à la superficie açIoitée en ca^sier.

Systèoe de prcdr.cticr

IæE exploitations de ce groqpe sont le plus souvent caractérisées pa,r ute divetsité
des ætivités prdtctivesl qui leur perrnet de se draintenir à r.ur bon niveau
écononique I voire de se dévelol4rer, nalgré la limitstion de la prodrrctiqr rizicole.
Les différentes activités déperdent des opprètmités qutoffre l'envirornement r et
les différ€nces entre villages pourront être siÉnificatives ( éIoignemênt de Niono t
foncier disponible. . . ):

- Ibnlchage sur de Erandes surfaces ou intensif
- VetEers
- Hors-@sie4 meis Ie casier n'en souffre pas grâce souvent èun suréquipement
- â ture,s pJuviales, bien que depuis la baisse de Ia pluvialétrie, elles

seurblent avoir perdu de I t importance dans le secteur
- ktiuités extrz-aglricoLes :

r Pêche ou artisanet ' nais pratiqués de façon intensive
* Activité à plein temps d'un nenbre de la fanille ( connrerce, fonctiorura-

riat.. . ), mais la "perte" de ce TII n'est en général pas un facteur limitânt
;lour I'exploitgtion (nrain d'oeuvre fardliale suffisante ou enploi de main
d t oeuvre salariée grâce À ces revenus).

Il existe dans ce groupe des exploiLaÈions pratiquant exclusivement La nonæuiture
de riz, avec un peu de maraîchage intensif. Ce sont en Eénéral deg fanillee en plein
développement issues du groupe 3 nais n'ayant encone pas atteint le Eroupe 1. Ces
familles sont fréquentes en zone réat{renagée.

Situation f inarrciène

L'autosuffisance alimentaire n'est plus tm problène pour cea fanilles.

Leur premier sorrci est d'atteirdre et nninLenir r:n bon niveau d'équipnent. llais le
cE doit aussi maintenir Ia cohésion faniliale pour que I'exploitation se développe:
jnræstissenen ts "diplumtiques " vis-à-vis des déperdants (rnbylettes... ).

Si les résultats de I t erçIoitation lErrettÆnt de dégager deg bénéfices plus
inportants, les investissements viser€nt surtout la sécurjsatjon de la situâtion
actuelle: Étail, nnison seconùjre... Ces fanilles ne se sentent pas encoFe assez
fortes lnur se lancer dans des investissenents productifs nais présentart un riaque
(décortiqueuse...).

FaniIIe

Le premier objectif de ces exploitations étsrt d'arÉIiorer rlne sitr.Btion déià
relÀtivemenL lnrure, Ies membres de Ia famille oeuvrent dans le mêne sens et
s t entendent en général assez bien.
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Rizicultrre

RésuLtJ|ts ,r,JaJ'ts à faibLes par ratrrport au niveau de rerdænt noyen du vlllage en

;i";; Utr iacteur finitrnl mieur entrave la ptductlct: 
-gÉnque 

dl éqripætt 
'agsrd"tr." des percelles, tttaunals" nobilisation de Ia nain dt oeuvre faniliale.. '

EEriPætt

Lréquipeoent es,t ninimtn pur la surfæe, certaines fanrilleg de ce groupe étânt tlÊDe

eous-équipées.

Srrstèoe de prodtrcticr

La diversifietior, est prlul ces faaÉl.les we questiort de stlr,'vle, Linitées dsns Ia
prodrrction en riz, elleà ne sont en général pas autosuffisantes et doinent trouver
ât autres revenus pour asautner leurs besoins.
L" r"ti"ita" praïiquées sont en général pu ,&;ap,ér3tricres, en ralson dee faibles
o'o"ar," q,r" la ianrille peut y investir (en perticulier 

''pyerÉ 
hlæins):- - tia""tctt"ge sur de feibles surfaces ou peu intensif

- Hors-casier ou cultures pluviales, nais Ie manque de lpyeng (hrnains ' nat-
ériels..) entr:aine souvent une extensification sur le cagier

- Pêche ou artisanat nrais peu intensifs
- Petits conmer:oea (tablettes... )

- cdmerce de bois.. .

Résultats éconoiques

L, autosulfisa nce alinentaire est un objætif à atteit:ldte: Iê période de soldur€
po." 

"rtco"" 
fréquenment des probl,ànes alinentaires À ces fanilles '

pour satiefaire cet obiect ff, le naintien du nivæu d'équiwtt e3t wË priorlté.

Si r.rre bonne calnpagne permet de dégaÉer des revenus supplânentaires ' ils seront
ep""g"et per secùite: 

-petits 
rr"minants, éventuellenent quelque" teæl de bovins '

dGl"ttË épargne est fréquenment nobilisée pour faire face à la.période de soudure

ou à des problànes imPrévtts.

Higtoine

3 types de traiectoires peuvent aboutir à ce groupe:

- FattiLfes ancierutes confront&s à un obtæLe É.ieuri linitation du foncier
t qrnntité ài qualité) r manque de rnsin d'oeuvre faniliale, nauvaige entente rgia
refus de séperation. . .

- f"riif." plus récentes, issues d'éclatarent, et linltées soit par l'inexpé-
rierrce du CE, soit par le nanque de moyens de production ' soit par le foncier '

- Nouvea u< instaLtés sarrs capi tauY: non résidents retraités par exeurple '
L r agriculture est pour eux nécessaire pour vivre, voire pour I tawenir de certains
.nil"t , nrais Ie peu de rnoyens les empèche pour I t instart de se développer (ils ne

disposent pas d'aide) .
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Rizicrrltr.me

RésuLt,ats três faibles par rapport au rendement moyen du village en casier.

Eç'rl*tt

ht ou ps d'Quiryzt.

Systioe de pudræticr

l.e nanque de m5'ene de ces fanilles, en particulier Ia dieponibilité de Ia nain
dtoeuvre, ne leur pemet IDs de divergifier suffigaært pour coopenser la.uaurraise
proù.ction rizicole.
Si néarupine elles et lst,errt, les autree activitée prcdrctinee ee rappruclrent du
tlFoupe 3.

Aésu.Ltats éændi$.Es

L t autæufîistæ al i-rlcrttai rc n' est jæis attêinte.

Cele obll8e ces fanilles:
- soit è dfupitalieer (vente de boeufs ou de Btériel).
- Soit è e tendetter, auprès de IION ( non pei€nent deg rcdevances lxxr otllaenter

Lul etÆk de riz), euprès de IIAV ( nqr paicrent des crédits de canpagne ou pnise de
créctit alioentaire ) r elprès dt autres paifsans.

Dans tous les cas, ces golutiqrg les entrainent dans wre "apilz.)e dtapuvris-
sættt": 'le stÆl( congenré I tarurée suinante est encore plus feible: nroins bonne
prodr.ætion en raison du rmnque d'équipeoent ou rernbourseotent dea dettêa contractéea.
De plus, une roaLnraise situation finarrcière ( arriérÉs de peieænt ) r€duit l'accèg aro<
crÉdits et le rééquipenent est aouvent inrpossible. Cee fanilles riequent Lt évicèiqr.

Fanille

II s'agit en général de peti tes fuilfes. Certâins mbr€s ont pr partir à
I teventure à la recherche d'wre neilleure situation.

Histoire

2 types de trajectoires aboutissent à ce Sroupe:

- Faiailles atrcietztænt insçal.l.&st de nroyenne ou petitæ tailler et a,yant connu
de g'zaves lzv,blùnesa naladie d'un rcobre de Ia fanille nécessitânt des ftaie éIevég,
rédrætion forrière inposée, perte de boeufs lor€ d'r.ure épidéoie...

- Fanillee d'installation r€cente, isaues dt éclatætt, nais aana goutien de
I tancierure grande fanille.

Ces familles sont wriquement
de nain dtoewre disponible
de prêt...
[,a seule voie possible frour
I t extérieur.

Êt ironnr.nent sæia,l

delllanderÆ;es vis-à-vis de Ieur environnement: peu ou pas
pour des échanges, aucune Earantie face eux organismes

s'en sortir est de bénéficier d'une aide importante de
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I1 s'agit de toutes Les lanilles pqyzarulela vivant darra Le sectz'ur ou autalo, du
sætetrt æis non inscrites au æfast.

Historiquernent, 4 types de trajectoires aboutiesent è ce groupe:

- L,es atpians coJons qui sdrt reatéa dans les villageg et vivent aoit des
produits d'ur hors+asier I soit dturre parcelle de cagier cédée par ur colol'r. Leur
âep"rt au colonat r€eulte goit dtune éviction, goit dtune "lacune de génératiqr"
( pa^s de sriccession au ndtEnt du décèg du CE nais des enfants en bag â8e qui
arliourdthui sont en âge dtacploiter).

- Les anciennes fanilleg instsllées dans Ie village, souvent depds ea
crÉation, ou dans un village voisin et gui n'ont. jæie dntdé à qûær au
æ7otzt, préférant vivre d'un chanp de culturcs phnriales ( abeence dee s'ontraintæe
de lto}{), qui est perfois devenu hors-casier.

- L,es artjsans , yfuheure ou àezgers qui se sont instâIlés dans le village ou
autour du village por:r pratiqrer leur activité, et qui oçloitent en coryIéoent ut
ctralç de culturee pluviales, hors-casier ou casier cédé.

- Irls rélugiés qui ont afflué à la période de la grarde sécheresse, e'instal-
Iast autour des villages et Enttant leur nain d'oernrre è la dispoeition deg colona.
Eu:< eusgi peuvent exploiter des parcelles, en particulier de culture pluriale
( foncier illiJrité) mais lee cag sont plus rares.

IUrryDi æ Erpup?

Il nous a senblé nécesgair€ de prerdre en cûrpte cee familles pour plusieura
raisons:

- Elles vivent gur le secteur et eont donc sotrnisee à son évolution.

- Elles sont souvent prestatairee de services pour les colqts: par leurs
activitég (voir seconde trajectoire), mais elles constituent aurtout une eource de
main dt oeuvre pour les tt'avar.n(.

- un certain nombre d'entre elres, À I'occesion du réaoéru'Sieroent, font r'Ûte

de$arde d'entrée en colonisation (en particulier celles qui vivaient d'tD chanp de
culture phnrial, et dont la situation s'est dégradée depuis Ia baisse de Ia
plnrionétrie). Il faut donc être conscients de leur présence pour conrprendre Ies
propositions d'instsllation que font les AV.

Diffidtlt&:
On ne s'est jannis penché sérietrsement sur la situation de ces fanrilleg. Il est

donc difficile de détailler le fonctionnement de leurs "exploitations". Noug nous
Iiniterons pour I'instant à siEnaler leur existence'
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Sumrirary

The non existence of technical references for
should leard Niger Board to lead technical
able, to give pertinent advices to Farmers.

market gadening in this area

infromations, in order to be

in studies on marketRetail Projet whieh has got a two years experience

gardening, could be a pilot unit on this subjet.


