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I NTRODUCT I ON

L'Of f i ce du Niger dans I es années L97 6-1979 étai t cons idéré
par la jeunesse conjme un état dans un "état"-
Cet "état" a connu de multiples mutations I es années
précédentes et I évolué à partir de 1992 dans un contexte de
1 ibéral isme écononique qui a susci té un I ibéral isme du prix du
paddy qui est fixé par le paysan (aujourd'hui fixé à tls F
CFA/Kg de paddy après la dévaluation du Franc CFA). Ce
changement engendrera, la diversification de la production et
a, poussé le paysan à faire d'autres spéculations (maralchage)
après la rîzi cul ture qui étai t la seul e cul ture autori sée vers
les années 1980 en Zone O.N. Suite à cette monoculture, les
so I s et I e sys tème hydraul ique ont subi une dégradat ion qui a
trouvé sa solution dans le cadre des réaménagements
(Réanénagenent ARPON 1982, Réaménagement FED I 99 I ) . C' es t
dans ce cadre de réaménagement que I e groupe Carl Bro
International/Asristudio dans I'exécution de son contrat
d'Assistance Technique au protramme de réhabilitation des
Grands Aménagements Hydro-Agricoles de l'Office du Niger et de
1'Of f ice Riz Ségou, a recruté un Stagiaire Agronotrl€, qui
devait travailler avec l'Expert en R/D en Zone du Uacina(O.N).

I - COÎIITEXTE DU POSTE

Le groupement Carl Bro International/Asristudio dans le cadre
de I ' exécut ion de son contrat d'Ass i s tance Technique au
protramme de réhabi I i tat ion des Grands Anénagements Hydro-
Agricoles de l'Office du Niter et 1'Office riz Ségou, sur
financement FED, a prévu la fornation de trois ingénieurs
dont un Agronome spécial i sé en phytopathologie, rizicul ture et
cul tures vivrières (voir annexe 1 ) .

Les tâches attribuées à I 'Agronome sont spécifiées dans les
termes de Référence (voir annexe l)
Le but de la formation était d'amener de jeunes Ingénieurs
nationaux déjà hautement qual ifiés à occuper des postes de
conception au sein d'entreprises tel les que : Bureaux
d'études, Organismes internationaux ou ONG, Firmes
industriel les ou ssmm€rciales, Projet d qAssistance Technique,
Consul tant privé . . .
Le Stagiaire au cours de la formation devra acquérir le
prof i I "d'Expert " dans sa part i e.
Contrairement à la pensée de certains agents nationaux, il ne
s'agit pas seulement au Stagiaire d'acquérir des connaissances
techniques supplémentaires, mais plutôt il doit être capable
d'ut i I i ser son savoir avec méthode, et espri t de synthèse dans
un milieu donné dont tous les éléments auront été pris en
compte après une analyse rigoureuse . . .

"L'Expert Stagiaire" devrait être capable d'émettre un
diagnostic sur une situation et de proposer des solutions
pour 1'améliorer si besoin est dans le domaine cible.
Afin d'atteindre ces objectifs "L'Expert Stagiaire" était
logé au village de Kokry (22 km de Kolongotomo) auprès de
I 'Expert en R/D.
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2. CADRE D' I T{TERUEI{TI OI{

zone d'intervention : zone du ldacina (o.N)

,,L'Expert Stagiaire" de commun accord avec 1 'Expert en R/D est
intervenu dani les 43 vi I lages du secteur de kolongotomo -

Cette intervention se rêalisait en collaboration avec le Chef
Secteur (O.N) , âu jourd'hui Chef Service Consei I Rural, le Chef
de la Vuigarir"tiàn et Ies consei l lers Agricoles (O-N) - Les
domaines d'intervention s'articulaient sur :

La connaissance du mi 1 ieu, des producteurs atricoles, leurs
techniques culturales et les solutions à proposer-

La créat i on du Po i nt d ' aPPu i de KaYo
s truc tures techniques .

avec toutes ses

La participation à I 'établ issement des protocoles d'essai
de 1'I-E.R et la R/D.

L,installation et le suivi des essais en milieu paysan et en
s tat i on avec I e personne I R/D -

Les observations entomologiques et phytopatholotiques dans
la Zone.

L'élaboration de
rizi cul ture.

f i ches techniques en maral chage et en

L'interprêtation des résultats d'essai tant en tiziculture
qu' en rrr"ichage, ains i que I ' interprétat ion des enquêtes
éffectuées sur ài fférents problèmes et contraintes se posant
aux fami I les paysannes du Macina dans I e domaine agricole -

La participation à la gestion financière du budget de la
R/D.

Le test de nouveaux produits phytopharmaceutiques-

La col laboration avec d'autres structures externes opérant
dans le même cadre de développement de 1'o.N.

3. BILAI{ DU STAGE

De commun accord avec 1 'Expert en R/D dix hui t ( l8)
protocoles d'essais ont été établis. Parni ces protocoles

"i* 
(6) en riziculture, huit (8) en maralchage, deux (2) pour

les 
-piantes fourragères, deux (2') pour la bourgoutière- Dix

( l0) ii"hes ont êtê élaborées huit (8) en maralchage et deux
iZ)- ..t rizicul ture. Ces f iches ont êté ef f ectivement élaborées
suite au diagnostic des cas de maladies généralement observés
en Zone du Macina.

Quatre (4) publ i cat ions dont :

Le rôle des fsmmes dans le repiquage du riz-
L' es sai de Gal lant Super en mi I i eu paysan.
L,essai variétal de riz à la Ferme de Kayo.
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L' é tude sur I e maraî chage dans I a zone du Mac ina .

Le receui I de fiches techniques en maraÎchage -

L'un des acqui s du stage es t auss i la mi se au point du
tourteau de bourgou qui doit être I'objet d'une étude
approfondie. En maralchage nous pouvons citer le cas des
nô,lrel les variétés de tomate BOA, de poivron VIDI et de
I'aubergine AVAN gui ont beaucoup impressionné les maralchères
de la Zone, suite à leur visite au Jardin Expérimental à
Kokry. En mécanisation agricole, 1e motoculteur Thaîlandais
(A.A.M.A) a étê largement approuvé q.ar les exploitants, suite
aux démonstrations de labour, de puddlage et de nivelage des
parce 1 I es rizi co I es à Kayo .

En fin l'essai var iétal riz de la campagne L993/1994 qui
a suscité le besoin en semences de nouvel les variétés par les
A.V de la Zone du Hacina (O.N).

4. ACTI VI TES DU STAGE

4.1 Connaissanee du milieu

La connaissance du milieu est une des conditions de réussite
de la formation. En un premier temps 1'Expert en R/D m'a
présenté aux responsables, aux consei I lers agricoles
animatrices de la Zone, ainsi qu'aux administrateurs de
1'arrondissement de Kolongotomo. Ensuite ce ftt une visite de
toute la Zone du village de Saboula au cercle de Macina. Le
Stagiaire a mené des enquêtes de contact au niveau de
plusieurs villages pour se famitiariser aux conditions de vie
des paysans, €t en même temps dégager des éléments qui ont
servi de base aux autres enquêtes plus élaborées. Il
s'ati ssai t de :

L'enquête sur les Tons et Clubs des Femmes repiqueuses.
L'enquête sur le maralchage en Zone du Macina-
L'enquête sur les problèmes de la culture rizicole.

4.2 Calendrier Agricole comparatif des producteurs

But de I'enquête : Connaitre le calendrier agricole réel des
producteurs ces dernières années en Zone du Hacina, êo
s'inspirant des calendriers agricoles déià existant à l'Of f ice
du Niter (voir annexe 2).
Selon les résultats des enquêtes en milieu paysan nous n'avons
pas constaté un grand changement du calendrier rizicole (voir
annexe 3) . Par ai I leurs le calendrier proposé par la R/D
(annexe 4) fai t cas d'un seul désherbage (avantage du
motoculteur Thai) .
Contrairement au calendrier atricole en maralchage (annexe 5),
la R/D ne recommande pas du tout le semis du Gombo en
période fralche (Novembre-Janvier), suite au avortement des
fruits au Jardin Expérimental à Kokry.

4.3 Conception des fiches d'enquête avec le Staqiaire Aqro-
Economiste

Dans les vi I lages de la zone réaménagée FED, le Stagiaire
Atronome a participé au concept des fiches d'enquête sur
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I 'étude des cotts de product ion du riz au Macina.

4.4 Etude sur les débouchés et commercialisation des prpiuiLs
aqricoles

L'étude sur le maraîchage de la R/D en fait cas (voir annexe
6) . En ce qui concerne les bottes de pai I le de riz, el les sont
vendues sur place (Vi 1 lages de Kokry, Bamako-Coura, Ségou-
Coura et de Sansanding) aux paysans à raison de 150 F CFA
1'unité. Quand au riz, les marchés d'approvisionnement et
d'écoulement restent les mêmes que pour le maralchage. La
seule différence est que dans la Zone existe une Rizerie qui
peut acheter le riz paddy des A.V. En campagne 1993/L994 la
Rizerie Autonome de Kolongotomo a acheté 29OO T de paddy aux
exploitants. Après la dévaluation le prix du riz décortiqué
oscille entre 160 F CFA 165 F CFA/KS sur les marchés de
Bolibana, Kokry pour la variété BG-90 et pour la Gambiaka l7O-
175 F CFA/Kg. Le riz paddy est vendu à 110 115 F CFA/Kg par
1es exploitants (Janvier 1995).

4.5 Création du point d'appui de Kayo

L'Expert en R/D tenait au fait que je puisse participer à
t out es les actions tant atronomiques, techniques,
administratives et autres afin de peaufiner en deux (2) ans
I'expérience qui me manquait. C'est conme cela que le
Stagiaire a participé aux travaux d'installation du Point
d'Appui depuis l'élaboration du contrat de réaménagement des
bureaux, jusqu'à la réception définitive avec le Tâcheron
(Entrepreneur) .

4.6 Etablissement des protoeoles d'essai avec I'I.E.R

Le Stagiaire a participé à toutes les rencontres, séminaires
f. E.R et R/D. I1 a assisté aussi à I 'élaboration des deux
(2) conventions de col laboration I.E.R, Of f ice du Niger
(Financement FED) sur 1e Test phosphato-potassique en Zone du
Mac ina.

4.7 Essai en Station

4.7 . I Essai Variétal à la Ferme de Kays

t Un rapport a êtê rédigé avec l'Expert en R/D sur l'essai
variétal riz campagne 1993/1994 et le service conseil rural de
la Zone a fait ses observations qui ont êtê prises en compte
pour la campagne de cette année. Pour confirmer ou infirmer
les résultats, 1'essai a êté reconduit en campatne 1994/1995.

But de 1 'essai : Déterminer I e comportement des nouvel les
variétés de riz par rapport à La virose (naladie du Riz) en
Zone du Mac i na (O. N) .

En campagne 1993/1994 trois nouvel les variétés de riz plus La
variété témoin BG-90-2 ont été mises en compétition. Il
s'atissait de :

BG-90-2 (témoin)

t
I
I
I
t
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Bouaké- I 8 9
Kogoni-89-l
TNI

Notons que 1a TNI (variété de
mise en compétition suite
vultarisation de la Zone.

Ouelques résultats de I'essai

sai son et contre-sai son) a êté
à la demande du Chef de

Influence variétale sur la croissance du riz

I L'inportance du tallage est sous le dépendance de très
! nombreux facteurs et parmi ces facteurs existe le facteur

variétal.
Sur nos essais ( 1993/1994) implantés à la Ferme de Kayo sur
des sols Danga, nous avons constaté une influence variétale
sur les processus de croissance des plantes. Comme par exemple
f influence variétale sur le nombre de tal les aux différentes
phases végétatives du riz (Fie-l ) . Au stade du tal late la
Bouaké-189 comptai t en moyenne I 9 tal les contre 6 tal les de la
variété Kogoni 89-1. Cette même tendance s'est maintenue au
stade de la montaison avec toujours 19 tal les pour la Bouaké-
189 et 16 tal les pour la Kogoni-8g-l .

A la floraison nous avons constaté une augmentation du nombre
de talles de la variété BG-90-2 de I l, I I . Cette augmentation
expligue la spécificité de cette variété, qui accroit le
nombre de talles après le second apport d'urée au moment de la
montaison. Le nombre de tal les de Bouaké-189 et TNr reste
constant. Par contre avec 1a Kogoni-89-1, 1e nombre dininue de
6,3 A . Ceci s'expl ique par la formation des organes
reproductifs de la variété par rapport aux organes végétatifs.
Cette tendance s'accentue à la maturi té lai teuse avec presque
toutes I es vari étés . Effect ivement à ce s tade s ' effectue un
mouvement physiologique des éléments nutritifs des tiges, des
f eui I les vers la panicule et par conséquent dininue le nombre
de tal I es (organe végétat i f) .

Ainsi nous constatons gue la variété Bouaké-189 et BG-9O-2 ont
un bon tallage par rapport à Ia TNr et la Kogoni-89-l. (Nous
avons remarqué une liaison positive entre le nombre de talles
et le rendement r = 0,99).
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En analysant les données de la FiS-2 nous avons remarqué qu'au
moment du tal lage les plantes des différentes variétés de tiz
avaient à peu près la même hauteur. Ce n'est qu'à partir du
stade {e floraison qu'une différence commence à se faire
remarquer, surtout entre la Bouaké-189 et La variété BG-90-2
qui eiait le ténoin. Cette tendance s'est maintenue jusqu'à Ia
maturité laiteuse et relevait une différence de L7 em en
faveur de Bouaké- 189.

Ainsi nous pensons que Ia croissance intensive de la Plante de
riz est un facteur important. C'est de lui que déPend Ie degré
de fésistance du r:-z à la verse, à Ia photopériode ' aux
maladies et aux insectes. Selon I'avis de quelques sonmités en
la matière la hauteur du tiz est en interdépendance avec sa
productivité.

En campagne 1994/1995, suite à une demande adressée au Chef de
Proj et Ri z lrrigué (Niono) , nous avons reçu en plus des troi s

nouvel les variétés, la variété Kogoni-g1-l . La Ganbiaka a été
mise en compétition pour diversifier les choix du paysan-
Voir le planning et le schéma d' irrigat ion (annexe 7) -

Contrairemént à la campatne t993/1994 à la phase de floraison
le témoin BG-90-2 n'avait que I talles, Bouaké-189 et Kogoni-
89-1 n'avaient que l0 talles. La Kogoni-g1-l et la Gambiaka
eux auss i n'avaient que I tal les .

Dès cette phase on pouvai t imaginer les résul tats du rendement
de la campagne qui n'ont pas été fameux. Les causes de ce
rendement iont mul t iples et trouvent leurs expl ications dans
I e chapi tre observat i ons phytopatho 1 og iques -



Tableau rle rendement des es sai s Ri z de Kayo

Productivi té des variétés de ri z

Variétés Carré de suivi ( lm" )
F/n,P

Rep i quag e

Ligne (corde)
T /ha

Foule
T lha

1993 1994 1993 t99 4 I 993 199 4

BG-90-2 700 340 I,07 3 ,12 6,86 1,94

Bouaké-189 s50 42s 7,95 4,01 6,l5 6,00

Kogon i -89 600 450 6 ,97 3,35 r8,50 r ,77

TNl 700 6 ,91 5,80

Kogoni-91 300 2 ,50 2,55

Gamb i aka 3s0 3 ,26 2,0B
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I
I En campagne lgg3/lgg4 le rendement de la Bouaké-189 et la BG-
r 9O-2 (ténoirr) était à peu près le nêne. Par cottre en

1994/ 1995 , nous avons cons taté une dininut ion du rendement
d'une (I) tonne de la variété témoin (BG-')O-Z) par rapport à
ln Bouaké-189 en repiquage en ligne et ;1 1a corde. Au
repiquage en f oule cet écart étai t de 4,06 T/ha. La variété
Bouaké-lBg a êté la plus product ive tant au repiquage en l itne
à 1a corde, qu ' au repiquage en fou1e. El 1e pourra être
recommandée en attendant qu'une solutiorr soit trouvée par les
chercheurs sur 1a lutte contre la virose.'

4-7-Z Essai des plante_s _Lotrrragères

Suite à une de'mande de la Coopérative des éleveurs n 1e
Stagiaire et son maître de stage ont effectué une mission à
I 'ODEM (Mopt i ) dans 1t: but de trouver rles semences de plantes
fourragères.

Les object if s ri atteindre étaient de déterminer 1e
comp()rtement de ces pl antes f ourragères en Zone du Mac ina.

DoliqUq Hiqhworth
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Essai d'implantation de plantes fourragères au Jardin
ExpÉrimental de Kokry

Rendement des plantes fourragères en Zone du Hacina

Trai tement Rendement T /ha

Mat i ère verte Mat i ère sèche

I Siratro 66 ll

Stylosanthès Hamata 42 ,5 9,5I Dol ique Highworth t27 14 ,4

I

t
I
T
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I
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t

Andropogon Gayanus 72 21 ,9

La dol ique est plus productive en matière verte, le
stylosanthès est le moins product i f et ceci s 'expl ique par
I 'aspect morphologique de la plante qui n'a ni des feui I les
larges, ni des tiges robustes. Le siratro et I'andropogon
produi sent respect ivement 66 t/ha, 72 t/h.a.

En matière sèche, le stylosanthès reste toujours le moins
productif. L' andropogon qui de fait appartient à la fanille
des graminées, reste plus productif que les autres plantes de
la fami I le des papi I ionacées. La dol ique a pour autant donné
un rendement de 14,4 t/ha de matière sèche.

Ces plantes peuvent rentrer dans un assolement rotation riz
afin de palier à la déeradation du sol et de développer
l'embouche bovine (une étude à faire).
4.7 .3. Essal de nouvelles variétés de culture maralchère au

Jardin Expérimental

Comme nouvelles variétés nous avons : la Tomate Boa, le
Poivron Vidi, 1'Aubergine Avan.

Productivi té des nouvel les variétés en zone du llacina
(Canparne 1993/ 1994)

Spéculation Variété Product i on
moyenne, Kg/5n2

Augmentat i on

Kgl5m2

ROTA 78,5
Tomat e

I BOA 89 ,2 lo,7 13,6

BLACK BEAUTYT l4 r'l

I Auberg i ne
AVAN 34 ,6

t Variêté témoin

29,9

19 ,9 135,3

I Po i vron VIDI

I
I

1/lLL
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Les trois nouvel les variétés ont donné des bons rendements. La
IIOA a été appréciée pirr les maraîchères de la zone. Le poivron
VIDI étai t demanclé sur le marché de SEGOU pour sa f orme et son
volume.

Le Stagiaire pense gue
d'une vulgarisation.

ces vari étés doivent faire I 'obi et

Pour lrr campagne 94/95 trois essais variétaux sont implantés
au Jardin Expérimental . I1 s'agit des nollvelles variétés de
tomate : BOA, CALINAGO, CARACOLI et ROMA ( ténoin) , de carot te:
DEMI-LONGUE NANTAISE, TOUCHOII, AMAZONIA et la LONGUE-NANÏAISE
(témoin) et de chou : KK-CROSS, MASCOTTE, SAVANA CROSS et le
MARCHE de COPENHAGUE (témoin).

L'ariété de Tomate Roma

ariÉtÉ de Tomate Boa

4 .7 ,4 . Essai en maral ch Age

Tableau N" 1

Dosagg opt imum -de--fumfer : VariétÉ chou KK cross

I Traitement P roduc t i on moyenne , Kg/5m2 Augmentat i on

KB/ Smz

I Sans fumi er ( témoin) 23,g

Funr i er ')OT /ha 27 ,B 3,9 l6

I
32 ,3Fumi er 41JT lha 8,4 35

l3

I
I
I
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En analysant les données
dose de 40t/ha de frtmier
35r
Un es sai es t en cours af in
20-30 et 40 t/ha.

du t ab 1 eau N' I nous frensons gue la
augmente la production de choux de

d'affiner la dose optimale entre

Tableau N" 2

DensitÉ des plants : Variété Laitue Blonde de Paris

Tra i t ement

(Repiquage)

Product ion moyenne , kg/Smz Augmentat i on

kglSnzI
En foule (temoirr) 50,3I 24En ligne 20x20 cm 62 ,8 l2 ,5

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

En I igne 35x35 cm 40,0

Les l)arce I l es repiquées avec un é,cattement de 2Ox2O cm donnent
un borr rendement et peut augmenter la . product i on de 24 %

Il est à noter que les plants repiqués à un êcartement de
35x35 cm donnent des pommes impress ionrrantes par la f orme et
par le poids, mais non pas au rendement total. En moyenne une
pomme de laitue peut atteindre 28 cm de hauteur, 40 cm de
diamètre et peut peser 1 ,5 ks et plus.

Bloc d'essai : DensitÉ des plants Laitue Blonde de Paris

14
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4.8 . Essai en mi I ieu paysan

Es sai de Gal I ant Super

Déterminer la dose optimale du Gallant Super pour la
lutte contre 1e diga (Oriza Longistaminata).
Selon nos résuttats La dose de 2L/ha pourra être
recommandée en Zone du l,Iacilra.

sélectionné (ODEM) dans un fala de
la grosse vanne Avio (SATOM) .

suivi l'évolution des plants jusqu'à
de bourgou au mètre carré (1m') est

4.8.1.

But :

fiÀirÀ',,t

f'.i

Lchanti IIon de Gal lant super et co.mptaqe des plgnts de
diga par un pavsan

4 .8.2. Essai de la boureout i ère

But : Semer du bourgou
Kokry et à Kolongo près de
A Kokry, 1e Stagiaire a
la floraison. La densité
de 2OO plants.
Au début de la floraison les boeufs du village de Kokry et de
Bamako-coura ont brouté I'herbe (bourgou) et ont laissé le
diga. Donc il est un fait les animaux consomment de préférence
le bourgou conme plante fourragère. Contrairement à la Zone de
Retai I (Niorrc,) 1e bourgou pousse bien en Zone du Macina
(annexe 8) .

4.8.3. Essai de notrvelles variétés de riz
En contre-saison la variété TNI a été essayée en ni I ieu paysan
sur des superficies réel les ( I ha et plus) . Des paysans ont pu
obtenir 6T/ha (Ouahigouya Kokry Camp). Notons que la TNI
c'ommunément appelée par les exploitants "Tenen" a été
appréciée en Zone du Macina sui te aux résul tats'de I 'essai
variétaL riz R/D 1993/1994.
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4.8.4. Essai variétal Projet Riz frrieué Niono

Le Stagiaire a participé à l'installation
Riz (I.E.R. ) aux vi l lages de Saboula et
Résu I tat s en annexe 9 .

de l'essai variétal
Kokry. Protocole et

4.9. Enquêtes

4.9.1. L'enquête sur les Tons et clubs des femmes

Suite à une conversation avec les femmes repiqueuses du Ton de
Kokry-Colon et en col laboration avec un. enquêteur originaire
de Kokry, une premi ère enquête approfondi e s ' es t fai te en
Avri I sur les Tons et les Clubs des 6 vi I lages entourant
Kokry.
Un premier rapport a été rédigé- En vu des premiers résultats,
l'enquête a été élargie à la totalité des 43 villages de la
Zone du ldacina. Un quest ionnaire a êtê élaboré et dépoui I lé.
Le rapport est disponible à la R/D.

Avec les activités des Tons des femmes repiqueuses en période
d'hivernate, le Stagiaire s'est rendu sur 1e terrain pour
mieux s'imprégner de la qualité du travail et en même temps
pour poser des questions, pour mieux affiner les
quest ionnaires de 1a Recherc}re/Développement . I I en ressort
qu'une question doit être reposée, elle est la suivante :
"Quelles sont vos suttestions et solutions préconisées pour
1'utilisation de ces fonds". Les femmes ont fait des
propositions concrètes qui semblent logiques et intéressantes.
Certes, elles gardent I'aspect folklorique même en faisant le
repiquage, mai s certaines pensent à I 'aspect économique
(investissement) du surplus des fonds restant.

En conclus ion cet aspect fai t I 'obj et d'une autre étude
d'encadrement des Tons. El les participeront à leur propre
épanouissement : par exemple clôturer I eurs parce I I es
maralchères réaménagées par le Projet ARPON ou FED, ou acheter
des semences en grande quantité (bolte de 500 g) qui
revi ennent mo ins chères que I es bo I tes de I 00 g ou I es sachets
(Etude à voir avec 1a Section Femme et Développement de
I'Office du Niger) .

4 -9 .2 - L' enouête sur I es bourqout i ères

L'enquête sur les bourgoutières ou emprunts du llacina (annexe
8 ) a suscité une étude sur la méthodologie d'extraction de la
nélasse, et la propos i t ion de solut ion au manque d'al iment
bétail en Zone du Macina.

l.léthodologie d'extraction amél iorée de la mélasse de bourgou et
Ia mise au point du "Tourteau de Bourgou"

Le manque d'al iment bétai I a été suggéré à I 'équipe R/D lors
de I 'enquête pré I iminai re sur Ia probl émat ique de la
riziculture et lors de nos rencontres avec la Coopérative des
éleveurs de Kokry en L993. C'est suite à cette demande et
tenant compte du programme de la R/D que [e Stagiaire s'est
intéressé à la fi I ière bourgoutière en Zone du Macina. A
1 'arrivée de la nouvel le équipe (O.N) I 'accent a été mis sur
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cette filière à la demande de la zone qui a reçu une copieI'enquête préliminaire sur les bourgoriier." ou emprunts
Mac i na , pour avi s et sugges t i ons .

En 1994 le stagiaire a proposé des solutions pour répondre àcette requête:

La méthodologie d'extraction qui consistait a avoir Z petitsseaux en plas t ique dont I 'un es t perforé et contenai t lestiges broyées de bourgou retenues pàr une toi le souple typecompresse médicale. L'extraction de la nélasse se fait aumoyen de I ' eau versée sur I es t iges broyées , qui parfiltration donne un ius brunâtre. Cet extrait distitlédonnera un résidus noirâtre (appelé mélasse).
Le but de cet te étude es t de trouver un nouveau produi tpouvant servir d'al iment pour bétai I et de complenent à lapai I le de riz- Moins cotteux pour les boeufs de labour quiselon 1 'analyse du stagiaire eit certainement un des facteursd'augmentat ion du rendement.
"Avec une mâuvai se préparat i on du so l , et une sousalimentation du bétail de tràit, on ne pourra que s,attendre àun f aibl e rendement de riz,, .
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La mise au point du

Le stagiaire a fait
qui pourra servi r
CMDT. Ce tourteau est
du son de riz. I1 est
être approfondie avec

de Bourgou"

point du "tourteau de bourgou"
bétail conme le tourteau de la
mélasse de bourgou nélangée à
que cette mise au Point doit

spécialistes.

"Tourteau

la mise au
d'al iment
à trase de
à noter

d'autres
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Un
du

schéma pour I 'uti I isation du bourgou et les sous Produits
riz est proposé par le Stagiaire.

Schéma pour I'utilisation du Bourgou et les
sous-produits du ri-z

;il;;il;;-l
-t---------l- I

Bourgoutière

Paille de riz
(botte)

Bottes de

::ï:::____

Farine basse
de riz

tlélasse de
bourgou

Ce schéma pourralt servir aux exploitants s'intéressant à
I 'embouche bovine.

t9
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4.9.3 Enquête sur la bottel.euse en Zone du Macina

Le problème de Ia divagati"on des animaux a attiré spécialement
I 'attention de la recherche. 11 faut essayer de prévoir la
conservat ion des pai I les de riz. Airrs i , troi s paysans ont été
contactés possédant des botteleuses de 1'A.A.M.A (Niono), Ces
contacts ont permi s de faire une étude sur la botteleuse en
Zone du Macina (annexe 10) .

15'l!
;1,$':

Botteleuse et bottes de bourqou

L'un des objectifs de cette étude est de mettre fin aux
incendies des pai 1 les de riz et permettre aux paysans de faire
de la stabulation des animaux, protéger 1e réseau hydraulique,
I ' envi ronnement .

De cette stabulation 1e paysan peut trouver du fumier en
quantité dont i1 a fort besoin pour ses champs.
Il peut auss i f aire cle I 'embouche bovine dans la Zone après la
dévaluation du franc CFA (Diversification de revenu pour le
paysan et déveloplrement d'une Zone) .

4.9.4 Enquête strr 1e maraîchage

Le Stagiaire a participé à I'élaboration du rapport sur le
maraîchage et a proposé la rédaction d'un avenant au rapport
faisant ressortir, toutes les techniques culturales utilisées
par 1e paysan et par conséquent recommander les nouvel les
techniques appl iquées au Jardin Expérimental. La méthodologie
d' enquête et I ' échant i I lonnage a été conçu avec I 'Expert en
R/D et 1e consei I rural O.N. (annexe l4-15) . La version
définitive de ce rapport est disponible. Le but visé était de
dépoui I I er la probl émat ique en maraî chage en Zone du Macina.

20
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I Quelques résul tats de I 'enquête

Superficies et prgluçtiln.S

Secteurs Spéculat i on t*ifiâTt" hoduction
(r)

Rerdenent
T/h^

Rerdement
Référence

(Tltta)I
Kolor€o

Echalot te
Pinent
&rbergine

13,39
11,[5
0,15

123,N
57 ,41

I ,80

9,21
5, 15

12,o

25
t0

Sous-total 24,69

Laf iala

Echalotte
Pinent
Gmbo
Pme de terre
I^aitue
Chou
Aubergine

88,40
28,76
2,23
2,O
3,78
3,89
o,67

275,67
43,680
l5, 100
3,6(X)

:

3,12
I ,6{X)
6,77
I ,300

25
l0

Production
non évaluée
autrconsm
mation

129,7Sous-total

I
I
t
I
t
I
t

Kayo
Echalotte
Pinent

29,64
17 ,36

2 10,04
49,60

7 ,O9
2,86

25
t0

Sous-total 47 ,O

Kokry
Echalotte
Pinent
ïoaate
Divers

22,85
13,71
4,57
4,57

489,65
135,93
62,00

21,43
9,9(X)

13,600

25
l0

non évalués

Sous-total 45,7

247 ,O9Total général

o

Èrs
C
qJ

c

Ë10
q.J

g

(

I
I
t
I
I
t
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I
I

FiG-3 : Rendements moyens de l'échalotte par Secteur, T.ha
(1ss3/1ss4)

Secteurs

2r

Moyen
Zone

Kolongo Lafiala Kayo Kokry Standard
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Parmi toutes les spéculat ions, I 'échalotte occupe la première
place tant sur le plan production, que sur le plan superficie
dans tous les secteurs de la Zone.

Dans le secteur de Lafiala 88,40 ha de superficie sont
I occupées par l'échalotte, par contre à Kokry cette superficie
I se chiffre à 22,8s ha. Cependant la production à Kokry est

supérieure à celle de Lafiala de 213,98 T soit un pourcentage
de 43 ,7 A Cec i pourra i t s'expl iquer par f imPact de
I ' encadrement , à travers des ac t i on menées au Jardin
Expérimental par le proj.et ARPON (2) dans ce secteur qui a
donné un image de marque au maraîchage. On peut dire aussi que
dans ces vi I lages , I es maraî chères se sont beaucoup
spécialisées en culture d'échalotte. Tel est le cas du village
de Bamako-Coura, Medine, Nara etc
Pour le rendement (FiS 3) nous avons constaté la même carte,
le secteur de Kokry en campagne 1993/1994 avait le meilleur
rendement 2l ,43 T /ha -

A notre avis la culture d'échalotte doit être encourasée en
tenant compte des nouvel les méthodes de conserve du orodui t
sous toutes ses formes -

La culture est prometteuse, le kilo au mois de Janvier 1995,
oscillait entre I25 F CFA et 165 F CFA par rapport à 70 75 F
CFA avant la dévaluation.

4 - 10 Eneadrement

Depuis le mois de Juin 1993 une équipe d'enquêteurs (4) a êtê
recruté. Avec I 'Expert en R/D nous avons élaboré une
méthodologie d'approche et d' introduct ion en mi I ieu paysan
pour les enquêtes. En même temps la zone a êtê repartie en
quatre secteurs pour faci I i ter 1es déplacements et les
contacts avec 1a population paysanne (annexe 8-9) -

Des visites de terrain ont eu lieu avec ses enquêteurs pour
mieux connal tre 1 'effet des nouvel les techniques dans le monde
rural.
Le statiaire a entre autre fai t le compte rendu de I'essai
variétal riz aux agents R/D pour leur expl iquer les techniques
agricoles à appliquer afin d'avoir un bon rendement du riz. En
suite le Stagiaire a donné des informations aux différents
agents travai I lant dans la Zone sur les symptômes des maladies
des cul tures prat iquées dans la Zone.

4. 1 1 Observations phvtopatholoqiques et entomoloqiques

Phytopathologie :

Riziculture

Le Stagiaire en 1993/L994 a remarqué I'apparition de la virose
sur 1'essai variétal R/D (t lnt ). La variété attaquée était la
BG-90-2 (annexe tl). En campagne 1994/1995 des cas de maladies
ont êtê cons tatés sur l es parce l l es r izi co l es d'un paysan de
Bamako-Coura (t lmz x 4 = 4mz ). Le Stagiaire a suivi
1 'évolution de 1a maladie, les symptômes sont ceux de la
virose sur BG-90-2- A Darsalam, Goulan-Coura, Medine nous
avons constaté des cas de piriculariose.
A Kayo, sur I'essai variétal R/D, le Stagiaire a constaté
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l'apparition
paniculaire.
piriculariose

d'une maladie à la
Les parcel les contrôlées

(;rnnere 12) .

phase de I'initiatiorr
ont ôté attaquées par la

Virose du riz : _Uarié!é_LG 9A-z

Piriculariose du riz : Vef@
Mara I chage

A oula, Kayo et Kokry, nous arvons constaté des maladies sur latomate - Les plus fréquentes étaient la Septoriose et

'1 A!'+
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I 'Al ternariose. A Kossouka cht'z un "maraîcher pi lote" nous
avons remarqué la cladosporiose sur les feui 1 les de tomate.

Au jardin expérimental: Deux cas de maladie ont attiré
1'attention du stagiaire. Il s'agissait de La pourriture du
col let et de I 'Al ternariose de la pomme de terre.
Lq_mildio_u ou ohytophtore est la maladi.e de tomate la plus
fréquente en Zone du_Macinq.

Cas de Phyteph_tolre

Errl omologie :

Mara î chag e

Gnenilfes causant Oe qâts dans la Zone

25
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Des cas d'attaque de cheni I les au vi I I age de Kayo-Oues t ont
êté signalés à la R/D. Une visite de terrain, nous a permis de
I ' ident i f i er. C' étai t 1e Sphinx de la patate douce (Agrius
convolvul i ) devant plus de 10 femmes (maraîchères) et du
responsable du jardin expérimental, un test du nouveau produit
pyrical-4gg de DowElanco a eu 1 ieu sur une superficie de 356
mt au dosate de 80 mll 15 I d' eau soi t 54 ml pour l0 ml
(pulvérisatéur de 5l x 2). Le produit s'avererait efficace-

4.I2. Diaqnostic de certains problèmes en riziculture

4.12.r

Le plus souvent les paysans et agents de terrain, confondent
le manque d'azote à des cas de naladies dus à des bactêties,
champignons ou virus. A cet effet le stagiaire a fait des
visitei sur le terrain dans les parcel les de contre-saison
pour mieux s'imprégner du problème. La visite a eu lieu à
N' Zi rakoro , Nams ituio , Oul a , Loutan-coura , Saboula. Presque
partout nous avons constaté les mêmes symptômes : jaunissement
âur feuilles qui se traduit par un manque d'azote ou un apport
tardi f d'urée.

Ce facteur pourrait avoir un effet négatif sur le rendement du
riz de contre-saison. A ce sujet 1e stagiaire reconmande' une
bonne conduite des pépinières et une léeère augmentation du
dosage d'engrais (urée) afin de respecter la durée (21 25 i)
des plants au niveau de la pépinière. Une théorie est en
cours pour essayer de résoudre ce problème. Cette théorie est
basée sur I 'apport de funure organique au niveau de la
pépinière sous une lame d'eau afin de garder au niveau du sol
tnâ tenpérature supérieure à 1a température de I'air-

Fumier de
chèvre

Apport de fumier.

ac de

e
Résultat : Auqrncntotion dc la tcmpélature.

-

Plants plu* vigoureu:(-

1{.
-:. r-.1
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4 " 12.2. Le cas des cypÉrus (acjventiC-qs- dl-!-liz)

En Zone Office du Niger et particul ièrement en Zone du Macina,
1e Cypérus iria (N'Djogon) était considéré comme une arlventice
inof f ens ive, mai s i I nous f aut reconnaî tre r1u'au j ourd'hui
certains paysans notamment de Ouahigouya, Saboula conmencent à
à se plaindre de I'effet néfaste rle cette plante sur le
développement du riz (anne:ie 13).

ll:r,.-

Paqçel le rizicole après dÉ.s-herbage ma@péru.s

Suite à 1a dr-.mande de quelques paysirns, 1e stagiaire a mené ttn
test de Turflon et cle Tordon sur les cypérus (adventices du
riz). Le but du test était de déterminer I'efficacité de ces
produits. Le Turflon devrait être appliqué à la dose de 2,5
litres/hectare et 1e Tordon à 2 litres/hectare.
Les résultats du test figurent sur la (Fie 4 p 28).

Ainsi 1e Turflon pourra éventuellemr:nt être recommandé pour
lutter contre les cypérus en Zone du M;rcina (O.N.).

4 . 13 . Gestion AdministfëliYe-e-uineqci-Ère

Le Stagiaire n'était pas seulement le technicien Agronome, il
a participé activement à la gestion administrative et
financière du Point d'Appui de Kayo. I1 a appris le principe
de 1'é13|roration des budgets de la R/D, f inancemertt FED, êt a
compris 1e circuit bancaire (tsNDA).

A deux reprises 1e stagirrire a assuré I'intérim de 1'Expert
R/D sous la supervision de I'Expert en Promotion Rurale, du 14
Juillet au 31 Aott 1993 et du 20 Avril au ler .fuin 1994.

h/;
T;1,,'itr
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RELAT I OilS _EXTER r EURES

Dans le cadre de la col laboration en Recherche, le stagiaire a
rencontré des missions de 1'IER pour une séance de travail sur
1e prograrlme des deux partenaires. Le stagiaire a accompagné
l'Expert en Recherche Développement à Niono pour participer à
la commande et à I'achat de matériels agricoles à 1'A.A.U.A ;
prendre contact avec le Proj et R/D Retai 1 et les Responsables
de la Recherche I.E.R. I1 a participé aux dif f érents
séminaires et débats sur la virose à Sikasso et à Niono.

Une mission à l'ODEM (Mopti) a été effectuée pour l'achat de
semences de plantes fourragères . En plus I I mi ss ions à Bamako
durant ces 2 ans pour concrétiser les achats de matériels et
af in de mi eux part i c iper à' la ges t i on de Kayo .

A Niono !e 28 Mars 1994, le stagiaire a participé au séminaire
de COMADIS pour mieux s'imprégner des problèmes de la filière
engrais à 1'Office du Niger et prendre contact avec certains
partenaires mal iens ou étrangers de I'Office du Niger
intéressés par 1e développement rural.

Le stagiaire a. travai I lé en col laborat ion avec les
Responsables de DowElanco (Firme producteur et importateur de
produits phytopharmaceutiques) à Abidian (Côte d'Ivoire) et à
Bamako (Hali) pour le test des nouveaux produits en Zone du
Hac i na.

Di vers

Le stagiaire Agronome a participé au séminaire des stagiaires
à Ségou du 25 au 3t Octobre 1994. Le but du séminaire était de
préparer 1'après stage -

De ce séminaire i I en ressort le montage d'un projet : Centre
Çsmmêrcial de Services Kayo. Ce proj et devrai t être soumi s â
[a Zone du llacina pour avi s et sutgest ions pui s à la Direct ion
Général e de I 'Offi ce du Niger à Ségou.

Le stagiaire a été de l'avis de I'Ex Chef de Projet CBI/AGS
"I1 serait donnage que le Point d'Appui de Kayo après la fin
du protramme R/D, tombe de nouveau en ruine". Les Jeunes
Experts Nationaux, avec la supervis ion d'un Assistant
technique pour une phase transitoire peuvent assurer la relève
après leur fornation à CBI/AGS.

Prohlènes et contraintes

Le s tagiaire n'a rencontré aucune contrainte ou problème
najeur pouvant handicaper la bonne marche du stage. Cependant
1e stagiaire a noté un cas qui était d'ordre administratif
avec I 'ex équipe de la Zone du Macina (Mrs S. KINDO, B.
DOUMBIA) qui confondaient stagiaire en formation et "Expert
Stagiaire". Ils ont manqué de franchise dans la collaboration
avec l'Assistance technique. Quant à 1a nouvelle équipe
dirigée par Mr Oumar KONE après la restructuration, la
transparence et la franche collaboration ont prédominé nos
1 iens de travai l. Le stagiaire leur en reste reconnaissant -

lc)
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CONCLUS I ON

En Zane du Macina, âu vu de nos résultats nous avons constaté
que la variêtê Bouaké-189 et BG-90-2 ont un bon tallage et que
la Bouaké-189 a un aspect morphologique lui permettant de
mieux résister aux influences extérieures (maladies, vent,
oiseaux, pluies etc...). Les résultats de la campagne 94/95 le
conf i rment .

La variété Bouaké-189 a été la plus productive tant au
repiquage en I igne à la corde, qu'au repiquage en foule durant
I es deux (2) campatnes et es t plus rentabl e que I es autres
variétés.

Les nouvelles variétés : Tomate Boa, Poivron Vidi, Aubergine
Avan ont donné de bons rendements et doivent faire l'objet
d'une vulgarisation progressive.
La variêtê "Laitue Blonde de Paris" avec un écartement de 20 x
2A cm (cibiri kélé) donne un bon rendement et peut autmenter
la production de 24 I
Pour la lutte contre le diga deux néthodes sont efficaces :

La lutte mécanique avec le puddler du motoculteur Thaï
(4. A. M. A)
La lutte chimique avec du Gallant Super à 2L/ba.

Le bourgou pousse très bien en Zone du ltacina surtout sur les
sols Boi, Boifins.

I En contre-saison la variété de riz lNl comnunément appelée par
I les exploitants "Îenen" (la tante en banbara) a été appréciée

en Zone du llac ina.

La Zone
bovine.

du Macina a d'énormes potential i tés pour I 'embouche

I "L'échalo-culture" est pronetteuse après la dévaluation.
!

La variété de riz BG-9O-2 est sensible à toute une série de
I naladies, notannent la virose, la piriculariose, le charbon.
I Ce qui expliquerait paut être son faible rendenent en canpatne

t994ft99s -

Lef tomate la plus fréquente en Zone du ilàcina.

I En maraichage le Sphinx de la patate douce (Agrius
I cause de véritables déSâts. L'insecticide

(DowElanco) s 'avererai t eff i cace .

cypérus iria (N'Djogon) dininue l'action de tallage du riz
par conséquent son rendement.

Le Stage en gros a êté concluant et a permis au Stagiaire de
compléter sa formation universitaire dans une vie pratique
pour un monde qui de plus en plus exige la performance de
f individu dans tel ou tel domaine. Le frui t de ce stage doi t
servir tous les partenaires au développement (Etat, Bai I leurs
de Fonds , Off i ce du Ni ger etc ) et I ' exempl e du FED

t

maladie de

Concolvuli)
Dursban-4
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(CBI/AGS) doi t être poursuivi pour d'autres j eunes cadres
nationaux- Le seul inconvénient de la formation est que des
mesures d ' accompatnement n' ont pas êté formu I ées dans I econtrat d 'As s i s tance Technique du groupement CBI/AGS , pour
créer de I'emploi dans un monde libéral et privé.
Toutefois 1e Stagiaire reste confiant à sa formation auprès
de I 'Expert en R/D et pense I 'uti I iser pour un avenir nei I leur
de son pays.

RECOI'I}IANDAT I Oil

En Zone du'Macina (O.N) la variété de riz Bouaké-189 pourrait
être reconmandée en remplacement de la BG-90-2 trop sensible.
Recommande la confect i on des pépini ères f i xes en rizi cul ture.
L'utilisation généralisée du motoculteur Thailandais (A.A.ll.A)pour le puddlage et le nivelage des parcel les rizicoles.
L' insecticide Dursban-4 pour lutter contre les termi tes , leschenilles, fourmis etc

Le Gal lant Super pour lutter contre le diga (adventice du riz)à 2 litres/hectare.

L'herbicide Turf lon pour lut ter contre
(N'Djogon) à 2,5 litres/hectare.

1e cypérus iria

Des dénonstrations à grande échelle des acquis de la R/I), tant
I en riziculture qu'en maraichage sur des superficies se
I rapprochant le plus, de la réalité.

SUGGESTI OTTIS

La création d'une radio-rurale pour une meilleure diffusion
des nouvelles techniques et pour un contact permanent entre laDirection de I'O.N et les exploitants.
Une étude approfondie sur les possibilités d'investissement
des fonds des Tons des fernmes repiqueuses, en collaboration
avec la section Femme-Développement O.N.

Une étude approfondie sur 1e "Tourteau de Bourgou" avecd'autres spécialistes, pour déterminer ses qualités
nutritionnelles et ses possibitités de fabrication de façonindustrielle.
La revalorisation des emprunts ou falas pour favoriser lefutur développement de l'élevage en Zone du Hâcina.

Un encadrement en phytopathologie au vu des cas de maladiesrencontrés en Zone du llac i na .

Une étude sur 1a commslcial i sat ion et la conservat ion desprodui ts maraichers , sui te à la mévente de ces produi ts .
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une étude pédologique approfondie des sols de
Mac ina.

3t

a Zone du
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Traduction de toutes
Bambara, Peulh, Moss i
vul E^r i sat i on.

les fiches techniques
, Sonraï (DNAFLA) pour

en I angue Nat i ona I e
mieux favoriser la
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AV

A.A.M.A

ARFON

AGS

CBI

c.u.D. T

COITADI S

FED

D.N.A.F.L.A

I.E.R

O.D.E.H

O.N.G

o.N

o.R.s

R/D

I ilDI CATI OIT DES S I GtES

Associat ion Vi I lageoi se

Atel ier d'Assemblage de llat êriels Agricoles

Amélioration de la Riziculture Paysanne à I'O.N

Agristudio

Carl Bro International

Compagnie Halienne pour le Développement des
Textiles

: Comptoir Africain de Distribution

: Fonds Européen de Développement

: Direction Nationale de 1'Alphabétisation
Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée

: Institut d'Economie Rurale

: Opération de Développement de I'Elevage dans
la 5 ème Rés i on llopt i

: Organi sat ion Non Gouvernementale

: Office du Niger

: Office Riz Ségou

: Recherche-Développement
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4nnexe I
DOSSIER DE RECRUTEUENT.

Le groupement CarI Bro International/Agristudio (CBI/ÀcS)
recherche dans le cadre de I t exécution de son contrat
d'assistance technique au progranme de réhabilitation des
Grands Aménagements Hydro-Agricoles de 'l'Office du Niger et
de ltOffice Riz Ségou, trois (3) stagiaires (honme ou fernme)
pour une période d'un an renouvelable ayant les profils
suivants :

un stagiaire agronome appelé à travailler avec I'Expert,
en recherche développenent auprès de Ia zone du Macina
de I'office du Niger :

qualification: titulaire d'un diptône universitaire
niveau ingénieur en agronomie et disciplines assimilées
(phytopatologie, riziculture et cultures vivrières) .

Une bonne connaissance en rnachinisme agricole et
informatique est un avantagre.

un stagiaire âgro-soeio-écomiste appelé à travailler
avec l'Expert en promotion rurale auprès de Ia zone de
Macina de l'Office du Niger :

qualification: titulaire d'un diplône universitaire
dt ingénieur agro-socio-économiste et disciplines
assimilées (droit rural, foncier, mouvement
coopératif).
Une maitrise de I'outil informatique (bases de données)
et de Ia méthodologie d'enquête en nilieu rural est un
avantage.

un stagiaire gênie rural appelé à travailler avec
ItExpert en génie rural auprès de ltOffice Riz Ségou 3

qualification: titulaire d'un diplône universitaire
d'ingénieur agronome en génie rural. Le candidat aura
une connaissance approfondie de I'hydrauligue et de
I'hydrologie. Un diplône du 3è cycle est un avantage
ainsi que la rualtrise de I'outil informatigue
(traitement de texte, tableur).

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :

être de nationalité malienne,

' - avoir une parfaite conna'issance du Français,
justifier dtau moins 3 ans d'expérience, pôr exemple
dans un bureau dtétude,

être dégagé des obligations nilitaires, de toutes
obligations envers la Fonction Publigue ou autres
sociétés, de toute contrainte entravant leur nobilité
dans I'exécution des tâches qui leur seront confiées,

avoir 35 ans au maximum,

être disponible imurédiatement.

La date limite de remise des dossiers d,e candidature est
f ixée au l-5 Janvier 199 3 .
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CONSTITUTION DU DOSSIER.

copie certifié conforme de Ia carte d'rdentité
Malienner.

Lettre de candidature manuscrite et tinbrée indiquant
Ie niveau de prétentions,

Copie du (des) diplône (s) certif ié (s)

Curriculum Vitae,

conforne (s) ,

Certificat de travail,
Certificat nédical d'aptitude physique.

L,enveloppe doit porter la uention r

Monsieur Ie Chef de Projet ÀT/ON-ORS, BP 3O2, Ségou. Elle
doit être close.

BUT DE LA FOR}IATION.

Anener de jeunes fngénieurs nationaux déjà hautement
qualifiés à occuper des postes de conception au sein
dtentrepîises telles que 3

bureaux dtétude,

organismes internationaux ou ONG,

firmes industrielles ou conmerciales,

projets d'Àssistance Technique ou autres,

consultant privé...
I1 ne stagj,t pas d'acquérir des connaissances techniques
supplénentaires mais dtêtre capable dtutiliser son savoir
avec méthode et esprit de synthèse dans un nilieu donné
dont tous les élénents auront été pris en conpte après une
analyse rigourellse. . .

Etre capable dténettre un diagnostic sur une situation et
de proposer des solutions pour ltaméliorer si besoin est. dans Ie donaine cible.
Etre capable d'indiquer Ia logistique nécessaire et de' mettre en oeuvre les moyens prérnrs pour cela. . .
Le stagiaire derrra acguérir un prof iI |tdt Expertfr dans sa
partie.

UETEODE DE FORITATTON.

Chaque stagiaire sera placé auprès dtun E:<pert en sa
spécialité du Groupe Carl Bro International/agristudio et
en situation réelle dans Ie cadre du Projet ttnéhabilitation
des Grands Aménagements Hydro-Àgricoles de ItOffice duNiger (oN) et de I'Office Riz Ségou (ORS) du Macina.
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II prendra progressivement part aux tâches dévolues à
l'Expert pour atteindre les objectifs fixés. rI pourra être
chargé du travaux spécifiques avec des sous objectifsprécis à atteindre.
La méthode de f ormation adopt,ée est Le campagnonnage.
Chaque stagiaire devra signer avec le Groupe Carl gro
International/Agristudio un contrat de travail conforménent
aux lois et règlernents en vigueur au MaIi.

Les stagiaires seront obligatoirement en résidence auprès
de I'Expert qui en a Ia charge zone du Macina tieud'habitation.

CONDI TION8 !{ATERI EIJITE8 .

Le st,agiaire percevra un perdiem de stage substentiel ainsi
qu'une indennité de logement qui doivent lui permettre non
seulement de vivre convenablenent mais aussi de tenir son
rang de cadre. (Ce comportement souhaité sera pris en
compte dans I'appréciation finale) .

Le Groupe CarI Bro Internationat/Agristudio prend en charge
les assurances nécessaires et les prestations socialès
(INPS) part patronale.

Le stagiaire aura une moto à sa disposition qui deviendra
son bien propre en deux ans par retenues sur son perdiem,
iI recevra en nature ou espèces ce qui convient pour son
fonctionnenent.

Le stagiaire aura droit à des frais de déplacement adaptés
Iorsqut iI aura à intervenir en dehors de sa zone detravail.
Le Projet fournira les équipements propres aux tâchesparticulières à chaque stagiairer un orainateur est prérnr
pour chacun dtentre eux ainsi que les natérielé et
fournitures de bureau nécessaires.

FI}IâI,ITE DU 8TAGE.

Le stagiaire qui aura donné satisf action rece\rra uneattestation de stage descriptive et détaillée de Ia part du
Groupe Carl Bro Internationaf/Àgristudio.
A f issue du -stage aucun emploi n'est prévu pour lesstagiaires et iI leur reviendrà de se trouver du travail.
Cependant Ie Groupe CarI Bro Internationaf/Agristudio
apportera son aide à cette quète dans Ia mèsure dupossible.
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TERT{E8 DE REFERENCE POTIR L'AGRONOI{E.

Le stagiaire devra être capable de :

- Connaltre Ie milieu,

- mener des enquêtes à partir de données fournies par
I'expert afin de :

. sê familiariser avec les conditions de vie des paysans.
du Macina

. connaltre les différentes productions agricoles et
leurs techniques culturales, êt conmencer à dresser

,,ï:ï:::"'":"i:ï:::'":::':::"":";iï"".""iaire
Agro-Economiste, à une enguête typorogigue drune A.v.

, type en zone réaménagée. II ciblera particulièrenent
res problèmes techniçlues agricores de r r enquête.

. participer à une étude sur les débouchés et raconmercialisation des productions végetales de Ia zone
du Macina.

. participer à une étude sur le cott réel dtun kilo de
paddy dans une exploitation moyenne.

- connaitre les techniques agricores adaptées,

- participer à la création du point d'appui de Kayo avectoutes ses structures techniques soit :

. participer avec les chercheurs de rrr.E.R, àItétablissement des protocoles dressai de Itinstitutet de Ia Recherche Développement.

. participer aux essais en nirieu paysan avec lepersonnel de Ia R/D.

. participer aux enguêtes et aux observations
phytopathologigues dans la zone.

. participer avec l'Expert à ltéIaboration de notestechniques sur I'interprétation des enguêtes
effectuées, ainsi que sur les différents problènes etcontraintes se posant aux familles pâysannes du
Macina du domaine agricole.

. participer à la gestion financière du budget de Ia
R/D.

faire la synthèse nilieu/techniques agricoles, proposer dessôtutions.
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Annexe 4

CI{LENTTRIER AGRIC'OT.E F,/D KAYO
(canpagne 94/95,

31 llarsler La^bour

Préparation. des IléDi nr ères

Labour
Puddlage
Planage
Funtrre de fond PZOS
Sente
F\rnure d I entretien (urée )
Entretien fÉpinière

Préparation oarcPr le (elranP)

PréDaration 4u sol

15 Juin
15 JuLn
15 Jutn
15 Juin
15 Juin
27 Juin

Z èEe 1abour
Rrddlagre (nise en boue)
Planage
Furure de fond PZOS
Repiguage
Furure drentretlen (ler aPport urée)
Eau de soutien
Désherbage
2ène Drainage
Fumure d'entretien (2èæ aPport urée)
Eau définitJ.ve
Chasse oiseanrx
Vidange

RécoIte

l{oisson nise en noyette
MLse en gerbier
Battage.

ler Jui llet
ler Juitlet
ler Juillet
3 Juillet
4 Julllet

L4 Jul l let
15 Julllet
ler Aott
I Àott

11 Août
13 Aott
I Septenbre

Fln Octobre

Début Novenbre

ltB : Ce calendrier tiendra mlrte de t 5 Jours de décalage en
milleu payaan
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Annexe 6

C. Aspects Économiques

Les éléments de base de cet aspect sont la production totale
par Secteur et par spéculation, et, les prix unitaires des

différentes spéculatio., qui d'ai I leurs varient d'un secteur à

I ,autre. Dans certains cas (prix de - I 'oignon ou échalotte à

Kokry), il s'agit des prix à la récolte (ottre abondante) dans

d,autres i1 s,agit des prix q""no iloffre est inférieure à la
demande.

Dans tous les cas ce ne sont ici que des prix moyens pÎatiqués
sur les différents marchés de la Zone'

Les principaux marchés d'approvisionnement
semences et autres intrants sont:

en matériels,

marché de llacina (f oire heffiomadaire : samedi )

marché de gàfibana (foire hebdonadaire : Dimanche)
marché de ràtrv (foire hebdomadaire : Dimanche)
marché de Tongolocouia (foire he6omadaire : tercredi)
marché de Kouia (foire hebdonadaire : Jeudi) '

En dehors du marché de Tongolocoura, les 4 autres marchés sont
animés par les mêmes opérateurs écononiques.

concernant r es senences marai chères seul l e marché de llac ina
peut en fournir aepuis près de deux ans. pour les maraichers très
éloignés de ce marché (ceux de Kolongo et Laf iala et même une

partie de Kayo), la vente est assurée par la llission Catholique de

Ko 1 ongo t omo .

concernant les engrais minéraux, ce sont le plus souvent les
religuats d,urée et àu phosphate d'ammoniaque de 1a riziculture
qui sont utilisés. r1 -arri*re de rencontier sur les marchés

quelques petites quantités de ces reliquats avec des paysans qui
les vendent pour "i""surer 

le prix des condiments'
concernant Ie petit mateiier : surtout les dabas, tous les

marchés sont fournisseurs (c'est le travai I des forgeronl locaux) '
Environ s0 | des enquêtés ont payé leurs gourdes et 1'autre moitié
a produi t .
Les seaux sont payés sur les di fférents marchés ou confect ionnés
par les forgerons locaux.
A défaut d,arrosoir (aucun des enquêtés n'en possède bien que le
souhait d,en avoir èst manif;stéf les maralchers préfèrent les
gourdes car el les peuvent bouchei I 'ouverture et asperter I 'eau
sur les cul tures porrr évi ter de blesser res plants ou f rui ts -

concernant res produits phytosanitaires, il faut dire que tous
l es marchés f ourni ssent la po,râru DDT embal lée dans des sachet s de

50Fà100F/lot-
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2. Marchés d' écoulement

Ce sont les mêmes marchés à la différence près que cette fois
I es opérateurs économiques sont plutôt des commerçants des centres
urbaiàs (Séeou, Sikasso, Bamako, €tc ' ' ' ) '

Le marché de Kouna en est le plus important. Il faut dire que

les produits maraichers (échalottei) qui approvisionnent ce marché
viennent aussi de BokY-Wèrè-
Dans ce vi 1 lage des hommes d'affaires ( les Diawando) sont les
intermédiai res entre I es grands conmerçants des centres urbains et
I es maral chers .

A la réco1 te, des sacs sont déposés auprès des intermédiaires
qui négocient avec les maraicheis le prix du kilogranme de

1'échalotte et du Piment -

Ainsi toute la prôd,r"tion est drainée vers les grands centres du
Mal i et certaines vi l les ivoiriennes par f intermédiaire de

certains grands g'mmêrçants de ségou et sikasso - ces derniers
prof i tent des grands ."mions remorques trans i tant des marchandi ses

des pays de It Côte (surtout la Cote d'Ivoire) vers le llali, les
négocient et les chaigent des produits de La zone pour la côte
d'Ivoire.

D' autres commerçant s chargent des cami ons de la SOI{ATRA

(Société Mal ienne dei Transporté) et autres à destination de Ségou
et Bamako. Ces camions rentrent souvent à I'intérieur des villages
à la recherche de chargenents d'échalottes. Ces deux produits ont
l,avantage d'être cottsirvés pendant un temps relativement long.
par contre 1 es tomates , lai tues , choux etc . . . ne peuvent pas se
conserver pendant longi"mp". C'est à ce niveau que le problème
d ' écoul ement peut se poser rée I l ement , pui sque_ toute 1a Zone es t
rurale (pas de centies urbains à côté) . C' est pourquoi les
superficiàs al louées à ces cultures sont faibles pour le moment -

Le présent document n'a pas la prétent ion de
économique systématique du maraichage de la Zone
plutôt ienter de faire énerger I es potent i al i tés
i i ttatrc i ères de la cu I ture mara l chère dans I a Zone .

Pour connai tre son impact économique réel ou
la part du maralchage dans I'économie fami I iale '
poussée doit être envisagée-

I A oartir donc des productions obtenues et des prix unitaires
I ,oy"o",- ir " ete déterniné un revenu brut moyen par Secteur et p8r

vi I lage -

-
I Les prix uni taires

faire une étude
du llacina mais
économiques et

tout s implenent
une étude plus

I
I
I
I

Echalot tes : - Kokry
Lafiala
Kayo
Ko I onto

6s F lke
lOt ,5 Flke
180 F lke
t9s Flks

Le prix moyen pour I'ensenble de la Zone est de 135,5 F/kS'
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Piment : - KokrY
Lafiala
Kayo
Ko I ongo

37s F/ke
317,5 Flks
30s F lke
2s8 F lke

Le prix moyen pour l'ensemble de la zone est de 313'8 F/ke'

Cette variation des prix est surtout fonction des périodes de

vent e .

D'une manière générale 1e prix de I 'échalotte augmente pendant
la saison hivernale jusqu'au àeuut de la période fralche. En ce

moment précis seuls 
- les maralchers ayant bien conservé leurs

produi ts peuvent res vendre à de bons prix ( I 'offre étant
inférieure à la denande). Il faut dire que pendant cette période
seul Boky-wèrè produi t des échalottes (trâce à La nature de ses

sols).
Les revenus

pour une production totale de I 464,681 Tonnes (toute
product ion confôndue sans la pomme de terre) la masse monétaire
êngendrée est de 220-514 -512 F CFA dont :

Kokry
Kayo
Lafiala
Ko I onto

Le montant moyen par villate pour 1'ensemble de la Zone généré
par les produits àu ràr.ichag"-""1 estimé à environ 5-042.O39,7 F'
ô" qui "st un indicateur acceptable de la potentialité financière
poui une Zone techniquement non encadrée.

Pour I 'ensemble de la zone, le Revenu Brut moyen P?T fami I le
engendré par le maralchage est estiné à 131 - 122,4 F- L'impact de

ce revenu dans 1'économi" tamiliale n'a pas été pris en compte par
I , étude. pour connal tre davantage cet impact au niveau fami I ial ,

une autre étude plus pointue doit être faite.

Dans la plupart des cas la main d'oeuvre est fami I iale - Les

cas d , achat de fumure organique sont très rares mai s exi s tent - I I
en est de même pour l; f ùmure minérale (rel iquat des champs

rizicoles).
En tout cas ce qui es t certain, c ' es t que rares sont 1 es

paysans qui donnent l; prix de condiments . De ce fai t une bonne

i"ltie d; ce revenu, solvent le tout d'ailleurs rentre dans les
dépenses fami I iales (condiments) pour certains - Cependant pour
d,autres c'est l'occasion d'acheter des habits pour la famille, de
prep"t.t le trousseau de mariage des filles, d'acheter des boeufs
âe labour, ou de petits ruminants etc" '

En déf ini t ive i I faut di re qu'au mo ins 50 | de cet te masse

monétaire ,'inconsciemment" maniputee par les maraichers rentrent
dans des dépenses sans but lucratif ou tout simplement ne sont pas

investis de façon rentable-

: 84.920.540 F soit 38,5
z 52.953.74O F soit 24,O

= 43 .547 .452 F so i t 19 ,7
= 39.042.780 F soit 17,8
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Annexe I
Enquêtes oréliminaires de le Recherche Développement

sur les Boureoutières à I'Office du Niger zone de llacina .

NOU SCIENTIFIOUE :
Echinochloa Stagnina (RETZ. )Beauv.

NOIS VERNACULAIRES. :
Bamba ra
Hausa
Mossi
Peu I
França i s

FATILLE :
graminées

burgu.
burgu.
burgu.
gamarawa I
bourtou.

ORIGINE :
Zone sahéliennes du

UTITISATIONS :

Le bourgou
que pour I a

Pour 1'al
consommé à
ensilé.

de I ta du Ni ger

est utilisé tant comme aliment pour 1e bétail
cons ommat i on huma i ne .

imentation du bétai1, 1e bourgou peut être
l'état frais comme fourrage vert, ou seché et

Comme plante fourragère il joue un rôle positif sur 1'état
des animaux (engraissement ). A L'ê,tat frais i1 pourrait
provoquer l'apparition, et 1e développement de la douve
chez certains animaux. Il s'avèrerait nécessaire de traiter
préventivement les animaux avant de les faire consommer du
bourgou frais. Sec 1e bourgou est l'une des plantes
fourragères préférées des ruminants.

Protège les digues des rizières contre les vagues.

Attire les poissons et constitue un glte de tortue (à chair
douce).

Les habi tants du nord du Mal i (GAO,ANSOHGO et TOXBOUCTOU )
consomment le ius comme boisson. A partir de ce jus ils en
préparent aussi une mélasse (katou en sonraï). Cette
mélasse mélangée a du beurre est cuite avec 1e riz. Elle a
pour action principale de régénérer les tissus cellulaires.

ECOLOGIE :

Le bourgou est une plante que I'on ne rencontre qu'en zone
sahélienne, principalement dans 1e macina, où on 1a trouve
à 1'état sauvage 1e long des falas et des marigots.
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Le bottrgotl , Lr()nl[le plarlte Senli-aqtratiqLle' exige de F.)oLtSSer

cla's des zoles ilti1dées pour avoir ttl) plein développentent '

Di f f cirents sol s peuvent convenir à sa cul ture - La plupart
des variétés donnerrt cle bonnes récoltes sur les sols
I irnoneux-argi I eux, riches en humus. certaines variétés
clonnent de t rès bt'rns rendement s dans des so l s l imoneux '

Err partant de la classification vernaculaire des sols de

l,Office du Niger (P .Viguier), 1e bourgou a êté
principalement observé sur :

Boi : Sol I imolleux ' à structure compacte ' Présence de

crevasses.
Boi-blé : ulr so I boi , mai s avec de nombreuses tâches

trcres, ferrugineuses.
Boi-Fins : sof iimonu.ri-"rgileux, généralement friable en

Surface, fiche en humus. Absence de crevasses
Boi et Boi-Blé ront repart i s dans toute la zone de I 'O ' N '

mais prédominarrts dans 1e Macina'
Les sols Boi-Fing, par contre ne se retrouvent en gratrdes
sLlperf icies que datrs le Macirra'

Le PH de ces sols varie de 5,5 à 6,I'
Des paysans ont été contactés au début de I ' enquête . c' es t
suite à ces rencontres que 1'équipe s'est rendue dans
certains emprunts ou Falas (mares) ou le bourgou pousse
naturel lement à I 'état sauvage.

A partir des documents pédologiques nous avons commetrcé à
.uôenser Ia plupart des emprunts de la zone.

Nous avons pu déjà visiter : les Fala de Kokry-Nara'
Nemabougou, Ko=ro1rk.-Gourci, Nayo, Tomi, Segoukoura' celui
du Boky:ltléré-Kouna errtre Touganko.rta et Laf iala, et ceux de

Kotongotomo, €t Konotra .

Notons que d ' autres emprunt s seront vi s i tés au fur et à

mesure des possibilités. Par exemple : 1e prolongement du
part i teur Bl{t1 ter vers 1e sud.

Les 27 Février, et g Mai tggj nous rencontrions Mlle
Fatoumata Barry, ( Ingeni eur des Sc i ences Appl iqées ) '
Animatri ce au proj et nroz-ségou (Aménagement du Terroi r
Delta 2)
El l e a pu nous donler des informat ions assez préci ses sur
les bourgout i ères en zolres exondées du Macina (vers Saye '
Saro).

De ce côté 1à, des paysans font des bourgoutières dans 1e

seul but de fournir- dLs bottes de bourgou sèché pour les
é I eveurs . La bourgou-cu1 ture es t très rentabl e dans
certaines zones à faibl e rendement de tiz et peut 

'
uniquement par la vente des repousses 9'" ha apporter près
de 75.000 FCFA et presque 1a même chose en vendant I es

bottes issues des fauches.

La bourgout i ère
demandée par I a

est d'actual ité, €t est de plus en plus
masse paysanne faisant de 1'élevage'
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Les senle.rlces sont rares. Il est nécessaire de L:ontacter
l,office de Développernent de I'Elevage de tlopti afin d'ert
conlmander.
Ce phénomène s'expl ique par 1e f auc:fiage de la plalte avant
La maturité complète.
Pour plus de .*.rseignements e11e Ilous dentamde de consulter
Mr Ibrahim N' Diaye consei I ler-pastoral iste ATD2 (SEGOU)'

Mme Habibatou Maiga de Kokry, nous a longuement expliqué la
méthocle traditionnel le pour la préparation de La méIasse'

Cette méthode est 1a suivante:
broyer les tiges de bourgou erillé'
les y mettre dans une couscoussière traditionnelle
( " gagna rr )
déposer cette couscoussière sur une Jarre.
verser de I ' eau sur I es t i ges broyées pour La

filtration.
après filtration,on obtient du ius.( " manchi " )'
disti llation du jus pour obtenir de la melasse du

bourgou. (voir dessin)

i'1=lhr=rlr-r1 ,=q i = 'J ' '=Ûtent i rrn
r=E nÉ I u=== ËÉ trt:'u

Êau

tc,ur'gnu

'::ÉU=.Ér:'U!i 
iÉi'f:

tlr.:.,-{ 
i i r,-rnrre i i i

,\
,' . i=lll1Ér !*-'ttl

,i
rl'-1

.t
\. j"

\---J

Deeein I llaftsËeÀ Xr. DIftLL0

r- Ér,t.iF'ff',3t IJi!

iri;1;:;ii- rr: I ae:: :'

-------=3:---
'i:--r---=:f

i
-./' \-

de t: t:.

visuellement la melasse de bourgou ressemble à celle de 1a

canne à sucre.
La Recherche Développement pourrai t s' interesser à cette
mélasse Pour 1'embouche bovine.
une étude plus approfondi e de la Recherche-Déve I oppement
pourrait nous amener à des conclusions beaucoup plus
àUj *ct ives, et pourra peut être apporter une pierre au

erànd problème Oe Ia dfvaeation du bétail et de resoudre
Ë.rtieilement le problème de la gestion du terroir.

Xr. DIftLL0
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2.2.4. Résultats et discussions

Tableau l.l9: Rendements moyens de trois cultivars prometteurs en test d'wloption

en zone Ofice du Niger-

Bien que les nouveaux cultivars ont des rendements moyens statistiquement

equivalents à celui du témoin, les résultats obtenus demeurent faibles par rapport au potentiel

moyen de production des cultivars. Cette faiblesse de rendements s'explique par deux

situations: le retard accusé dans la mise en place et quelques difficultés rencontrées au cours

de la conduite des tests variables selon les localités'

Dans la plupart des cas les periodes de floraison ont coincidé avec le début du froid

au mois de Novembre provoquant dis stérilités assez considérables suivant les génotypes' [æ

phénomène a été très marqué à Dogofry localité Bamakocoura'

I-e problème de la gestion de I'eau a affecté les résullats de Kolongo inondation de

la parcelrc après repiquage celle-ci a beaucoup reduit le tallage et à Siengo il s'agit d'utl

assec prématuré au moment de remplissage dis grains occasionnant un nombre élevé de

malformation de grains qui a joué considéiablement sur le poids et la qualité du paddy'

2.2,5. Conclusions

Læs résultats enregistrés dans les tests d'adaptabilité au Projet Retail sur les cultivars

à cycle moyen ont permis de con'f,rrmer la bonne productivité et la stabilité de rendernent de

Sébérang MR7T et Kogoni 9l-l expression d'uneiarge adaptabilité. Læ cultivar Kogoni 9l-l
est en expérimentation en milieu pays"n et pour Sébérang il sera mis en test d'ailoption la

campagnè gS. L-e test sur les culùvars à cytle court a êté, reconduit la campagn_e 94 pour

"onfir*"r 
définitivement leurs perform"ncés agronomiques et adaptabilités specifiques'

pour les tests prévus dans les autres secteurs de production de I'Office du Niger seul

celui de Dogofry sur les cultivars à cycle moyen et de Kayo sur les cycles précoces ont pu

être mis en plaée. I-es résultats obtenus sont assez encourageants et la poursuite des tests

permettrait d'avoir d'amples informations'

Zones non réamenagées

RDT kg/ha
Zones réamenagées

RDT kg/ha
Cultivars

5292
4929
5442

4t77

4066
4348

Kogoni 9l - I ou Gambiaka suruni

Kogoni 89- I

Bouaké 189

BG 90-2

27
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I NTRODUCT I ON

La botteleuse a été introduite dans la Zone du ldacina (O-N)

depuis le temps de la colonisation. Cette botteleuse êtait plutôt
mélanique et à'a pas pu être vultarisée dans la zone-

Vers les années 1989-1991, le Projet ARPON, avec le concours
de 1'AAIIA avait introduit trois (3) botteleuses dans 1e secteur de

Kokry. Ces botteleuses sont fonctionnel les et leur rapport est
très intéressant au niveau paysannat '
Avec l,arrêt du projet nnpOitz en fin 1992, le processus de la
vulgarisation a êtê interrompu-

Suite à cette rupture, la Recherche Développement FED s'est
entre autre assignée-conme tâche celle de tester cet outil de

travai I du paysan, non pas seulement pour trai ter la pai I le du

riz, mais pour en faire avec d'autres plantes fourragères qui
po,rit"ient ÀiOer à nourrir le bétai 1 en période de soudure - Il est
à noter que I es bot tes (par exempl e de bourgou) pourrai ent
augmenter J.t*iblement le revenu des paysans en tant que recette'

idée que 1'équiPe de la Recherche
'étude et à 1'utilisation rationnelle
du Macina (O.N).

C'est à travers cette
Développement s'intéresse à 1

de la botteleuse dans la Zone

CFA.
Une j ournée
Pendant ce
La durée de

1. Enquêtes de la Recherche Développement

La néthodolotie d'enquête était très simple. Il fallait tout
simplement prendie contaôt avec les trois paysans possédant des
botteleuses.- Il s'agit notamment du paysan de Sansanding et les
deux "Colons" de Kokry camp-

De nos entretiens il ressort qu'un manoeuvre permanent est
payê à 7.500 F CFA/nois soit 25o F CFA par jour. Trois manoeuvres
î*iporaires confectiottnaient les bottes pour un cott de t 25 F

normale de travail comnence à 7h et se termine à 17h'
temps les 4 manoeuvres peuvent faire de 70 à 80 bottes'
la campagne est de 2 mois-

pour entretenir ses animaux (3 ânes) le paysan paye 100 ks de
nil pour les deux mois (3.500 4.000 F CFA 1e sac)- Pour
transborter son produi t i I lui faut une charrette as ine à raison
de llô.000 F cFA. Le rouleau de ficelle reviendrait à t-500 F cFA-
La bolte de graisse à 500 F CFA-

Pour compléter notre enquête une guest io1 a êtê posée aux
paysans sur i" cott de la location de la botteleuse. Actuellenent
ils 1a louaient entre 1.500 et 2.000 F CF^ par jour,_ l" f icelle
étant à la charge du locataire. Au cas où le propriétaire doi t
fournir tout le matériel suivant, alors 1a location est à l2S F

CFA la botte. Les 25 F CFA sont I 'équivalent de la pai I le ( t
botte) du locataire.

2.

L'analyse financière est prévisionnelle
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El ément s ent rant

A") Produit : I1

en compte d' exploitation

provient de la vente des

prévisionnelle

bottes

I Spécification
Poids
(ks)

Produc t i on
annue I I e

(ke)

Prix de vente
(Uni té)
(F CFA)

Produc t i on
vendue
(F CFA)

I botte (paille de riz) 15 ks 67.500 ks ts0 67 S. 000

I
I
I
I

B" ) Les charges
a) Nourriture àne/i
b) Ficelle
c) Personne I
d) Impôt taxe

370.200 F CFA
eslj-s700FcFA
LI2.sOO F CFA
,r!.s00 F_CFA

e) TFSE
Entretien et réparation 5 | du
prix de la botteleuse 12.500 F CFA
f) Transport et déplacenent 110.000 F CFA
gi Frais divers de Gestion 2.000 F CFA (somme forfétaire).

k) Frais financier (voir tableau)

Tableau d'anortissen

I Intérêt 13 7 ïPS 15 Z Frais financiers AnortissenerrtPériode Enffint à

t 250.000 32.5(X) 4.875 37.375 83. 333,3

166.666,7 2t -666,67 3.250,0 24.916,6 83.333,3

I
t

83.333,4 10.833,3 I . 625,0 12.458,30

1) Dotat ion aux amort i ssements 39.333,2

Tabl eau d'amort i ssement

83,333,3

I
I

E I énent Durée llontant Annui té

Frais d'établissenent 3 ans 5.000 1.666,6

Aménagement 5 ans 5 .000 l.oo0

t ilatériel roulant 3 ans 110.000 36 .666 ,6

Total 39.333,2

I
I
I



I
I 2 . | - Compte--d-'-@- prévi s ionnel I c

Année
E I énent

Ar Az Ar

A. Produits ventes 67 s. 000 67 5. 000 67 5. 000

Charges (Achat) 118.200 118.200 118.200

Personne I r27 .500 127. 500 t27 .500

Impô t s- t axe s

ÏFSE 12.500 12.500 12.500

Transport et déplacement 110.000 110.000 110.000

F. D.G 2 .000 2 .500 3.000

Frais Financiers 37 .375 24 .916 ,6 12.458,30

Dotation aux amortissements 39 .333,2 39 .333,2 39.333,2

B. Total charges 446. 908, 2 434.949,8 422.991 ,5

(A-B) Bénéfice d' exploitation 228. 09 I ,8 240.050, 2 252.008 , 5

I
I
I
I
T

I
t
T

I
I
t
I
I
I
I
I
t
t
T



2.2- Plan de Trésorerie prévisionnel le

Année
E I ément

Ao Ar hz

A . Res sources

Fonds propres

Emprunts U. T

Bénéf i ce d' exploi tat ion

250.000

228.09 I ,8 24O.050 , 2

Amortissement 39.333,2 39 .333,2 39.333,2

Total ressources 289 .333,2 267.425 279.383,4

Enplois

Investissement r15.000

Fonds de roulement 245.700

Remboursement de I 'emPrunt 83.333,3 93.333,3

B. lotal enploi s 360.700 83.333,3 83.333,3

(A B) Trésorerie dégagée 184.091,7 I 96.050, I

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

2.3 .

a)

Les éléments de la valeur ajoutée

Rentabilité

Taux de valeur a-iogté-e :

. Frais de personnel

. Inpôts taxes

. Frais financiers

. Amortissement

(prenière année d'exPloi tation)

= 127 .500

= 37 .375
= 39.333,2

. Bénéfice d'exploitation = 228-091,8
Total = 432- 300

Taux de valeur aioutée = valeur ajoutée x lO0
chi ffre d'affaires

laux de valeur aioutée = 432.300 x 100 = 64 |
675 - 000

b) Les ratios de rentabi I ité : (première année d'exploitation)

Taux de rentabilité rl = Bénéfice
Chiffres d'affaires

rl = 228.091.8 x 100 = 33'8
67 S. 000
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Taux de rentabi I i té
rz = Bénéfice x 100

fnvestissements

r z -- 228.091 .8 = 198 I
lls.000

3. Conclusion

Selon nos enquêtes I 'étude et I 'uti I isation de 1a botteleuse
sont promet teuses-. Un essai de la Recherche Développenent pourrai t
nous permettre de justifier ces calculs. Si la concordance entre
nos câtcul s et la rêal i té se révèle exacte, la botteleuse est
rentable pour une entrePri se
Vi l lageoi se.

paysanne ou une Associat ion
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Annexe I I

OFFICE DU NIGER
RECHERCHE DEVELOPPEI'IENT

ZONE DU ]'IAC I NA

Etude de Ia Uirose

Fiche n" 19

Oriqine : Beaucoup de viroses
Cet te même maladie

sont connues conme maladie du riz'
t été remarquée sur le blé, I'orte

en

du

et d'autres graninées.
La maladie était beaucoup plus répandue au Japon,
Chine, en Inde et dans plusieurs pays de 1'Asie'
Au Japon cette maladie faisait baisser la production
riz de l0 à 15 |

31,"ofi#"i,"lî. oi"n3:"iÉïll,3"ol;Ti:
1987 .

Symptômes de la vlrose
soit autnentation ou diminution

feuille du vert au vert-jaune ou

tâches sont jaune-blanches tout

pas. Sa surface d'absorption est

Arrêt de la croissance avec
des talles i

Changement de couleur de la
au j aune-orangé ;

Au début de la naladie, les
au I ong de la I imbe :

La racine ne se déveloPpe
plus hori zontale ;

La panicule est stéri le -

Le virus est transnis par divers lépidoptères, dont certains
sont connuns à Plusieurs viroses :

parmi ces divers insectes 1e Laodelphax Striatellus joue un
rôle naieur dans la transmission ;

Il a êtê constaté que la transnission du virus se fait plus
faci lenent par toùs les insectes à mandibules - Les
poussières ôt virus restent col lés à cel les-ci et sont plus
}a"i lement transmissibles aux plants visités.

La contanination se fait dans l'intervalle de 5 à 30mn- Elle
peut se faire auss i par frottement des feui I les et par
contanination Par 1'eau ;
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On peut trouver
insectes;

I e vi rus dans I es oeufs de certains

On croit savoir que 1e réservoir du virus (Rice Streak
Virus) serai t une advent ice
graminac eae - Le Phénomène es t
Sikasso.

lrléthode de lutte contre Ia virose

de la classe des Poaceae ou
à l'étude actuellement à

Lutte contre I'agent Pathogène
Lutte contre les adventices tel les que !e diga
Destruction de la paille contauinée après la récolte par le
feu
Procéder à un labour Profond
Les parcel les infectéès doivent être récol tées séparément
Attirer I'attention des paysans sur les différentes méthodes
de quarantaine
Sener des variétés soit du groupe ((Japonica)) qui possèdent
une résistance aux viroses ténéralement supérieure aux
autres troupes soit des variétés sélectionnées pour leur
rés i s tanée tê t t es que Bouaké- I 89 et Kogoni-gg .

t
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
t
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Annexe I 2

OFFICE DU NIGER
RECHERCHE DEVETOPPEilENT

ZONE DU UACINA

Fiche N" 29

Xaladie du riz: La Piriculariose

Piricularia Orvzae

La Piriculariose autrenent appelée saleté des plants de riz
par les exploitants est une maladie du riz moins dangereuse que
la virose.

El le peut f aire baisser le rendenent du riz de t 40 l. La
maladie a surtout êtê constatée en zone du tacina sur la variété
BG-90-2 (campagne 91/95r. Certains exploitants la confondent avec
des cas de virose annoncés à Niono. Effectivement à vue de nez, 8u
stade de la naturi té, les brtlures sont très accentuées et
resenblent âux nênes brtlures que la virose à la nême période-

En campagne 1994/ 1995 au point d'appui de Kayo toutes les
vari étés ont- été plus ou moins travenent attaguées : BG-9O-2,
Bouaké-189, Kogoni-89-l , Kogoni-g1-1 , et la Ganbiaka.

Svmrrtômes de la maladie :

Les synptômes les plus spectaculaires sont observés sur la
feuille, les tiges ainsi gue sur la panicule-

Sur la feuille :

Les taches ont une forme ovulaire à contours flous à centre
gris, bords brun noir, et zone extérieure jaune-

Sur les t ites :

Des taches noires al longées, puis brunâtres. Les tissus se
déconposent et les tiges se dessèchent. Cette attaque se renarque
principalenent au stade de la floraison.

Sur la pani cul e :

La plupart des grains sont stériles. L'attaque de la panicule
se prodtit au stade de la naturité. Après une attaque généralisée
des feuilles la plante risque de ne pas fleurir.
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eauses ae ta maladic :

Elles sont multiPles

L,abondance des pluies en campatne 94/95 est un des facteurs
qui a favorisé 1e développement du champignon. Par rapport aux
ânnées precedentes la pluviométrie cette année en Aott, et
Septembré , atteint respectivement 193,2 mm et I34,4 rln. Durant ces
deux mois les pluies élaient f réquentes. Au mois d'Aott l9 pluies,
au mo i s de Septembre I 6 Plui es -

La température moyenne au mois d'Aott variait entre 24,4 "C
et 30,8 " C d; 7h 30on à 17h, au mois de Septembre entre 26,1 " C et
34,3 " C. Ces températures favorisent le développement des
conidies , et par .ot séquent I 'appari t ion de la piriculariose sur
I es plants de riz.

L'humidité relative de l'air à 90-95 I peut aussi activer le
développement de ces conidies qui perturberont I e fonct ionnement
physiologique des plants de tiz-

La forte dose de I'engrais azoté c'est à dire plus de 300
d, urée par hectare peut auss i favori ser le développenent
champ i gnon .

I En zonc du xacina les causes de cette naladie sont surtout liées à
I i,abondance des pluies, la tenpérature au nois d'Aott-Septeobre et

1'hunidité relative de l'air en cette période de I'année'

L'agent pathogène est un champignon
l' ordre des Hyphomycetales .

Métho-de de lutte contre la llaladie

Le Piricularia oryzre de

I t L,atrotechnie dans la zone seoble être la néthode la plus
eff icace -

Semi s non denses de semences i ssues des plants sains - En
pépinière mieux vaut semer une quantité de 4 ks/50 Dt au lieu de 5

kS/50 D2 preconi sée ;

Régulariser le niveau d'eau d'irrigation en fonction de la
température et en fonction de la pluviométrie. Plus la température
est basse plus le niveau d'eau doit demeurer à t 5 cn au stade du
tal late 3lot"ison. Plus la pluviométrie est élevée, plus on doi t
drainér la parcel le, en tenant compte toutefois des apports
d' engrai s ninéraux;

Détruire les chaumes et les graminées sauvages hôtes de
piricularia notamment le diga après la récolte ( par brtlage ou
par conpostage);

Ne jamais uti 1 iser des bal les de riz dans les tizières ou
les pépinières conme engrais organiques-

I
t

I
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t La lutte chimique consiste à désinfecter 1a semence avec du
fongicide ou pulvériser à trois (3) reprises la parcel le infectée
dans un intervalle de IO-12 jours avec du fundazol ou du Zinèbe.
Le dos are de Zinèbe es t de 3 ke/ha -

I L'emploi des variétés résistantes de tiz est aussi une
méthode de lutte contre la piricul iarose. Actuel lement des études
sont en cours par I es s tat i ons de Recherche des pays sahé I i ens .
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I RECHERCHE DEVELOPPEMENT

T oFFICE DU NIGER
ZONE DU T{ACINA.

I 
Comptage du ler jour : 14 Juillet 1994

Conptate du 7ème jour : 2l Juillet 1994

I

Annexe I 3

Républ ique du Mal i
Un Peuple-Un But-Une Foi

Lutte contre Ies CvPérus

Le Cyperus rotundus est souvent présenté conme la mauvaise
herbe la plus nuisible dans le monde. Cette espèce se multipl ie
principalement par voie végétative, grâce à la production de
nombreux tubercules, qui sont repartis en réseaux le long des
rhi zomes et propagent très faci lement les infestat ions .

I P.llarnotte CIRAD l.
En Zone Of f ice du Niger et particul ièrement en Zone du l[acina,

le Cypérus iria ( N'Djogon ) était consideré comjme une adventice
moins dangereuse, mais faute est de reconnaltre qu'aujourd'hui
certains paysans notamment de Ouahigouya, Saboula corlnencent à
constater 1'effet néfaste de cette plante sur le developpement du
tiz.

L'équipe de la Recherche Développement a constaté I'apparition
mass ive de cette advent i ce sur ces parcel les d'essai de contre
sai son où la nain d' oeuvre tenporaire fai sai t presque 3 semaines
pour le désherbage d'une parcelle de 10 ares .
Après une vi s i te du terrain dans la zone du llacina sur presque
toutes les parcel les rizicoles, nous avons constatê I 'appari tion
du cypérus iria soi t sous forme d'une tâche dans la parcel le, soi t
une at taque mas s ive de I a parce 1 I e .

Suite à ces attaques une concurrence déloyale se crée entre
les plants de riz et de cypérus pour les élements nutri tifs du
sol.
Au moment du ler apport d'urée cette concurrence est beaucoup plus
accentuée et tout apport d'azote est absorbé par deux plantes
d'espèce ou de fami I 1e di fférentes .
Le riz s'affaiblit, le tallage n'est pas effectif, et par
conséquent diminue 1e rendement.

Ces observat i ons ou diagnostic d'un problème de
f intensification de la riziculture nous a amené à faire un test
de nouveaux produi ts de DowElanco pour trouver une néthode de
lutte chinique contre le '' N'Djogon .' et voir dans I'avenir sa
rentabilité tant sur le plan écononique, guc productif.
Il est à noter que la recherche dans ces études prendra en compte
cet aspect du problème

Site du test

Le test a été implanté sur une parcel le rizicole de la R/D à
la Ferne de Kayo .

Date de comptage

I
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Comptage du l4ème jour

Nom des herbicides :

: 28 Jui I I et 1994

lurflon II amine

Tordon I 0 t

Dosage des herbicides

Turflon i 2,SL/ha

Tordon : 1,51 à Zl/ha

Résultat du test

En analysant les données du graphique au conptage du ler iour
on avai t à peu près 60 planti àu mètre carré tant sur les
parcelles ténoin qùe sur les parcelles devant être pulverisées.

Au comptage du ?ème jour sur la parcelle ténoin M I le nombre

de plants du nètre carré a augmenté de 5 plants, par contre ce
nombre a dinunié de Zo plants- sur la parcel le trai tée par du
Turflott.
Àu 3ène comptage c'est à dire l4èae jour après le trai tenent, la
quantité de plants sur les parcelles, cel lô du tenoin N" I et du
Turf lon dininuai t.
La dininution du nonbre de plants sur le tenoin N" I peut
s,expliquer par l'arrière effet àe la pluie sur ces cypérus qui de

fait ne sont pas conme certaines graninées qui sont beaucoup plus
resistantes à La couche d'eau gui existait dans la parcel le .

Nous pensons que ce phénomène (pluie) est à la base de la
dininution du nombre snf le ténoin N" I . Par ai I leurs sur la
;;;.;lle traitée par du Turflon, la diminution du nombre de plants
i , expl ique -par i ' efficaci té du produi t qui se fai t beaucoup
ressentir et même dininue le nonbrà de plants de 90 I au conptage
du l4ème jour.

Sur le carré de suivi du ténoin n" 2 au prenier et second
comptage le nonbre de plants n'a pratiquement pas changé, G€ n'est
qoii., 1er. conptat€ , que nous avons cons taté une dininut ion du
nombre de planis q"i pïurrai t s 'expl iquer par I 'hypothèse avancé
citessus sur I 'ef f et de la Pluie.

euant à I ,effet du Tordon (Deuxième herbicide de DorElanco) ,

i I se f aisait ressentir progressivenent. Sur la parcel-f " traitée
par du Tordon, 8u niveau du carré de suivi le nonbre de plants a

âininue de 40 plants, ou de 72,8 U .

D.une manière générale après le traitement I'effet des deux
produits se faisait ressentir sur les plants de cypérus'
A notre avis le turflon est plus efficace que le tordon- Nous

avons constaté que les brtlurei des feui I les après le traitenent
du turflon étaient plus nettes que cel les du tordon- Le turflon
faisait jaunir les leui I les qui Llors perturbait toute action de
pttotosyndhèse et par consequent perturbài t le développement de la
plante.
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Reconmandat i on

Le turf I on Pourra
contre I es cYPérus en
labour 2l jours aPrès

éventue I I ement
Zone du Macina
le traitement.
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Annexe I 4

f'îéthodologie d'enquête sur le maralchaqe

Introduction

Le programme Recherche Développenent s' inscri t dans le cadrede I'orientation générale préconisée par 1'Office du Niger etsuivi par les différents projets travaillant dans les différentes
Zone s .

La Recherche Développement O.N llacina s'est assignée conmetâche d' intens i fier le maralchage et de trouver des néthodes deconservation des produits maralchers en station et en nilieu
vi l lageoi s.

Pour accompl ir cette tâche I 'équipe de la Recherche
Développement a établi des questionnaires afin de trouver, des
thèmes de recherche pour un développement harnonieux de la zone.

A. Phases de l'étude
I. Prendre contact avec Ies Responsables de I'O.N : (Chef

secteur Chef de la vultarisation).
2. Répart i t ion des enquêteurs en quatre secteuf_s :

Secteur de Kolongo
Secteur de Lafiala
Secteur de Kayo
Secteur de Kokry

Secteur de Kolonso
Yacouba SANGARE

l. Saboula
2. Tongoloncoura
3. Loutakoura
4. Niarokoura
5. Bassankoura
6. Dj idia
7 . Goulancoura
8. Kossouka
9. Riziam

Secteur de Kavo
Oumar KONATE

l. Kayo
2. Leleguère
3. Siguinogue
4. Ouahitouya
5. Nenabougou
6. Lago
7. Kankan
8. lledina
9. Nara

I 0. Bougounam
I I . Darsalam

Secteur de Lafiala
llme BA Aninata DIOP

Secteur de Kokrv
Dranane BOUARE

Di orokoura
Lafiala
Tougankoura
Nansiguio
Rassogna
Oula
R imas sa
Kononga
Gourcy

Banakokoura
Kokry Camp
Ségoukoura
Sansand ing
Kokry-bozo
Sankoura
Konona
Kout ial akoura
N' Z i rakoro
Samé
Sampana

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Secteur- de Kokrv (sui te)
Drarnane BOUARE

12 - Massabougou
t 3 . Foulabougou

3. Méthodologie d'approche de I 'enquêteur

Rencontrer le Consei I ler Agricole du Vi I lage et à travers
lui chercher à contacter le Chef de Vi I lage et le
Président de I'Association Villageoise.

Elaborer avec eux la liste des différentes fanilles du
vi 1 lage et choi s ir au hasard I fami I I es à enquêter.

Chaque enquêteur donnera son protranme de travai I au
vi I iage et aux I fami I les afin de pouvoir les trouver
sur place au monent de I 'enquête -

Il est à noter que chaque agent doit enquêter au moins 2

f ami I les (complètement) par jour (t 3 heures par
familles).

B. Durée de I'enquête

Ihr 2 aott au 16 octobre 1993 .
Progranrme de 1 'enquête

du lundi au jeudi : enquête sur le maralchage.
Vendredi : jàurnée de rattrapage -journée de fornation et de

réunion de travail.

C. Echantillon de I'enquête

La Zone du llacina (O. N) conpte 44 vi l lages et 2842 f ami I les . t
12,75 I de ces fami 1 les feront I 'obj et d'une enquête, ce qui fai t
t I fami I les par vi I lage.

D. Personnel eharqé de I'enquête

llr Dranane BOUARE : Enquê t eur R/D
Hr Tacouba SANGARE : Enquêteur R/D
llr Oumar KONATE : Enquêteur R/D
}Ime BA Ani na t a DIOP : Enquê t r i ce R/D

E. l{ovens loqistiques pour 1 'enquête

4 mobylettes Camico

20 I d'essence pour chaque enquêteur

Fiche d' enquête

Bics, chemises en plastiques, crayon , tai I le-crayon règle,
bloc-note, cahiers.

Ci-dessous le modèle de la fiche d'enquête (questionnaire)
proposé aux différentes familles.
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Annexe I 5

RECHERCHE DEVELOPPEUENÎ
OFFICE DU NIGER
ZONE DU XACINA

ETUDE DE IIARAICHAGE 19e3/1994

FICI-IE D'EI{OUETE :

Zone :

Vi 1 lage :

Exploitant(e) :

Age :

Enquêteur:

2-

Quelles spéculations faites-vous sur vos parcelles de
maralchage ?

Quelle est la superficie par spéculation ?

-
Quelles sont les variétés cultivées ?

3- Cornment se fait le semis ?

Quelle est la période de repiquage ? Et connent vous le
faites ?

4- Apportez-vous de la fuuure ? Si oui, laquel le ? Coment ? et à
quel dosage ?

1-
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5- Comment se fai t I 'arrosage ?

Utilisez-vous des produits phytosanitaires ? Si oui, lesquels ?

Et comment ?

Faites-vous le sarclo-binage ? Si oui, comment vous le faites ?

6- euels sont les signes de maturation ? Et comment se fait la
récol te ?

euel est le tenps de travail pour les différentes opérations ?

Buttage. .. ...... j
Tutgurage.......i
TailIe......... - i

Quel est votre rendenent et les néthodes d'évaluation ?

Âvez-vous besoin de nouvelles techniques ? Si oui, Pourquoi ?

7- Comment consetvez-vous vos produits ?

Souhaiteriez-vous avoir de nouvelles techniques de
conservation ?

B- Quel est votre narché d'approvisionnement en intrants ? Et
quels sont les Prix ?
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Que l es t votre marché d' écoul ement ? Et 
^ 

que l pri x ?

9- Quelle main d'oeuvre utilisez-vous ? A quel prix ?

l0- Quel les difficultés avez-vous ?

ll- Recommandations et Suggestions pour le maraichage
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Annexe I 6

Fiche H" 3 PhYto

Variété de tomate : Roma-Rossol

Phvtoohthora Paras itica

Le <(Ui ldiou terres te) ) ou phytophtore es t une naladi e

provoquée par un champignon de l'ordre des Peronosporales- L'agent
pathogène est le phytophtora parasitica Dastur.

Cette maladie a êté constatée sur presgue toutes les parcel les de
la zone (Oula, Segou-Coura, Kokry-colon, Kossouka etc -..).

Svmotômes :

L'un des synptômes le plus spectaculaire des attaques de P
parasitica est la pourriture du col let des plantules.
Lr plant après repiquage peut se développer normalement et ce
n'e5it qu'à 1a f ructif icàtion qu'on peut s'attendre à une attaque
des zoospores de phytophtora parasitica par des pluies d'orage ou
par les eaux d'arrosage.
A ce stade (fructification) I'attaque
anneaux brunâtres concentriques plus
fruits.

lléthode de lutte contre la maladie

L'une des méthodes de lutte la plus efficace est la résistance
variétale;

On peut aussi lutter contre le phytophtora parasi tica en
évitant d'enfouir des tiges et des fruits vert de tomate, pratique
qui semble multiplier les germes de phytophtora dans le sol;

Eviter de faire circuler I'eau d' irrigation dans les riSoles
aussitôt après la plantation;

Faire une rotation de culture et ne iamais semer sur une
culture précédente de [a famille des solanées;

Pulvériser les plantes attaquées par du fongicide :

calliman (80 I de manèbe) : 2,5 à 3 kglba soit 100 t pour 16 I
d' eau
bouillie bordelaise (cuivre)
banko 500 : 3 L/ ha soit l2O nl pour tS I d'eau-

Localité : Jardin Expérimental Kokry R/D

24 Février 1994

se nanifeste Par de grands
ou moins festonnés sur les

ladie



Variété

Annexe I 7

Dates des di fférentes opérat ions par variété

Date de semis Date de repiquage Date de récolte

BG-90-2 8-8-93 28-8-93 20-t2-93

Bouaké- 1 89 8-8-9 3 30-8-9 3 22-12-93

TNr 8-8-93 t-9-93 6-12-93

Kogon i -89- I 8-8-93 6-9-93 29-12-93

I
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te
et

Coefficient de corrélation entre 1e ooids des
1000 grains et le rendenent

Variété Poids des 1000 trains Rendement

BG-g0-2 32 8,07

Bouaké- I 89 30 7 ,95

TNr 28 6,91

Kogoni -89- I 30 6 ,63

ts-L| =z Lxl2\,'
(8tz?= 6,33
Elo,)

I I exis
1000 grains

une corrélation très positive entre
le rendement des différentes variétés

I e po ids des
r = 0,99.
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3" ) Hatériels et f,éthodes
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RECHERCHE DEVELOPPEUENT
OFFICE DU NIGER
ZONE DU TACINA

Annexe 22

Répub I i que du lla I i
Un Peuple-Un but-Une Foi

PR{()T{O(COI-F- No 9

Essai Vari étal en Rizicul ture

l" ) Obiectif

Renettre en conpétition cinq variétés de riz pour
déterminer leur.ôtpottement sùr les sols dégradés de la
Ferme de KaYo -

2" ) Site

L, essai sera inplanté à la Ferne de Kayo en zone llacina
(o.N. ) -

llatériels
Les variétés utilisées seront:

t BG-90-2 Îénoin
t Bouaké 189
t Kogoni 89
t Kotoni 9 I
t Gambiaka

PH tester
Corde à noeuds
totocul teur ThaT landai s
Plaguette d'Affichage
Ensiais : les engrais utilisés seront 7

t Le Phosphate d'amoniaque
t L'urée

Bat teus e (AAXA)

3.2. téthode

Dispositif expérimental : Sinple Parcel le de l0 ares

lra i t ement

Cinq variétés seront mises en compétition avec pour
ténoin la BG-90-2

1r = BG-90-2
Tz = Bouaké-189
Tr = Kogoni-8g
Tr = Kogoni-g1
Ts = Gambiaka
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4") Condition de réalisation
Instal lat ion de la pépinière qui aura 50m2 de surface
pour chaque variété ;
Pique tage des parce I I es ;

Labour, hersage, Planage des
I e repiquage ;
Apport d'engrais : lO0kg/ha
d'urée. L'urée es t aPPorté U
montai son ;
Récolte à maturité conplète.

parce I I es (4) j ours avant

de PzOs et 200 ks/ha
au tal lage et A à la

5" ) Observat ions

Observations Générales des plants de la pépinière à la
récolte dans chaque parcel le et par variété ;

Conptage de plants du carré de suivi au tal lage, à la
montaison et à la maturité conplète ;

Xesure de la hauteur de plants (10) du carré de suivi
au tallage montaison et à la maturité complète ;

Observations phénologigues des plants de tiz à la
levée, âu tallage, à la montaison et à la naturité
coupl ète .

Notation de date de chaque opération et de chaque phase
phénologiques du riz;

Observation de quelques plants atteints de Cécidomye
et ce durant toute la durée de la cul ture : tal lage '
nontaison, €tc...-
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RECHERCHE DEVELOPPETIENT
OFFICE DU NIGER
ZONE DU UACINA

Annexe 23

Républ ique du Hal i
Un Peuple-Un but-Une Foi

de tonate en

PROTOCOLE N" I 7

Essai variétal de Tomate

1" ) Obiectif

Déterniner le rendenent des nouvelles variétés
Zone du Xacina.

2" ) Site

L' essai aura I ieu dans le iardin Expérimental à

3") Xatériels et Xéthode

Kokry

3. I . tatériels

Les variétés : Roma(ténoin)
Boa
Cal inago
Caraco I i

Ficel le + Piquets R/D
Arrosoir R/D
Houe (daba)
Senoir (nanuel en bolte)
Engrai s : Fumier R/D + Complexe tO-10-20 + Urée
Balance R/D
Xètre ruban

3.2. Xéthode

Dispositif expérimental : Sinple parcelle de 5n2 chacune

Traitenents

Quatre traitenents seront nis en conpétition :

1l : Rona (ténoin)
T2 : Boa
13 : Cal inago
T4 : Caracol i
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4") Conditions de réalisation

Préparat i on de la pépini ère amé 1 i orée de lmz
Divi ser I e m2 en 4 part ies égal es séparées
diguette de 2 cm
Semer ls/ n2 en lignes espacées de 10 cm sur
pépinière
Repiquer quand les plants ont entre 5 à

par une

l/4 de la

6 vraies

5")

6")

feui I I es
Le repiquage se fait plant par plant avec un écartenent
de 40 x 70 cm entre les lignes et les plants
Enfouir avant le repiquate du complexe 10-10-20 à raison
de 4ks/ 100m2
Apporter ZkS/ lOOm' d'urée en début de floraison
Arrosate et sarclo-binage régul iers
Couvrir les planches avec des claies (kara)
Pincage à 5 mains tige unique, tuteurée

Obs ervat i ons

Observations phénolotiques des plants de la pépinière
j usqu ' à la réco I te

Notation des dates d' inplantation de la pépinière, de la
germinat ion, I evée, repiquage, €tc . . .

Aspect économique (cott de production)

Pépinière, engrais, nain d'oeuvre, fréquence d'arrosage

7" ) Récolte

Récol ter séparément
variété
Peser le poids d'un
fruits par plant de
Récolter et peser
planche et de chaque

les fruits de deux plants de chaque

fruit par variété et le poids des
chaque variété
séparéuent I es frui t s de chaque
variété.
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Plan d'essai des nqgvelles variétés

I
I
I

l- Roma(témoin)
2- Boa
3- Cal inago
4- Caracol i
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