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La vallée du fleuve Niger représente le plus important
potentiel hydroagricole du Niger avec 40 % des terres irrigables.
Strite à la première grande sécheresse, la mise en culture des
terrasses sous irrigation a été envisagée sur un modèle
cl'exploitation de 1 hectare associant cultures vivrières ' pour la
sécurité alinrentaire de I'exploitation familiale, et cultures de
rente. .

Les expérimentations agronomiques ont débuté dès 1978 sur
I ' Uni té Expérimentale de CuI tures I rriguées de Lossa ( INRAN-
CIRAD ) . EIles ont permis de déterminer les pot,ential ités sous
irrigation et de cribler les cultures et varié tés Ies plus
performantes. Puis, 4 paysans "pilotes" y ont été accueill is en
1981 afin de juger de l'acceptabilité des thèmes techniques
proposés.

Enfin, en I 986 , le périmètre de SONA ( ONAHA ) ' déià exploité
prlr leS paysans du village depuis 3 ans, a été réhabilité pour
accueillir 26 exploitations familiales sur 29 hectares. CeÈte
expérience, à une échelle dé jà signi f icative, nousl a pernis de
faire le point sur une possible intensi fication des pratiques
paysannes et Itadaptation des systèmes de cultures proposés.

I,!:S TEC}INIQUI:S DF] PRODUCTION

1 - Présentation du nilieu

Le terme de terraases est donné aux terres non inondables t
conprises entre les cuvettes à vocation rizicole et les plateaux
cui rassés I sur la rive gauche du fleuve Niger. Sur les parties
bassesr les alluvions successivement déposées par Ies divagations
du fleuve conposent un nil ieu très hétérogène ' disposé en une
série de bourrelets sableux comblés par des matériaux de texture
fine. Sur les parties hautes, I'érosion domine et les matériaux
originels ont été remanié. par Ies eaux de ruissel lement et
recouverts par des dépots sableux éoliens, de façon très
irréguIière.

La présence de sodium conduit à I'alcalinisation plus ou moins
poussée dtune grande partie des sols,.

Les sols sont donc très hétérogènes ( texture sableuse à très
argileuse) et dégradés ( compacts, battants, hydromorphesl...).
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Le climat est de type soudano-sahélien ( 14" de latitude Nord) 
'

avec une pluvionètrie de r'ordre de 340 mm ( au lieu de 5oo mm

pour la période 1950-6? ) . On distingue deux saisons de culture:
I t hi.r."rrrg", de ni-Juin à mi-Octobre et Ia saison sèche f roide de

rni-octobre à f in Mars. De Mars à Juin r la saison sèche chaude,
marquée par des températures et des demandes évaporatives
élevées , et par des problèmes de disponibil ité en eau pendant
I'étiage du fleuve, rr'est pas favorable à Ia culture.

2- Les contraintes.

Des observations réalisées sur les parcelles Paysannes avant
que Ie projet débute, iI ressort les constats suivants ( 1 ) :

Ies taches d t infertilité, connues des paysans sous le nom

de gangani, sont irnportantes ( de I'ordre de 30 ?6 sur le
périmèt"" de SONA ) . Le développement de Ia vé9,état ion est
nédiocre ou nul quelle que soit la culture. Le sol aparait
complétement destïcturé dès Ia surface: billons affaissés'
stagnation dteau ,... Ltaspect de Ia végétation révèIe une
grande hétérogéneItE intra-parcellaire'

Les collatures ne sont pas entretenues et Ie bas des
parcelles reste souvent enSorgé avec des traces
à'hyd"omorphie à faible profondeur. L'existence de dérayures 

'
créées par un labour en tournant avec une charrue à soc non-
réversiUf ", 

provoque aussi des staÊlnations d t eau en surf ace.
Ces deux phénonènes ont un effet dépressif sur la végétation.

L t intensif icat,ion des pratigues culturales est f aible .

Seuls le labour et Ie bitlonnage sont réal isés en traction
attelée. Toutes Ies autres opérations sont manuelles. Les
apports d t engrais et les traitements phyto-sanitaires sont
inexistants. Les variétés traditionnelles utilisées
valorisent mal Itirrigation.

Le type dtirrigation proposé est une pratique inconnue des
pay=r.À. De pIus, la riziculture a générê des réflexes
incompatibles avec Ia mise en culture des terrasses:
monoculture planifiée, mise en boue , submersiont. "
La dénarche entreprise ne peut ignorer cette incapacité des
paysans à résoudre seuls les problèmes posés.

par contre r les agriculteurs semblent posséder une bonne
connaissance des sols en regard de I t assolement observé sur
Ie périmètre.

pour lever ces contraintes, différentes techniques culturales
ont êLê testées en expérimentation et proposées aux Paysans t

généralement en "self-service". Elles doivent Permettre la mise
àn culture de tous les sols, I t améIioration des caractéristiques
rju miI ieu et I t intensif ication des pratiques culturales.



3- Recherche d'adaptation de techniques auéIiorées

3-1- Auélioration foncière

L 'alcalinisation des sols est Ie principal facteur dépressif
de la production. Ces soIs, caractérisés par une f ixation
importante de sodium sur le complexe absorbant ( sup. à 10 % de
Ia CEC) et un pH éLevé ( sup. à 8), n'ont qu'une très faible
stabilité structurale. Ils sont donc fortement dégradés,
compacts, hydromorphes, battants, impernéabl€s I . . . et Ies façons
culturales ( Iabour, billonnage ) n'ont qu'une faible pérennité.

D'un point de vue agronomique, cela conduit à des manques à la
levée, un faible développenent racinaire et des problèmes
d'alimentation hydrique et ninérale de la culture. L'irrigation
ne peut être pratiquée qu t avec une efficience faible et des
ri sques inportants d t engorgement .

Différentes techniques dtamélioration foncière ont été
expérimentées ( 1 ). II en ressort que:

Le fumier nta pas dteffet significatif à court Lerme.

Le gypse a un
dont la réponse
à 20 tonnes par

Le aous-solage n'a d t effet
de gypse. Sans amendement,
disparu au bout d'un ân.

effet immédiat sur la croissance des cultures
est proportionnelle à la dose apportée ( ae 0
hectare ) .

qu t en association avec un apport
toute trace de sous-solage a

une culture sur 2 ans de bourgou ( gchinochloa stagmina) r
graminée fourragère pérenne à fort enracinement fasciculé et
tolérante à I'engorgement, a pernis une améIioration
spectaculaif e du sol , bien structuré jusqu t à '?0 cn.

L'utilisation de gypse a permisl suite à ces prenières
observations, la mise en culture de I'ensemble des parcelles par
les paysans. Si nous avons pu observer une améI ioration sensible
des propriétés de surface, Ie sodium n'a parfois été déplacé que
d'une trentaine de centirnètres et la pérennité de Ia bonif ication
ne sera garantie que s'iI existe une possibilité de lessivage des
sels: soit par drainage naturel ( percolation profonde ou même
ci rculation hypodermigue ) r soit par drainage artificiel avec un
réseau dtassainissement e ffic ient ( le coût des drains enterrés
étant irréaliste ).

Notons pour conclure que seules les cul tures amél iorantes sont
utilisables par le paysan, à cort'dition que leur rentabitité à
court terme soit assurée. Le coût du gypsage ( q0.000 Fcfa/T ) , du
sous-solage | 2O0 . 000 Fcf a/ ha ) ou d'un réseau d ' assaini ssement ne
peut, faire partie que du cahier des charges de l'aménageur quant
âux investissements fonciers à réaliser.



3-2- Chaine de culture attelée

La volonté de favoriser la responsabilisation du paysan et la
maitrise individuelle de toutes les techniques culturales a

conduit à préconiser I t emploi de 1a culture attelée avec un
matériel àriginaI, modifié pour réduire les contraintes
techniques et la charge de travail pour I'exploitation famifiale
(1).

La préparation débute après La récolte par le passage d t une
dessoucheuse-débillonneuse constituée de 2 à 4 corps de charrue
ARARA (tliger). I1 a pour obiectif I'arrachage des souches et
I'aras"r"nt des billons, afin de faciliter le labour suivant ' et
de créer un mulch, linitant I'évaporation et les risques de
dégradation pendant Ia saison sèche '

Le labour est réalisé avec une charrue réversible (type
brabant). EIIe permet, outre un labour profond ( de 20 à 25 cm) r

de conserver la ptaneîté initiale de Ia parcelle. Cet élement est
primordial pour Ia pratique de I' irrigation gravitaire. Toute
contre-pente conduit â une hétérogéneÏté de I'apport, voire à une
stagnation d'eau préiudiciable à Ia culture.

Le hersage suit le labour dans Ia même iournée avant que les
mottes ne J t a=sèchent; it peut être précédé ' si nécessaire Par un
passage de rouleau Pour réduire les mottes de labour.

Le billonnage est réalisé par deux corps-butteurs ARARA reliés
par un bât,i. Ils permettent la conf ection de gros bif lons
p""faitement paralIèI€s r modelés par deux Passages de corps-
butteur, chaque corps reprenant systénatiguement la raie qu' iI a
tracée. EIfeÀ définissent des bandes de culture dans lesquelles
est pratiquée une irrigation gravitaire à Ia raie. C'est Par leur
nombre que Ie paysan peut appréhender Ia notion de surface, les
besoins en intrants; . . .

Le semis est réalisé sur le flanc du billon à ltaide dtune ou
deux roues semeuses en poquets , montées sur Ie même bât i-
billonneur, CeIa permet à la plante de disPoser d'un milieu
favorable à sa croissance dans cet environnement hydromorphe.

Si les paysans ont parfaitement adopté la herse, Ia billonneuse
ou Ie semoir, les techniques de débi I lonnage et de Iabour
proposées sont mal comprises et difficilement acceptées. Sur ce
lyp" de sols lourds ou compacts, elles nécessitent une force de
traction éIévée r gu t ils disent ne pas posséder ( le contraire a
pu être prouvé dans certains cas ).

Mais iI faut particulièrement noter que ces techniquesr tout en
améIiorant Ia qualité du travail, ont permis une réduction de Ia
durée de préparation du sol. Elle est de I'ordre de 7O à 100
heures par hectarer y compris le dessouchage et le semis.
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3-3- Conduite de I t irrigation Lut,te contre I t excès d t eau

Ltaménagement est constitué de parcelles de t hectare ( SAU de

0.gS ha i, planées de 0.3 à 0.6 % pour permettre la Pratique
d t une irrigation gravitaire en raie de 90 mètres. L' irrigation
gravitaire en raie non bouchée parait, ici la mieux adaptée Parce
ô,r 

r 

"Ile 
permet I t évacuation de I 'eau excédentaire en collature.

Un tour d'eau a été institué de façon à rationnaliser
I'utilisation de I'eau sur la périnètre. II impose Ie nombre de

vannes ouvertes au même *o*"ttt ( contrainte hydraul ique ) et
I'écart minimal entre 2 irrigations ( efficience de I'eau ) ' Fixé
à 4 jours, il est conseillé de Ie porter à 8 jours pendant les 45

premiers jours de Ia culture. Chaque raie est alimentée Par 1

lipfrol aeUitant de O .4 à 0 . 5 t/s à partir d'un canal d'amenée. La
,.in d'eau disponible de I'ordre de LZ L/s permet I'irrigation
simultanée d'une trentaine de raies Par parcelle'

Ces directives ont étê bien acceptées par les exploitants. Par
contre la lut,te contre I t excès d t eau nécessite des précautions
souvent négl igées :

Ie planage est en voie de détérioration quand Ie type de
charrue proposé n'a pas été utilisé'

l t évacuation de I t excès d t eau en collat,ure est toui ours
déficiente, parfois par souci d t économie d t eau mais Ie plus
souvent par manque d t entretien des collatures. Les paysans
semblent ne vouloir réaliser aucune action d'améIioration ou
d'entretien d t un aménagement qui ne leur appartient Pas r ou
alors ne sont pas capables de storganiser Pour y parvenir.

par eontre, la culture sur biIIon ( déià connue) et la
nécessité d'une améI ioration fonc ière sont parfaitement Perçues
par les paysans.

3-4- Intensification des pratiques culturales.

pour la conduite des cultures, Ies paysans ont reçu des
conseils en matière de fertilisation, de protection des cultures
et d'utilisation de variétés anéIiorées. Tous Ies matérieIs 1

produits et semences ont été mis à Ieur disPositioD. Ces
pratiques, élaborées sur I t Unité Expérimentale de Cultures
ir"iguées de Lossa, ont, pernis I'obtention rapide de résultats
agronomigues satisfaisants .

LE SYSTEI.IE D'EXPLOITATION

1- t'unité de production faniliale

Sur Ie périnètre de SONA, l'échantillon étudié est constitué de



26 agriculteurs-chef d'exploitation. fls ont été sélectionnés à
Ia suite d t une enquête sociologique (21 , après avis des autorités
villageoises concernées. Ils sont sensés être représentatifs de
la population de Ia vallée du fleuve Niger.

La famille moyenne est composée de l0 personnes qui
représentent urre force de travail de 7.3 UTH pendant Ithivernage
et de 6.0 UTH pendant la saison sèche ( exode saisonnier 

'scolarisation ).

L ' explo i tat ion fami I iale se compose de :

environ 4 hectares de nil pluvial sur ctranrps dunaires;
0.6 hectares de rizière sur aménagement;
I ou 2 hectares ( SAU de 0.85 ou L.7 ha) de cultures

irriguées sur les terrassês.

Les rés uLtats présentés par La sui te ont été extra j ts cl'un sui vi
des expioitations pendant Jes 4 prenières campagnes cle cul,ture
menées par ,les paysans : hivernage 1987 et 1988 r saison sècàe
1987/88 et 1988/89 ( 3 ), Les valeurs présentées sottt des val.eurs
moyennes,

Z- Le système de culture. '

Sur les terrasses, I tassolement étant laissé à I'entière
ini tiative des paysana, la plus grande part est consacrée aux
cul tures vivrières qu' iIs connaissent déjà. Les interventions de
I'encadrement se limitent à la proposition de variétés améliorées
( immédiatement acceptées grace à I'exemple de Lossa ) et aux
corrse i I s agronomiques en culture . Les rendements obtenus sont
relativement satisfaisants compte tentr de Ieur faible niveau de
technicité initial.

ConcernanL Ie 'sysLèrrre de culture, or) peut troter qirel:

Ie sorgho représente Ia cé'réale de base du système de
culture. Il ntest que partiellement commercialisér une partie
étant reservée à Ia consommation famil iale en fonction des
performances des cultures dunaires de I tannée considérée.

la culture du niébé est très appréciée en hivernage et en
contre-saison pour ses fânes et les facilités de
commercialisation du grain, bien que Ies rendements soient
Iimités par une conduite approximative de Ia lutte
phytosani tai re ,

I t arachide et surtout le gombo
comme cultures de rente pendant I
saison sèche, c t est essentiellement
en vert 125 f par épi ) qui tient
maraichères restant Iinitées pa
sanitaires et les difficultés
renco nt rée s .

(180 f/kS) sont utilisés
t hivernage. Pendant Ia
la vente des épis de maÏs
ce role, les cultures

r Ies problèmes phyto-
de commercialisation



Tableau 11' 1 : Surfaces cultivées, rendements et productions des
exploitations

/ ---| | SAISON DES pLUIES i SAISON SECHE
I -;;;ffi;; i--;;;;:-r--il;;-î-;;;: i -;;;;:-;-;";;- l-;;;;:-

itxsAU)i (qx) i(tce) i(% sAU)i (qx) i(kg)

1NiéËét'oi ?7 i lt i::9 i :â i 1u i nlu
a"""iia"*2i to i zo ', 275 | *r | / i /
Gombo verti zz ! 60 : 1125 i / i / i /
Malsvert i / i / i / i 24 i 45 i 970

t | 'l^ | .l'lsec i / i / i / i / i 10 I *
romate i / | / i / : 5 i 300 i L275
oignon i / i / i / i 2 I 100 : 175
P. rerre- i t i / i / i 2 i 33 i 55

Divers*5i s i / | / i L2 i / i /

TOTAL i 100 i

' 1 r, *2 coques. *3 près de 10X ont été cultivés en*^ Élousses
pr"iière année avec des , rendements guasi -nuJsi 1'expérience ne
sera pas renouvelée. *1 le naïp est récoLté de préférence en
épis ierts, 7e reste en sec. *o en saison des pluiesi manioc,
toj", melon et en saison sèche : Patate dguce, aîachide, soiat
melorr t manioc , repousses spontanées , *u I4X de I'a sur f ace
cujtivée, mais 73X de la surface totaLe ( 4 parcelfes n'ayant Pas
ét,é cultivées ) .

g- perforuances du systèue de culture Comparaison avec le
système Cultures dunaires- Rizièr€s.

Les exploitants sont dans leur grande naiorité déià
attributaires d t une parcelte en rizière en conplément des champs
dunaires traditionnels. Ceci conduit à s t interroger sur les
performances comparées de chaque tyPe de production et les
motivations des Paysans.

3-1- Autosuffisance aliuentaire.

La production de I'exploitation famil iale
s'éleve pour une année moyenne à:

5 tonnes de paddy sur une surface de 0.6
culture avec maÎtrise totale de I t eau.
charges généralement Payées en nature t

restent disponibles pour I'alimentation

" hors terrasses "

Si
hectare en double

I t on retire les
ce sont 2650 kg gui

de Ia fanille (4 ).

1650 kg de mil sur une surface de 4 hectares (5).



Bien que la product ion de ni I so i t soumi se à une g rande
variabil ité interannuelle et qu'en général une bonne partie du
paddy soit commercial isée, Ies exploitations famil iales disposent
d'une bonne sécurité al imentaire.

3-2- Performances économiques

Les performances économiques des cultures dunaires seront
indiquées pour mémoire dans la mesure où elles sont exclusivement
consacrées à I ' aI imentat ion de Ia fami I le .

II ressort clairement que si les performances du système de
culture sont probantes pendant I'hivernage, eIles sont par contre
insuffisantes pendant la saison sèche. Par ailleursr les
résultats économiques des ri.zières et des terrasses sont tout à
f trit comparables. Cela reste trop f aible pour un systènre de
culture diversi fié, à priori plus performant.

Tableau n' 2 :
explo i t,at, ions .

Produit brut, charges et marges brutes des

! CULTURES i

I DUNAI RES I

RIZIERES 0. 6 ha
en Double culture

TERRASSES
tha

(Fcfa) lM.brute lP.brut lChargeslM.brutelP.brut !ChargeslM.brute

Saisonl
pluie:

I
I

83 o0o !

I
I

i232 oo0
I
I

oooir62 0oo
I
t

:70

000 000 000
I
I

i 30
I
I

is7
I
I

/ t, L27
Saison !

sèche i

I
I

i 1e2
I
I

i 17e
I
I

i 83

,ll
tl

000 i344 000:164 400
tl
tl

600 ! 35e oo0 i 167 000Année 000

3-3- Teups de travaux et réuunération du travail.

En moyenne, Ies exploitants consacrent à I'agriculture r toutes
spéculations confondues, 55X de Ieur potentiel de travail en
saison des pluies et 31.5% en saison sèche. Cela peut s'expliquer
par un potentiel de travail peut-être surévalué parce que toute
la force de travail ne peut être engaSée en permanence dans les
activités agricoles ( tâches ménagères, artisanst r activités
sociales, maladiês1 . . . ) .

II n'en reste pas moins vrai que Ia gestion en parallèle de 3

activités agricoles entraine une concurrence entre Ies
di fférentes cultures. La spéculation prioritaire reste le nil
pluvial dont la période de semis impose Ie calendrier cultural
des autres productions. Les paysans y emploient presque la moitié
des heures effectuées pendant Ithivernage.



Tableau n' g : Temps de travaux et rénunération du travail des
explo i t,at ions

/ -- ----\
i ! TEMPS DE TRAVAUX I REMUNERATION DU TRAVAIL 

i

- 
; ;- ;;; ;; ; 

- 
i ;;ffi; ;;ffiË;; ;; ; ; il;l;;ffi;;;;;;;;;;î ;; ;; ;;

etFcfa/h iouuarREsi I iDUNATRES: i

Saison des
Plu ies 2100 1080 40 150

Sai son
sèc he 1005 30 /

Annéee
2100 2085 2330 40 92

Mais iI faut surtout noter que si la rémunération du travail
est très attractive sur les terrasses pendant I t hivernage , les
paysans ne sont pas parvenus à une exploitation efficace pendant
Ia saison sèche.

CONCLUSION GENEBALE

Avec pour object,if 1a mise en valeur hydro-agricole des
terrasses du fleuve Niger par les paysans, noua avons mené dans
le cadre du périmètre de SONA des expérimentat,ions vi sant à
réduire les contraintes techniques proPrea à ce contexte.

Les améliorations apportées aux technigues de production sont
intervenues dans de nombreux dornaines : améI ioration f oncière t

préparation du sol , irrigation gravitaire en raie non bouchée t

fertilisation, défense des cultures, variétés anéliorées; e . . .
La diffusion de ces techniques a êté facilitée par Itexistence

d t expérimentations préalables menées sur I t UECI de Lossa et sur
1e -pe"imètre. Mais, bien que Ies observations soient
encourageantes après deux ans de culture I leur réelle adaptation
ne pourra être jugée qutà terme par leur utilisation volontaire
par les paysans, en I t absence de toute "motivation" extérieure.

Nous souhaitons surtout mettre I t accent sur les très gros
progrès réa} isés Eîrace à la chaine de culture attelée proPosée .

Elle est très bien adaptée aux objectifs poursuivis, même si
certains outils imposent une force de traction très élevée sur
les sols les plus lourds:

amélioration des caractéristiques du rnilieu par un labour
profond respectant Ia planeité initiale du milieu et Par Ia
fabrication de gros billons parfaitement parallèles;

77

intensification des pratiques agricoles;



maitrise de I'irrigation et de I'excès d'eau;

et diminution de la durée et de la pénibilité du travail

Si le matérieI végétat donne entièrement satisfaction aux
p&ysans pendant la saison des pluies, cette expérience nous a
permis de mettre I t accent sur des carences g rave s en contre-
saison. Les contraintes ne sont pas uniquenent techniques r dans
la mesure oir Ieur environnement aval ( commercial isation ) et
amont ( améIioration variét,ale ) ne leur Permet pas de tirer
partie de leur savoir-faire. Il est indispensable de promouvoir
un effort de recherche sur les systèmes de cultures irriguéest
avant que ne soient réalisés des investissements à grande
ectrelle.

Enfin, les moyennes traduisent mal Ia très grande diversité de
conportements, en particulier pendant la saison froide. Alors que
quelques exploitants ont interrompu les cultures de contre-saison
Ia deuxième année, d t autres, plus motivés, sont parvenus à des
performances encourageantes, Alors que leur sécurité alimentaire
est d t ores et déjà assurée, cela ne peut s t expl iquer que par la
r-echerctre dtune améIioration durable de leur niveau de vie.
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