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INTRODUCTION

La création des périmètres inigués esr apparu comme 'ne 
impérieuse nécessité au

B'rkina Faso. Mais, en prus de letrr coùi élevé (7 millioro q* hectare actuellement' SALLY &

KEITA, 1996), res périmètres existants roÀ confronæs entre autres' à des problèmes

agronomiques, organisationnels et institutionners qui entravent letrr bon fonctionnement et

limitent leurs Perfo rmances'

L,objectif global de rIIM et du pM-BF est de contribuer à I'amélioration des

perfornrances de linigatio" ;arl; recherche et la diffirsion d'innovations strr le rnanagement

de I'irrigation.

La présente commtrnication e$ une contribution à l'atteinte de cet objectif' Elle est

basée sru les resultats de quatre ans d'études diagnostiques s'r cinq petits périmètres inigués à

pafiir des barrages : Dakiri, Gorgo, Itenga, ùogtédà. et savili. Etle analyse les pratiques

culturales des exploitants en rapport avec [*, stiatégies de production et les perfomEnces

agronomiqu., .i essaie ae déËager les contraint., a h proâuction avant de proposer des

sJhrtions â' amélioration des perfonnances'

I.MATERIELETMETHODESD'ETUDES

Les objectifs de l,énrde sont d'appréhender les pratiques culturales des exploitants et

d,identifier les problèmes er contraintes à ia produclion * M causes' Le but est de contribuer

à l,augmentation de la p.odrrctirrité agricol. !t a. I'intensité culturale des perimètres inigués'

LES PRATIQUES CULTURALES DAI{S LES PETITS

PERIMETRES IRRIGIIES

Les paramètres suivis sont :

o les espèces cultivées et letrrs variétés ;

. les opérations curturales (periodes et modes de semis et de repiq'age, de

désherbage, d,épandage o'àirgrais, maradies et traitements phytosanitaires, doses

des intrants utilisés, récoltes, "') ;

. le matériel agricole et son' usage (labour, désherbage, récolte, traitement

phyosanitaire,r.;, le problème d'approvisionnement en intrants ;

. i., tnp.rficies emblavées et les productions ;

. les caractéristiques pédologiques et hydriques des parcelles en relation avec leur

toPograPhie ;

o les contraintes diverses'
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La démarche méthodologique a consisté en trois phases essentielles :

la collecte des données de base (concernant, autant que faire ce peut, les paramètres

ci-dessus cités) qui a porté sur les recherches documentaires, sur I'entretien avec les

acteurs des périmètres et les visites de terrain puis sur les analyses ;

les enquêtes auprès des acteurs de terrain à l'aide d'une gri[e d'entretien et des

observations et mesures directes ; l'échantillon était constitué sur la base d'un taux

variant entre 10 et 15 % des exploitants et de critères essentielles suivants :

topographie des parcelles, texnre du sol, repartition géographique, situation socio-
professionnelle des exploitants ; le traitement et fanalyse des données

les experimentations et tests de propositions techniques découhnt du diagnostic.

2. RESIITATS ET DISCUSSIONS

2.1. L'Analyse des Pratiques Culturales

Les pratiques culturales concernent I'ensemble des operations culturales (préparation

du sol, semis, sarclage, ...), leurs modalités concrètes de réalisation (outils utilisés, doses

d'intrants, ...) et leru suite logique dans le temps (itinéraires techniques). Elles tiennent compte

de plusiegrs facteurs dont les objectifs spécifiques de I'exploitant (la productiorl les revenus,

...), sa situation particulière (position dans la famille, pouvoir décisionnel...). Elles sont

également tributaires des atouts et contraintes physiques, economiques, sociaux et même

éducatifs du milieu. Les raisons qui peuvent expliquer la non-adoption de certaines techniques

culturales sont, de ce fait, à la fois d'ordre organisationnel et socio-économique.

En règle générale, otr observe des difficultés techniques à tous les niveatn< des

itinéraires techniques.

2.7.7, La préparation du sol

En riziculture d'hivennge et de contre-saison la préparation du sol est imFarâite :

. chaume souvent exportée de la parcelle limitant lî restitution de la matière

organique ;

labotu rarement mécanisé, notamment à Mo5édo et Dakiri (les detrx plus anciens

et plus grands périmètres) ;

absence de mise en boue véritable qui diminuerait la percolation et faciliterait le

replquage ;

o non-maîtrise du planage : la lame d'eau n'est pas uniforme sur la parcelle et ne

contribue pas à lutter efEcacement contre les adventices.

Nous avons noté que l'absence de nivellement des perimèhes, pour des raisons de

coût, affecte négativement les rendements sur I'ensemble des périmètres et est susceptible
d'avoir un impact, à plus ou moins long terme, sur la fertilité du sol, étant doruré que, en



favorisant l,engorgement (sur les parcelles basses), il pounaii ind.tire, entre autres' des

phénomènes de toxicité tèrreuse.

En maraîchéculture par contre, h préparation du sol est souvent assez bien maîtrisfu '

Le matériel de travail demeure rudimentair.. rr système de culture sur billon est de règle ,

sauf à Itenga où on observe une prédomfuunce des planches. Dans les zones argileuses de ce

périmètre, les planches ont I'inconvénient de Èvorisèr I'asphyxie des plantes' ce qui contribue

à expliquer Ë niveau relativement bas des rendements en oignons et en tornate (cf'

commtrnication no I de la "gestion agronomique')

2.1.2. Les semences utilisées

Les semences sont rarement renouvellées, aussi bien en maraîchéculture qu'en

riziculture sur les périmètres énrdiés, hormis ceux d'Itenga et de Gorgo que I'IIMIÆMI-BF a

aidé à s,approvisionner en semences de riz auprès de l'n'[EnA et celui de Savili où tous les

deux ans de nouvelles semences de haricot .r.rt ,orrt achetées en France afin d'être multipliées

par les paysans (cf. I'indicateur "périodicité de renouvellement des semences" présenté au

tableau l, qui est le rapport entre la périodicité de renouvellement observé et la periodicité

préconisée ; la référence du ratio étant I'unité).

Tableau 1. périodicité de renouvellement des semences de riz @akiri, Gorgo, Itenga et

Mogtédo) et de haricot vert (Savili) du debut de la mise en valeur à 1996.

. I y a eu des cssais variétaux a des te*s de déooostratios dc plusianrs ""ri1l 
e nL ccrtaincs ont éG sdoÉéca au fil dcs ans d'où h

multitnde de variétê ob,s€rîécs sur ce perirnÊtre. N,tais les sccjrcoccs d'aucuue de ccs variétê n'mt été renouvellécs' on obscrve ocPcûdast

une tendancc à l,adoÉioo ccs derniercs annécs d,unc serrle ";A 
rox 72E-1, dont le prcjet dc muhiplication des sæ dÊ basc

achetécs à la gation dc rcchercbe de I,INERA à Farakobâ a echoué cn 1994 à cause des deg;ts à,ttet par les pluies orccpiomelles dc cette

année'là.

NB. La periodicité préc@isée cst dc 3 ânq pour le riz et 2 rn. pour le baricot vert Mais daDs dc booncs cooditioos de crrltrrre ccs rralanrs pclrvcst

€lre augmentécs.

2.1.3. La mise en place des cultures

Les calendriers de mise en place du nz dhivernage preconises par les services

techniques ne sont pas respectés : semis et repiquage tardifs etlou très étalés dans le temps,

pépinières souvent trop âg3es ; cette sittration "tt*in 
le décalage des calendriers des cultures

de contre-saison (riz et maraîchage en particulier). Cet asPect sera traité en détail au

paragraphe z.z. D,autre part, l'âgÊ des fhnts au repiqr:age et les densités de plantation

préconisées ne sont pas toujotus rJspecté.i. nt hivernage 1994, les densités de plantation du

riz étaient de l?3.9i3 plants à I'hectare à Dakiri, 123.457 à Gorgo,162.338 à Itenga et

1g9.394 àMogrédo, tanàis que ladensité préconisée est de 160.000 plants à I'hectare.

nnee de mise et valeur (années) (l)
Nombre de renouvellenent (2)

Ratio periodicité (3/Ériodicité
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2. 7.4, La fertilisation des cultures

2.1 .4.1 . En riziculture.

La fertilisation du riz ne se fait pas selon les normes préconisées par la recherche
agronomique, notarnment sur les périmètres de Mogfédo et de Dakiri. Sw ces perimètres, les

doses d'engrais sont quelquefois faibles (cf,tableau 2 sur I'indicateur RDA), soit à cause des

difficultés d'approvisionnement par les coopératives (cas de Dakiri) soit parce que les qr:antités

réçues par le paysan sont fractionnées entre les cultr:res irriguées (dhivernage et de contre-
saison) et les cultures pluviales. Certains exploitants diminuent volontairement les doses

d'engrais dans le souci de reduire leurs charges de campagne. L'indicateur CAI (cf. tableauZ)
indique une faible capacité d'approvisionnement en engrais de la cooperative de Dakiri. Par
contre sur la plupart des périmètres, la tendance est à I'apport de I'nrée en excès dans le but
d'augmenter la production (c'est surtout le cas de Savili pour le haricot vert) ou parce que les

quantités liwées ne tiennent pas compte de la relative variabilité des superficies pour lesquelles

la confusion peut exister entre les brutes et les nettes emblavées (cas d'Itenga) . La relative

faiblesse des doses de NPK est due au fait que la dose vulgarisee (200 kglha notamment à
Gorgo, Itenga et Dakiri ; cf. RDAt) est plus faible que celle préconisée par la recherche

agronomique (300 kg/h4 cas de Mogtédo ; cf. RDe2)

Tableau 2. Les indicateurs "capacité d'approvisionnement en intrants, CAI' et *ratio

dose d'application des engrais, RI)A'.

SH = saison hrrmide ; CS = contre-saison ; CV = coefficient de variation;
t = doses calctrlees à partir des quantités liwées par la coopérative et qui ne correspoodent pas toujours à celles reellement

appliquées.

I : calctrlé sr:r la base des doses préconisees par la recherche agronomique ;
2 : calculé sur la base des doses nrlgarisées par les services d'encadrement technique :

NB. Les doses recommilldées par la recherche agronomique sont de 300 k/ha de NPK et de 100 kg/ha d'Uree en

riziculture d'hivernage ; elles sont de 400 kg/ha de NPK et de 150 kdha d'Urée pour la culture du haricot vert. A Savili, il
n'y a pas de concordance entre les doses rnrlgarisées par les services d'encadrement technique (350 kgha de NPK et 250
kdha d'Urée) et par le groupemelt des producteurs (a00 kg/ha de NPK et 360 kgha d'Urée).

quant itë d' engrais de mandé e do se d' e ngrais app I iqué e

CAI = RDA:
qua nti té d' engr ai s fourni e dose d' engrais préconisëe

Les doses moyennes, surtout en rapport avec celles wlgarisées, semblent acceptables.
Mais les fortes valeurs du CV témoignent de la grande variabilité entre elles. Par ailleurs la
non-maîtrise de certaines techniques culturales et la grande diversité de leurs modalités
d'application contribuent à diminuer I'efficacité des engrais.

Dakiri SH 94 Goreo SH 94 Itenga SH 94 Moetédo SH 92 Savili CS

CAI NPK 0.52 1 I I I

Uree 0.37 I 1 I I

RDA.
(cv.%)

NPK 0,52 (0,7) 0.66 (26.8) 0.89 (9.4) 0.87* (50.8) 0.89

Uree 0,37 (43,8) r.56 (34.6) 1.4 Q4.9) 2.01* (4.2) 1.65

RDA, NPK 0.78 I t.34 0,87 1.01

Uree 0.37 1.56 t-44 2.01 0.99
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En effet le mode d'épandage conseillé n'est pas respecté. En générale I'urée est

apporté en une seule fraction plutôt que deux (2 semaines après repiquage et à I'initiation

paniculaire). De plus les dates d'application du NPK notamment, ne sont pas respectees par

ious ; NPK étant apporté, plutôt qu'au repiquage, à la date préconisée par la recherche potrr

I'application de la prémière fraction de I'Urée (cf. les mauvaises valeurs de I'indicatetn RCA

tableau 3).

Tableau 3. L'indicateur *respect du calendrier d'application des engrais, RCA'.

NPK Urée dzuxième fraaim

JAR.s** I JAR.*"-r* 2 Ratio l/2 JARr'..',* I JAR-É-,I â 2 Ratio l/2

Dakiri 15 I l5 45 65 0.69

Itenga 22 I 22 65 65 I

Mogtedo 7 I 7 60 65 0-92

NB. Une bonne valeur du ratio RCA doit être comprise entre 0,9 et 1,10.

JAR = nombre de jours après le repiquage à observer avant d'epandre I'engrais.

La fertilisation minérale exclusive est de règle en riziculture sauf à Dakiri où I'apport

de fumier de parc est fait en contre-saison. Durant cette dernière campagDe

I'approvisionnemenr en intrants est laissée à linitiativeindividuelle des exploitants qui le font à
\1| | qur mleux mieux. En contre-saison 1993194 par exemple, l'indicateur 'tatH< d'utilisation de la

trlât16iê^mganique, TMO" (ou pourcentage des exploitants qui utilisent la matière organique)

en riziculture, était de 38,4yo des exploitants à Dakiri et de O % sur les autres sites. A Dakiri,

durant !a même saison, 61,6 % des exploitants n'ont apporté aucun fertilisant sur leurs

parcelles. Par contre, en hivernage I 994, 41.,5 % des exploitants ont fait un apport des derx

tlpes d'engrais recommandés : I'urée et le NPK (commtrnément appelé engrais coton

14.23.14);48,7 o/o n'ont apporté que le mélange NPK tandis que le reste des exploitanæ (9,8

%) n ont pas fumé leurs Parcelles.

2.1.4.2. En cultures maraîchères

L'apport de fumure organique e$ systématique en cultures maraîchères à catrse des

exigences de ces cultures en matière organique mais aussi dans le but de compenser

I'insuffisance des fertilisants minérau. Les doses de fumure organique sont généralement

inferierues à celles recomrnandées par la recherche agronomique (20 tlba). Par ailleus le
réseau d'approvisionnement est suspecté de liwer des produits de mauvaise qualité (cas de

produits phytosanitaires à Mogtédo et, en général, des engrais en provenance des pays

voisins);

2.1.5. Le désherbage

Le désherbage manuel sur les parcelles de iz, est souvent tardif et imparfait,

notamment sur l.s parcelles des groupements villageois et des unions à caractère politique. Ce

ieux en hivernage, est également observé en rizictrlttrre de contre-saison Par

:s maraîchères sont traitées avec plus de soin, peut-être pilce que ces

'uées sur une superficie plts reduite, facilitant les travawç.

\?1i

'ru



2.1.6. La récolte

En riziculture. Les outils de recolte du ù sont essentiellement la faucille et le couteau.
La recolte se fait à des dégrés de maturité diftrentes d'une année à I'autre et d'un site à
l'autre. Assez souvent, le riz d'hivennge est recolté en état de sunnaturité avec un tarD(
d'humidtité inferieur à 14 oÂ, ce qui peut contribuer à diminuer le rendement à I'usinage . La
coupe se fait à ras le sol (5 cm environ) de sorte que la presque totalité de la balle est
transportée sur les aires de banage. Elle est ensuite utilisée pour I'alimentation des animarx ou
brirlée sur ces aires. Le battage se fait souvent par piétinement au tracteur (sur les périmètres
de Mogtédo, Itenga et Gorgo), au fit, au fléau et quelques fois à la batteuse à pédale (il en
existe deux à la coopérative de Dakiri)

En cultures maraîchères. La recolte de ces cultures, échelonnée dans le temps, se fr.it à
la main. Elle est généralement suivie de la vente immédiate strr le rnarché afin de minimiser le
problème de conservation. A cause de I'inexistence de débouchés et des problèmes de
conservation des produits très périssables comme la tomate, certains périmètres, tel que celui
d'Iteng4 s'adonnent à la culture d'espèces locales (gombo, kumb4..,) à faible valeur ajoutée.

2.2. Pourquoi.les Opérations Culturales Sont-Elles Mal Réalisées ?

Les organisations paysannes ont quelquefois des difficultés d'approvisionnement en
intrants (semences, engrais, pesticides) et en matériel agricole, d'où la faiblesse des doses
d'intrants et la mauvaise exécution des opérations coûrme le labour, la mise en boue et le
planage. Ces difficultés s'expliquent par des problèmes de .mobilisation-glq fogd er d'accès aull
cS{[ aErc@oustendus par la non-transparence dans la gestion financière des coopérati"es.f 

J

Les institutions bancaires ont des exigences que les organisations paysannes ne remplissent pas
toujorns et le canal des CRPAT, qui servait de relais entre les deruc institutions est de moins en
moiru exploré par suite des difficultés financières et des réorientations stratégiques de ces
CRPA. En contre-saison, Iapprovisionnement n'est pÉls assuré pat les organisations paysannes
et les structures d'encadrement technique (CRPA) ne jouent pas pleinement legr rôle
d'encadrement.

Certaines autres difficultés sont inhérentes aux exploitants et à leurs stratégies de
production. Dans le souci de gagner du temps à consacrer aux autres activités (agricoles ou
non), les plants à repiquer sont quelques fois trop âgés, les densités de repiqgage ne sont pas
toujotrs rcspectées, le désherbage est souvent défectueux et les modalités d'application des
engrais non-respectées (dates et fractionnement pas toujours respectés). De plus, les quantités
d'engrais destinées aux cultures irriguées sont très souvent morcellés entre celles-ci et les
cultures pluviales.

'; Cnf.t - Centrc Réglonrl dc Promotlon Agro-pestorelc
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2.S.LaSituation et les Causes du Non-Respect du Calendrier de Mise en Plrce

des Cultures

7l'
:r ?/o

2.3.7. La situation

Les calendriers de mise en place des cultures sont fxés par les services techniques en

fonction des avantages aglonomiques qu il présentent.

La recherche agronomique préconise les dates de semis du riz conrnre zuit : 15 juin au 
I I 

n

15 juiltet au plus tard en hivernage et première quinzaine de janvier en contre-saison Le t ' '

t.piq*ge doit prendre fin au plus tard fin juillet/début août et fin janvier/première quinzaine

ae 15wie, ,.rpè"dvement 
"tt 

hi*r"-age et en contre-saison étarrt donné que les durees de

pépinière précônisées sont d'environ 2 à 3 sernaines en hivennge et de 4 se-aines en coffie-

saison.

La plupart des culttres maraîshères sont, qwmt à elles, exigeantes en froid sur au

moins une partie de leur cycle de production d'où la nécessité de démarer précocement la

campagne maraîchère. La calendrier préconisé se présente comme suit :

. Semis : début novembre

. Repiquage : fin novembre - début décembre

. Récolte : féwier-mars

Les docgments de projet indiquent que la capacité des réseauc d'irrigation Pennet de

repiquer la totalité de la superficie en 9 à 11 jours. Dans la pratique, les périodes de semis et

de rèpiquage sont généralement caractérisees par une grande variabilité spatio-temporelle et

par letg-étalement sur un à trois mois. Exception est faite des périmètres dïtenga et de Gorgo

â**t ces dernières années où, par une sensibilisation accrue et I'instauration du système

d'entraide, B0 % des exploitants ont pu repiquer en 15 jours (cf, tableau 4 et annexe 1). Les

dgrées de repiquage projetées permettant une utilisation plus efficiente de la ressource en eau'

sont 2 à 5 fois infrrieures à celles observées dans la réalité (cf. tableau 4).

Tableau 4. Nombre de jours entre la réalisation de 107o et 90 7o du repiquage.

PERIMETRE
Dree de rçiquage prc'rue

DAKIzu
I I lxtrs

CIORC'O
9 jours

TTENGA
9 jours

MOGTEDO
ll iilrs

SH l99l : D.née obsenee fi)
fhrree obaervee/Dree préwe

4l
1,7

SH 1992 : Drrée obseruSe (i)
Drec observéc/ùree prérue

26

\e
56

5rl

SH 1993 : Drrée obscwée $)
Dtrce obsenÉe/Duree pnéwe

l4
1,6

l9
\r

50

416

SS 1993/94 : Drrée obs€rvée 0)
Dree obsenrée/Dtnee prewe

27

u
32

2.9

SH 1994 : Dnée obc€rvee (l)
Drree obaervée/Dnée prewe

37

3,4

26
2,9

l5
1,7

a4

5,9
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Par ailleurs, les faibles valeurs des indicateurs "taux de repiquage observé en période
de pointe (TRP)" et le 'tatx de repiquage moyen observé (TRM)" (tableau 5) en hivernage
expriment également l'étalement de la campôSte, surtout dans les perimètres de Mogtédo et
de Dakiri. Les faibles valeurs de TRP signifient que le réseau n'est pas intensement sollicité, ce
qui peut se traduire par un gaspillage d'eau si le contrôle des sorties d'eau n'est pas rigoureux.

Tableau 5. Le taux de repiquage en période de pointe observé(TRP) et les taux de
repiquage moyens (TRM) observé et projeté

PERIMETRE

TRMprojete

DAKIRI

9Vo

GORGO

llVo

ITENGA

llVo

MOGTEDO

9Vo

SH 1991: TRPobsewé

SH l99l: TRM obnervé

2,7o/o

l,3vo

SH 1992: TRP obserrré

SH 1992: TRM observé

4,7Vo

22Vo

2,$Yo

lSVo

SH 1993: TRP obsewé

SH 1993: TRM observé

7,Ùvo

2,90/o

2.2Yo

3,3Vo

2,8Vo

l2o/o

SS 93/94: TRP obeervé

SS 93/94: TnUoÉrve

5,3o/o

l,7vo

SH 1994: TRP obaervé

SH 1994: TRM ob6€rvé

3,Ùyo

r2%

5,5o/o

2,gYo

7,go/o

4,0o/o

2,syo

l,Lvo

Selon les résultats de la contre-saison 1993194, on note une anælioration de la valeur de
I'indicateur TRM à Dakiri, se traduisant aussi par rm resserement de la durée du repiquage.

Sur les perimètres de Itenga et de Gorgo, les exploitants sont parvenus à resserrer les
calendriers de mise en place de la riziculture. Mais un efort rcste à Èire poru démarrer plus
pÉcocement les canpagræs (Juillet au lieu d'Août : cf, armexe l) car le oemanage tardif de la
campagne a pour corséquence une chute des rendements (tableau 7).

Dars la pratique le calendrier des cultures maraîchères observé sur les perimètnes est le
suivant :

o Semis : novembre - fëwier
o Repiquage : janvier - nrars
. Récolte : mars - mai

Le décalage et l'étalement de la campagne de contre-saison est la conséquence du non-
respect du calendrier cultural d'hivernage mais aussi de la difficulté d'approvisionnement en
semences par les exploitants qui attendent d'avoir ur peu de tiquidité de la vente du paddy
d'hivernage. De ce fait la carnpagne de contre-saison se déroule à une periode climatique peu
favorable à la plupart des cultures rnaraîchères pratiquées.

Certaines cultures telles que la tomate et I'aubergine peuvent s€ pratiquer durant toute
I'année à condition de faire un bon choix de variétés adaptees et de mieux contrôler les
ennemis et maladies. Si en tenne de productivité de la terre, le semis precoce est conseillé
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pour la plupart des culttres, il faut reconnaître que leur échellonnement dans le temps n'est

pas une mauvaise chose en soi, car il permet d'éviter la strrproduction sur le marché, la

*érr.rrt. et le pourissement des produits d'une pffi, et de récuperer, à travers des prix plus

intéressants, ce que I'on perd en production d'autre part.

2.J.2. Les causes du non-respect des calendrierc de mise en place de Ia rizÏculture

d'hivernage

o Les dilficultés de concilier deux systèmes de culture (pluvial et irigué)

Du point de rnre de I'exploitant individuel I'agriculture irriguée apparait coErme une

activité complémentaire à I'agriculttue pluviale. En effet, les revenus nets tirés de I'e4ploitation

des parcelles de 0,15 à 0,2i ha attribuées aux exploitants ne leur permettent p€ls de nourrir

ler:r farnille. Ces revenus varient de 60.000 à 80.000 F par carnpagne de rizicultrre (soit

l'équivalent de 750 à 1000 kg de paddy à raison de 80 FCFAlkg) et de 40.000 à 130.000 F

pour le maraîchage de saison sèche (soit l'équivalent de 600 à 2000 kg de céréales locales à

tuisott de 65 FCFA/kg). Pour faire face à leurs besoins alimentaires estimés à 3080 kg/an (sur

la base d'une consommation céréalière de 220 kglanlpersonne selon le CILSS, 1991, et d'un

ef[ectif moyen de la frmille de 14 personnes), les exploitants sont contraints de pratiquer

parallèlement à la riziculture d'hivernage, des cultures pluviales strictes (sorgho, mil, mats, i1z

pluvial...) et la riziculture de bas-fonds.

Les cultures irriguées viennent se <greffen sur les cultures pluviales sans que les

moyens de production performants zuivent immédiatement le pas. Les paysans se trouvent

donc confrontés à des systèmes de production lourds, de sorte que le planning de leurs

activités (agricoles et autres) s'en trouve perturbé ; ils sont donc obligés d'opérer un choix qui

privilégie les cultures pluviales qui constituent la base de leur alimentation.

Cette cornpétitivité technique entre cultures pluviales et cultures irriguées est rendue

plus aiguë par I'insuffisance de la main-d'oeuvre familiale (5 à I actifs par ménage) aux

périodes de point€, h faibte capacité d'emploi de la main-doeuwe salariée (6 % de la nain-
d'oeuwe requise) et le faible niveau d'equipement en matériel agricole performaut. En effet les

pourcentages des exploitants qui utilisent la chamre à traction anirnale pour le labour sont de

1,Oo/o, 30% et 70 7o respectivement à Dakiri, Mogtédo, Itenga et Gorgo, le tracteur étant

rarement utilisé dans le périmètre sauf à Savili et les autres opérations executées nranuellement

à I'aide d'outils rudimentaires.

o Les raisons socio-culturelles de la priorité accordée aux cultures pluviales

Le izn'a pas encore été bien intégré dans les habitudes alimentaires des paysans. Il est

faiblement coruommé (6% et rarement 30 % selon la localité) contrairement aruc céréales

locales (sorgho, mil, maib) auto-consommées dans leur quasi-totalité. Cene atrrmation d'un

exploitant témoigne de lintérêt accordé anx cultures pluviales : tLe ventre plein de Ia famille
est assuré par les cultures plwiales. La parcelle irriguée est le porte-monnaie de Ia famille.
Entre I'argent et Ie grenier plein, je choisis d'abord Ie grenier plein qui fait le ventre de Ia

familte>. Le riz apparait dans ce cas comme une culture de rente. Les paysans, contraints de

vendre le riz afin d'acheter ces autres céréales, doivent faire face atrx aléas des prix qui ne sont

pas incitateurs pendant et peu de temps après les récoltes. Les céréales locales garantissent lA
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sécurité alimentaire pendant cette période. De plus, elles représentent lhéritage d'un
patrimoine ancestral auquel les exploitants accordent du prix.

. Les facteurs climailques, un élément de prise de décision

L'impression d'abondance et le caractère sécruisant des ressources en eau des barrages
sont des facteurs conduisant les paysans à ne pas respecter le calendrier préconisé sgr le
périmètre au profit des culnres pluviales dont la réussite esr tributahe de la quantité de pluie
tombée (variable) et de sa bonne répartition qpatio-temporelle (aléatoire). 1.J Aémarrag. A.t
cultures irriguées est généralement posterieur à celui des cultures pluviales qui dépendetti O" tu
date de début des pluies (fig. I ) caractérisee par une très grande variabilitJ spatio-temporelle
(SOME &' SIVAKIJh4AR, 1994). Pour certains perimètres tel que celui- de Gorgo, les
difficultés de remplissage du banage dues principalement à la présence d'un autre barragg rme.
en amont sur le même bassin versant empechent quelquefois le démarrage precoce des àuttrtes
(cf annexe 1).

Figure 1. Incidence de la date de début de pluie sur la date de démanrage
de la campagne humide

I Mryl&lo + Itrnn x Gor;o x( Dattrl

. La défaillance de I'organisation de la production

L'organisation et le planning des campagnes agricoles incombeut aux bgreatx des
coopératives et groupements. Les lactrnes dans la mise en application des textes régissant les
coopératives constituent également un facteur e4plicatif du non-respest du calendrieiculttsal.
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2.4. Conclusion sur lcs Ctuscs des Ecrrts dcs ltinénirts Tcchn{ncs

Lcs causes du non-respect du cakndrier cultunl et de b muraise exécution de

oertaiges opérCions culurales sont essemielhmem dbldre organisdbml : indiScipline des

optoitans, Drbrié accordee aux cuhtlles ûrvhb, abcence de prbe de sarctbns pfllws par

les ænes Qdlrsqu ils exiSg6) par les hrrearnr des cooperatiræs Is nisons qui sous-tendent la

priorhé accorrùÉe arlt cuhures pluviales des oçloitants son1 de mrurc economique (âible
rerrnu procrné par la parcelle irriguée, socio-cuhurelle (Èible niræau de consorrmation du riz)

et climiqræ (iryrcssion d'abondance et de Scurité que doæ b r€ssource en eau du barrage

et caractère aléaroire de la pluviométrh dont dé,penden essembllæn la réussite des cuhures

phnùrtes). Iæs ditrcuhés àe planifer aes acti*tes agrhôles (pbvbbs et iniguries) qui se 1f 7
rÈnen simultaneænt, du ùit de rinsufEsance de h rnain d'oewre femiliale pendant les | ' '
perilrdes de poime a du marque de matériel agdcole perbrmad" obligem les exploitants à t

opâÊr rrn cboix qui privilégie les cuhures pluviales (priorinircæm mises en place). Cætte

situation afecte negativement les perfor6ances agronomiqrs mtatnDed les rendements et

les imensités cuhurales.

2.5. L'imprct dæ Pratiques Cultunlcs sur les Performences Agrononiques

2.5.L L'ïncidence du non-re-spect des colendrten culturaux sur læ Ïntensilés

calturals ct læ productîons

Le Don-respect du calendrier de mise en place du riz occasionne d'énorrnes pertes d'eau
danc le5 barrages qui sont d'autant plus irportantes que le repiquage est ardif. En efiet" plus ; ,

le repiq"ags esr rardif plus la partie de la canpagrre qui se déroulera audéla de Ia saison ! lh" "humide sera de plus en plus longue. Durant cette periode les apports d'eau dars le barrage ne I ja.u*
sutrsern phs ou sont inexistants pour coryens€r les consomnatioos d'eau (évaporation du'
plan d'eau du barrage et consomrnation d'eau de la culture). Ces consomrations d'eau sont

dues arx pÉlèvements pour l'irrigation des cuhures et surtout à la forte évaporation subie par

la retenue d'eau er ceae periode. Ces penes d'eau se traduisem par une baisse furyortanæ de la
dispotribilité en eau dars le barrage pour |es cultures de coftre-saison et en corollairt de

limensité culrurale.

Iæs simulations que nous avons efrectuees à I'aide du logiciel CROPT#AT de la FAO et
des courbes hauteur-volume des barrages ont rmntré quil était possible de realiser des gains

substantiels d'eau et d'accroître I'inteoshé culrurale de l0 à 25 Vo W w calage judicieux du
calendrier cul$ral en hivernage (c.f tableau 6). L'accroissement possible de I'intensité
culturale est Êible à Itenga parce que la periode du repiquage du riz y est déjà peu &alé et le
calendrier preconise y est même plus ou moins rcspecté certaines annês (cas de 1993/94).

En corsiderant les assolements observés sur chactm des sites a les hypothèses de 80
F/kg de paddy et de 491.400 F/ha la valeur des produits maraîchers, le respect des calerdriers
pennet d'avoir un supplément de production dbne valeur de l0 à 13 millions à Mogtédo et
dbnviron I à 7 millions par an à Itenga.
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Tableau 6. Les gains d'eau, de superficies et de productions potentiellement realisabtrg
entre le plan de cultures obseryé et le plan proposé

(cas de respect du calendrier cultural).

Périmètre Campa-
gne

Gain d'eau
('1

Sryerficie
riz (ha)

Sryerficie
maraîûage
(tra)

Sryerficie
riztmaraîùa
ge (hr)*

Accroissement
de I'intensité
eilturalet (7o)

Accroissement
de la valeur cie la
proûxtiurf
(FCFA)

Mogedo l.99493
t993t94
t994195

387.000
360.000

306.000

28,0
27,1

?2,6

32,2

30,1

25,4

30,4

28.)
73,9

l5,g
13,9

14,3

13.015.352
I1.892.708
t0.727.496

j'.3

tr;

Itenga rwzt93
1993194

r994t95

135.000
24.000
147.000

9,7
l16
ll,7

13,4

2,5

15,5

13,4

2r5

15,5

23,9
4rl
25,0

6.58/'.7ffi
1.228.5W
7.6t6.700

NB : * 
-> 

calculé en tenant compte de la propution obaervee de draqr:e t'?e de culnnes.
[æs dates de repiquage par le PMI-BF vsrt du 20 au 30 juillet pcur le perimète de Mogtedo et du 16 au 15
juillet pou celui dltenga
I-^es gains d'eau potentiellement réalisables sont obtenrls en sCIJstayant des gains totarx issus des simulatiqrs les pertes
d'eau au niveau de la retenue en cqrte-saison estimées à70Vo.

2.5,2. L'incidence de la date de repïquage et de I'âge des planS au rqiquage sur Iæ
rendemenS

Le tableau 7 illustre les effets néfrstes du repiquage tardif rur les rendenrcrrts du riz dhivenrage
de quatre perimètres d'intervention du PM-BF.

Tableau 7. Evolution des rendements du paddy en fonction de la date de repiquage

DATE DE
REPIQUAGE

MOGTEDO (91 et
e3)

DAKTRT (1e94) IIENGA(e2 àe4) GORG'O (93 et 94) ENS.
PERIMETRES

Mois Décade Rendern
. (ksfta)

Nombre
pacel.

Renderr
.(kglta)

Nombre
parcel.

Renderr
. (kgha)

l.Iombre
pocel.

Rendem.
(kgha)

tlombre
prcel.

Rendem
.(kg/tta)

Nmbne
pacel

Juiû 3 28/,5 l6 3000 I 2854 t7

Juiltet
I 4420 ?7 7t38 7l 6279 98

2 3796 29 3828 9 7338 154 6639 r92

3 4198 69 3469 39 72ffi 104 5566 2t2

Aorï
I 4tLt % 3393 29 6797 254 3840 y2 5861t} 379

) 448/. ll0 3059 35 6355 l5l 4526 108 5071 4M

3 3742 50 2800 22 6584 34 4&9 t57 4572 263
Seflem-
b're

I 341I l8 9t7 3 3158 l3 309.1 34

2 2782 23 2792 23

3 t92l 4 l92l 4
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Cc taHeor indiqræ rn tearbe géûérale à h haiss dcs rcodcnem* srttol[ 3i le

r€plluage a [iu ardeb de h dersib décadc du mis dÂoù. Iæ Epiquagp à b troisièmÊ

Ogcaae Oe nrin s caract&be aussi pa h fiibhsse des rendms (pérfuÊre & Ito$édo). Cc

consa pourrait Coçliqs, pour hs rcplquages urdiÊ' pc te ft qrr h forabon du riz
fo€nried pcndd hs basscs teryrÉrurrcs de mwmbre/décemhe cq Pour lcs rcpiquagc de

juin, pæ lhqffæ de lemetin de b cutu€ dû rÙ c.be-rauc,bm des divités de

rizhrlture iniguée et des mb &s otftues ptlitbs.

Iæ mis de juith a h pemii:æ décade dæft sod les p&bdes lcs phs Êvorabbs arx
bons rendæms en paddy eu égard arx pralues paysaæs (6008 kglba come une æyem
de 5393 kglba). En rcpiquan d^'x oe$e pérlde on perf moïre bs rende-ens d'eoviron I I
% et la yalern de la productbn brue de 13.855.m0 FCFA pouf les qute périnàr,es (282 ba

en rm)€æ €n hiv€mage) arec ltlpotbe que b prix d'acbæ du paddy es de 80 F/Kg. Ay4*'f 
.....

regards de ces resultats, il serait iÉeæssad que h recberche agrommlræ rerob h alage du ll l.V
calenddet cutural par zorr en t€nad cory'te des pralpes cuburates bcales et des dates de ll
deht des pluies.

k repquæe de phnts de riz trop âgés du au repli tardif des paysaos sul les riziàes,

apres le semis en pepinière, es un daerminam non negligeable des frbks nhtaux et de la

r"riabilité des rcDd€meds obserres sn certains perinÊtres (cf fig.2).

Figurc 2. Impact de I'ôge des pbnts sur les rcndements cn peddy i Gorgo
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2.5.3. Successions culturales, mode de fertilisation et rendements

Le précédent cultural a un effet significatif sur les rendements. Les rendements de riz
paddy obtenus en hivernage sur les parcelles inexploitées en saison sèche ou celles dont le
précédent cultural est constitué soit de cultures maraîchères, soit d'trne association de cultures
maraîchères et de rt2, sont de 5 à l0 % supérieurs aux rendements des parcelles où on pratique
la monoculture du riz (cas de Mogtédo). A Itenga les parcelles exploitées en maraîchage de
contre-saison (tous les ans, 3 ans sur 4 ou 2 ans sur 4) donnent des rendements en paddy
d'hivernage simulaires et superieurs de 14% par rapport à celles qui ne sont pas exploitées en.'
contre-saison ou qui le sont 1 an sur 4. t' i-

A Dakiri, ltapport de matière organique a contribué à l'augmentation des rendements
en paddy de près de 18 % relativement aux parcelles non <fuméesD en conrre-saison lgg3/94
et son effet induit ou résiduel a entrainé un accroissement des rendements en paddy de 25 To

en hivernage (cf. tableau 8). Globalement, Iapport de fumure organique a permis d'accroître
les rendements annuels en paddy de 21, Yo.

Tableau 8. Impact du mode de fertilisation sur les rendements en paddy en 1993194.
Périmètre irrigué de Dakiri.

Parcelles non-fertilisées en

contre-saison (CS) 1993 194

Parcelles alant reçu du fumier en
cs 1993/94

Rendements en CS 93/94 (kgiha) 4.389 5.t79

Rendements en Hivernage 94
(kgiha)

3.054 3.802

Rendements annuels (k/ha) 7.443 8.981

% exploitants concemes 62% 38%

En règle générale, oû constate que les rendements moyens observés (srrr les qgatre
sites rizicoles étudiés par le projet depuis l99l) sont plus élevés sur les périmè6es à une
campagne rizicole (Gorgo: 4680 kg/ha) et à succession culn:rale riz-maraîchage (Itenga: 6903
kg/ha), que sur les périmètres qui sont plutôt à double campagne rizicole (Mogtédo: 4010
kglha et Dakiri: 4l l7 kglha) et les plus anciens. Mais la diftrence de longuenr des series
chronologiques des données et le nombre limité de perimètres exige de corcidérer avec réserve
ces résultats qui pourraient s'expliquer par la baisse probabte de la fenilité des sols liée
essentiellement à l'âge des périmètres de Mo$édo et de Dakiri. Les successions cultgrales
observees (introduction ou pÉts de cultures exondées), les modes de fertilisation (apport de
fumure minérale exclusive ou incorporation en ptus de rnatière organique) et ae gésiion de
I'eau peuvent être des facteurs explicatifs de cette baisse de fertilité.
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2.5. L'Imprct du NivcllemcnUPbnege sur lcs Rendmen6 ct hs Pnoducions en Riz

Pedùy

Tebleau 9. Rendements Gger) du riz peddl' en fonctlon de h siturdon hydrique :

seisons trumides (mo;-ennes de l9y2 i 1994).

PERIMETRE SDI I DI Mqrcnne échantillm

Mogtedo (n ù%)

Itenga (n à94)

Crago (YZ à94)

4o7r (475Vù

7195 (74,4'/o)

5V27 (633./ù

29t0 (39.4o'o)

5t98 (10210)

36,61 (4.9 o'o)

4145 (t3,tyù

6352 (15,4./ù

1% (31,f/o)

t650 (lÛ0p:/o)

6932 (l0f/o)

4t07 (lÛcf/o)

SDI= Pocelles salu dificultés îinigation; I = Pocellæ ino,ti=i.æ : DI= Pscelles ar,ûd &s dificult* dinigaion
àEs à ta faiblesse ùt æbit (siluaion a çpeue & réseau1 oL ît .fait qfellu ,E sont ps dondnées p les canut
tqtiaires (position en hanern, corûre-pde des tqtiairæt :

t% I -- Les powceftagæ entre poenlhèsqt æ rqpporîeru cu nom!.; de pcelles dst l'échotîllon

Iæ tableau 9 met en évidence liryact néfase des zones depressionnahes inondables

su les rendemerts. En effet, dans tous les perimères. les parcelles inondables realiset bs

rendements les plus bas. Sur le perimetre de Mogrédo. elles con$inrcnt envhon 40% du total

des parcelles, ci.qui peut donc être r-rne des catrses daerminantes mn seulemem du niveau

relativement modeste mais aussi de la très grande variabilité des rendements observés sur ce

site. L'ecart entre les rendemeuts des parcelles des catégorires DI a SDI n'est pas trrès gmnd à

cause des pluies exceptionnelles de la campagne 199.{ qui onr occasiomé une inondation des

perimètres et une baisse générale des rendeûreils. tandis que les parcelles de la catégorie DI,
généralement sîtuees en hauteur, se trouvent dans rule sinration confortable. On obaerve

égalernent une assez étroite corrélation entre les rendemeils en paddy d'hivernage et le

pourcentage de la zuperficie qui ne connait pas de difficuhés d'irrigation (cf, fi9.3)

Figure 3. Rendements moyens en paddy d'hivemage en fonction du pourrcentage de le

superficie fecilement irrigeble (non situee en hauteur ou en basfonds et

accédant fecilemen! i I'elu d'irigation).

Porrob3c nprrfldr rr-ur dlfficrltôe dlrrfurdon

+ DdÛ't r lo$ado r Cifrgp X lrEa

aEbx
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E
al.ct
rlo
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Nous avons tenté d'estimer les gains éventuels de la valeur de la production q$i.
résulteraient de I'exécution des opérations de planage pour éliminer les défauts topographiques
des parcelles. Les résultats de cette analyse sont consignés dans le tableau 10.

Tableau 10 Les gains de production et de rendement réalisables dans les conditions
d'un bon planage (moyenne de lg92 à 1994).

Rendcamt
si planagc

(kgiha)

(l)

Rcodcrsat
obscrvé

(2)

Sr4crficic
si plangc

(ha)

(3)

Srycrficic
ôacrvê

(tta)

(4)

Prodrrction
si ptangc

(ks)
(l) x (3) =

(5)

Production
obccrvéc

(ks)
(2) x (4) =

(6)

Augæata-
tion rcndc-.

mtt si
planzgc/o
(1X2)y(2)

xl00

GaiBdc
prodwtion

Vo

(5X6)y(6)
xl00

Supplérrca dc
production

(FCFA/
cafipagnc)

Moyennes établies à partir des resultats dcs rrcgræs d€ im
Moctdo 4071 3650 93r 76.3. 378.603 27t.495 I1.5 35.9 t.008.640
Itenca 7195 6932 48 4t 345.360 332.736 3.8 3.t 1.009.90
Gorgo 5027 4807 50 45,4 251.350 218.238 4,6 l5-2 2.648.960
Moyennes établies à partir des resultats des nrsres ae tg92 et 1993
Mostedo 4542 3828 93 90 422.406 344.520 lE.7 22,6 6230.880
ltenga 7466 7180 48 48 358.368 344.640 4.0 4.0 1.09t.240
Gorgo 5648 5357 50 46,1 282.400 246.958 5.4 t4-4 2.835.360

N.B.: (a) ] Les superfcies <<spontoÉes>> hors-plaine ne rcnt pas prise en compre.
(b) Le calcal.du.supp-lémznt de production tient compte du pourcentage de ia superficie coruacré à cluque tlpe de culture. b prix

moven d'achat du paddy au producteur est estimë à 80 F/kg ; lavaleur de Ià production sur un hectoe i, 
"nltun, 

nwyôchères à
491.400ICFA (cf. communication x agro pour les basei de calctl).

Le tableau 10 fait ressortir que le planage pourrait se révéler intéressant à Mogtédo
(augmentation de rendement de tT%o, et de production de 23% et même plus) et, dans une
moindre mesure, à Gorgo (augrnentation de rendement de 5Yo, et de production de l4%).
Expmrié en termes financiers, I'accroissement de la production, qui résulte des effets
conjugués des améliorations du taux d'exploitation et du rendement, représente des gains
potentiels allant de I à 8 millions FCFA/campagne humide selon les périmèrres.

En considérant que le planage soit effectué sur I'ernemble de la superficie, le
supplément de revenu (supposé égal aux deux tiers (2/3) du supplément de la valeur de la
production), réalisé sur une durée comprerumt une bonne partie de la vie des aménagements
hydro-agricoles(3à5?nsiMogtédo,12à13ansàItengaet5à6ansàGorgo),couforaient
aisément le coût du nivellement (estimé à 200.000 FCFA/ha en moyenne). Mais cela suppose
que les rendements observés sur les parcelles sans problèmes topographiques soient
effectivement atteints (bien que d'autres facteurs que ceux liés à la topographie puissent
également déternriner les rendements).

L'engorgement pemunent des parcelles, suite à I'absence de nivellement/planags s1
aux difficultés de drainage des parcelles, pourrait engendrer des phénomènes de toxicité
ferreuse, déjà observée à la vallée du Kou en zone sud-soudanienne humide du Bgrkina (FAO,
1983 ; NEBIE, 1994), ou de salinité dans les zones plus arides (AI\,1OR ALITIM, iel+ ;N'DIAYE & KEITAelgg4).

La réalisation du nivellement paraît donc opportun sur les aménagements hydro-
agricoles pour deux principales raisons :

' elle permet d'accroître les rendements (de 5 à I 8%) et la valeur de la production de
2 à 6 millions de FCFA (soit l'équivalent de 8 à 1 60/o de la valeur de la production
totale selon le périmètre) en tenant compte de la baisse de rendement et de
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sryerficie recohee ùre à I'engoqgm. Iæ srrphrs de rerrnrl sry'posé égal aux
detnt tiers W3) de h rzbur de la prodrlction (ce qui esil rabomabb prisqræ les
résttats du pnoja dom lm ratb sryeriern) p€ræt de couwir les cofts du
phrrags en 3 à 13 snq selon b périmètre conslléré ;

o elh comibue aussi à presen'er la qualité des sols des périmètnes, notâmnært en
éritaut la degradæion de leilr fertilité due à lengorgffi perffi (asphpie des
plames, probabte toxicité ferreuse ou saline) ; la durabrlité fu s5nsèæ de production
sera ainsi assuree.

TfT. LES RECOMMANDATIONS

Au regard des re$hats du diagnostic hs rendements et les productions peuveut être
améliorés par I'augmemation simrhanee des rendeûreds et des idensités culturales, ce qui
necessite une meilleure g6tion de leau à la parcelle et I'adopion de pnæiqtres culturales
appropriees. Cene amélioration requiert cependaff le renforcænt des capacités
organisationnelles et des co@ences techniques des bureaux des cooperarives et des
exploitants indMduels.

3.1. L'e Calage Judicieux et le Respcct des Calendrien de Mise en Phce des Culturcs
Doit Etre eu Centre des Préoccupations des Bureaux des Cooperetives et des
Exploitants Individueb

Constat/Causes. I-e non-respect du calendrier de mise en place de la riziculture
d'hivernage entraine une baisse des rendeûrcnts et du taux d'exploitarion des perimètres en
contre-saison, d'où une baisse de la production en génerat

Recommandation destinée à I'organisation paysanne. I-es organisations paysannes, en
collaboration avec les structures d'encadrement et d'appur, ont un rôk iryortart à jouer pour
asçurer le reqpect du calendrier culrural par la mise en oeuwe des menrres zuivantes :

o la sensibilisation des paysans à I'intérêt du respect du calendrier cultural et à des
formes d'organisation telles que I'entraide, la mise en place de pepinières
collectives... ; les former à une meilleure planification de leun activités courantes
(cuhures pluviales et iniguees, éle'rage, comnerce,...)

o I'adoption en assemble€ genérale, du planning des activites au déh* de clnque
campagne ;

o la zurveillance de I'application effective du respect des clauses de catrier de charges
prévoyant des anrendes ou la possibilité de retrait des parcelles en cas de non-
respect du calendrier ;

. la mise en place d'un mecanisnp fiable d'octroi et de Écuperation des crédits
<<matériel agricole> iryliquant forternent les organisations pa),rsannes;
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o La constitutiorq par la coopérative, de stock de matériel utile dont le coût dépassen"

la capacité financière des exploitants individuels et la mise à leur disposition de ce
matériel moyeruumt paiement d'trne certaine somme qui serait prise en compte dans
les redevances.

Avantages/Coût. Ces actions visent à optimiser I'utilisation de la ressouce en eau tout
en améliorant les intensités culturales et les rendements des culnlres. On peut accroître les
rendements en paddy de la saison humide de l0 à I 5 % par rapport à leu niveau actuel, en
terminant le repiquage au plus tard le 10 août. Cette date, bien que plus tardive que celle
préconisée par la recherche (15 juillet au plus tard), tient compte des pratiques paysames et

,-des rendernents obtenus €n rnilieu réel. En resserant la durée du repiquage qui se prolonge
actuellement jusqu'en septembre, on économise également de I'eau pour les cultues de contre-
saison. La mise en oeuwe de cette recommandation n'entraine aucun coût financier, mais exige
simplement lamélioration du niveau organisationnel des exploitants.

3.2. Il Faut Améliorer la Fertilisation Organique et/ou Diversifier les Cultures Afin
d'Assurer la Stabilité des Rendements et la Pérennité de la Ressource Edaphique

Constat. Sur les cinq sites étudiés par le PMI-BF, la fumure organique n'est épandue
que sur les cultures exondées (rnah, cultures maraîchères). Mis à part le perimètre de Dakiri,
la rizicultue ne bénéficie pas d'apport organique. L'apport de fertilisants organiques semble
être lié à la diversification des cultures. De plus les contextes pédologique et hydrologique ne
sont pas toujours favorables à la riziculture inondée (certaines parcelles sont filtrantes). Par
conséquent, dans le contexte d'exploitation des périmètres de type paysannat, la diversification
des cultures permettrait, non seulement de favoriser la fertilisation organique, mais aussi de
conserver la ressource édaphiqu€, pil Ïintroduction de cultures exondees dans la rotation

Recommandation destinée à l'organisation paysanne. Du constat ci-dessus il apparaît
nécessaire que les coopératives prennent les mesures suivantes :

o I'amélioration et I'entretien systématique des réseaux de drainage afin d'éviter
I'engorgement permanent et le risque de dégradation de la qualité des sols de
certaines zones des périmètres ;

. la formation des exploitants aux techniques de compostage des résidus végétatrx,
la sensibilisatisn à I'intégration de l'élevage à I'agriculnue et la formation aux
techniques de production de fumier d'étable ;

o l'apport de matière organique bien décomposée en riziculttre
maraîchéculture ;

mais aussi en

o la diversification des cultures se fait nattrellement sur les périmètres où la
ressource en eau constitue un facteur limitant. Il serait également intéressant
d'opter pour la diversification des cultures, ne serait-ce que periodiquement, sur les
autres sites où la ressource en eau est abondante. Dans ce cas, les coopératives
doivent s'impliquer d'avantage dans la recherche de débouchés intéressant pou les
exploitants et à lamélioration du conditionnement des produits maraîchers. Snr les
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parcelles filtrames, on peu envisager de cultiver des varËtes de riz pluvial avec

@ort de mtière orgaûique et (évetruenemett) des inigations d'appofu. L€s
rrælfres de grande taille telles que la GAIUBIAKA5 pourrod êre cultivées dans les

parcelles hondables.

Recommandation destinée à I'Etd. LEtat pourrait apporter son appui pour la
formatiog de mÊme que la recherche de déborrches en se penchant zur la sréation de petites et
nxlyemrcs Eites de transformæion de produits maraîch€rs en particuliLrr.

Avantages/Coût. L'accroissement des remdements en paddy est de l0 à 15 % sur les

parcelles alarf reçu la fumure organque en precedeut culturat relativement à celles qui n'en

oû pas reçue. On sait que la fumure organique contribue à assurer la durabilité du système.

33. Il Faut Veilter eu Maintien de h Qualité des Semences Utilisées et à teur
Renouvellement dès que Nécesseire

Consta. I^a muhiplicité de rariétés de r1z (frvorisant 1ss mélanges variétaux) $u
certains perimètres et les pÉlèvements répetés de sernences sur les récohes, aussi bien en
maraîchage qu'en rizicuhure, conduisent à la baisse de la ryalité des semences ; les rendements

sont ainsi atrectés.

Recommandation destinée ù I'organisation paysanne. I-es cooffratives, à travers leur
service specialise. dewont reiller au renouvellement periodique des senrerrces. L€s ûresures

zuivantes seront prises : achat de serences de base au niveau des services de la recherche ou
des maisons de coûrrn€rce specialisees et formation de paysans semenciers qui seront chargés
de la multiplication de cette semence de base (c'est le cas actuellement à Savili).

Recommandation destinëe à I'Etat. LEtat, à travers ses structures d'apput notamrnent
les CRPd pourra initier des sites pilotes consacres à la production de s€urences. Cette tâche
peut être égalernent assuree par des proûroteurs privés qui pourront beneficier du soutien de
lEtat pendant la phase d'installation

Avantages/Coût. cette rnesure entraine une légère augrræntation des charges de
Iorganisation paysanne (formation et achat de sernences de base), mais elle n'est pas

insupportable par celle-ci. De plus, les avantages sur les rendenrcnts, difficiles à estimer, sont
certains, dès Iinstant où I'on note rme baisse de la qualité des semences.

3.4. Il Faut Achever Convenablement les Treveu: d'Aménegement des Périmètres
Irrigués au Niveau Parcellaire (nivellement et planage sur le périmètre)

Constat/Causes. L'abserrce de planage afFecte negativement les rendements et pourrait
frvoriser la dégradation des sols.

Recommandation destinée à I'Etat.I,æ planage doit être pris en compte daru le devis
des futurs projets d'aménagement, lorsque les dénivellations apparaissent importantes et sont
susceptibles d'ernpêcher I'exploitation de certaines zones du périmètre.



.20
Recommandation destinée à I'organisation paysanne. La prise en charge financière

partielle ou total du planag€, Ptr les bénéficiaires, peut être envisagée. Dans le cas d'une prise
en charge totale, le coût du planage doit être amorti sur une période de 20 àL 30 ans. Si I'on
envisage la prise en charge partielle, à concrurence de 40 à 50% par exemple, cette durée
powra être reduite à 5-10 ans. Cette contribution permettrait de reduire le coût total à
supporter par lEtat pour I'aménagement des périmètres.

Au niveau parcellaire, I'irrigation sera d'autant plus aisée et plus profitable aux plantes
que le planage de finition sera convenablement réalisé. Cette tâche incombe aussi aux
exploitants qui pounaient utiliser des moyens simples de planage tel le système de planche tiré
par des animaux.

Avantages/Coût. Selon les résultats des études, la réalisation du planage paraît
opportun sur les aménagements hydro-agricoles, principalement, parce qu'il permet d'accroître
les rendements des cultures et les revenus des paysans et contribue à préserver la qualité des
sols des périmètres, notamment en évitant la dégradation dê leur fertilité due à I'engorgement
permanent.

3.5. Le Suivi de I'Evolution Pédologique des Périmètres Irriguées Doit Etre Pris en
Compte dans les Programmes Nationaux de Recherche Impliquant les Structures
Telles I'fN.E.R.A. et le BU.NA.SOLS

Constat/Causes. L'engorgement pemument, du sulout au problème de nivellement, de
gestion de I'eau et d'entretien du réseau de drainage, conjugué avec le mode de fertilisation
(presque exclusivement minérale) le type de rotation (monoculture du riz), la percolation
excessive dans certaines parcelles (lessivage) peut entraîner, à la longue, une dégradation de la
qualité des sols : cas de la vallée du Kou où la mise en place d'un projet d'amendement
(chaulage après drainage) a été nécessaire pour améliorer la qualité des sols acidifiés et relever
les rendements.

Recommandation destinée à I'Etat Le suivi pédologique des périmètres irrigués doit
être effectué périodiquement par les services techniques compétents en particulier IINERA
et/ou le BUNASOLS.

Avantages/Coût. Cette mesure permettra de disposer de données chronologiques
fiables qui constitueront un guide pour prévoir, à temps, toute dégradation des caractéristiques
physico-chimiques des sols et contribueront à expliquer les variations des rendements. Elle
permet aussi de prendre, en temps opportun, des mesures correctives. Ce suivi dewa être
inclus et budgetisé dans le programme de recherche de I'INERA ou du BUNASOLS. Etant
donné le coût élevé des études pédologiques, la structure concernée doit définir une
périodicité relativement à des érudes déjà effectuées et à I'ampleur des problèmes ou des
risques d'apparition des problèmes pédo lo giques.
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CONCLUSION

Iæs t'"es de pnoUÈrc agrommdues et brn aryleur varist d'un périmètre à I'autne.
Les wierml pgÉnetreq teb çrc Mogtédo et Dakiri, sod généralem hs phrs défnilh'rts du
poim de nrc de f;nstauration d'ræ discbliæ et du reryect des pbming des caryagnes
agrbohs. C€lle situation * traôrit pæ I'absence d'un e,meticn s5Ætémdique des drains et des
canarD( d'inigubn eil b mrrespect des catendrisrrs de mise en place des cultrnes irriguées au
poft des cutnrres phrviabs L'absæ ou le Êibh niveau d'equipeæm en materbl agricole
performan, I'imfisance de h rnain d'oetrvre disponibte arm periodes de fortes sotlicitations
soû bs principam mbihs de b p'notité accordee à la misg en place des cultures pluviales qui
constituem h base de I'atïrrçrrtæion des exploïtarrts et leur principak source de revenu. I-a
noradoption des tech[ues cuhirrales est en partie elpliquée par cette cor@tition entre
I'agriculture irrigtÉe et fagricukure pluviale. tæs ditrcultés de drainage zuite au cohatage
des dmins mn effietenrrs et I'absæe de nivelkmem des périmètres âvorisent I'engorgement
PermaDed qui est à la base de l'ineryloiræion d'un pourc€dage non négligeable de la
sryerficie ameoagee

Ces problèmes concourem à expliquer la friblesse et la rariabilité des rendements et
des tarur d'eryloitation des perïmètres ainsi que des manques à gagner substantiels du point de
næ de la proûrtion Ces manqrrcs à inigués gagn€r sont dus essemie[ement au déâut de
nivellemem et du planage et au mauvais calage des calendriers de mise en place des culttres.

Par consequeût, dans l'optique de I'aneinte des objectiÊ vises par I'Etat dens le
secteur agdcole, la mise en oeuwe, sans delar, des recommandations cidessus formutees
pourrait comihrer à améliorer hs performances des perimètres inigues.
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ANNEXE 1

Mise en place de la riziculture imiguée à Mogtédo, Dakiri,

Itenga et Gorgo,
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a - Mogtédo, saison humidc L994 c - Itcnga, saison humldc 1994
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