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PREMIERE PARTIE

syr{TrrÈsn DEs oBsERvATroNs EFFEcrrrÉBs

AU COT]R,S DE LA ITflSSION



1. Introduction

1.1. Le travail demandé

Cette mission s'est déroulée à la demande du Projet Retail de I'Offrce du Niger. Iæs
termes de références, établis par le Projet et I'O.N., étaient les suivants :

u La fin de I'année 1990 a vu le départ de I'expert R/D du projet Retail. Au coun du
premier trimestre L99t un responsable de volet aêtê nommé, il couwe la totalité de lazone
de Niono (secteur Niono et secteur Sahel).

Depuis le début de I'année de nombreuses données nouvelles sont disponibles :

- données de I'hivernage 9G91 (rapport I.E.R.)

- données de l'énrde maraîchage 91.

- tlpologie des exploitations corrigée par les agents de la Mise en Valeur

- ébauche de I'utilisation de la tlpologe comttte outil d'analyse par le suivi-évaluation

Le consultant dewa à partir des données disponibles :

- interpréter les résultats de la campagne d'hivernage 9G9l (RD secteur et IER) et
finaliser leur présentation (cf S +.y.

- évaluer les essais mis en place en contre saison 91, vérifier les choix faits porn la
campagne d'hivernage 91, proposer une ligne de conduite pour le volet RD de la zone
pour les prochaines campagnes (ct $ 5.).

- êxârtrirer avec le chargé d'étude maraîchage les données recueillies afin d'orienter la
rédaction et les dernières observations à effectuer pour finir cette étude (cf $ 6.).

- appuyer le responsable Suivi-évaluation pour I'analyse des données et la rédaction de
son mémoire de fin d'études (cI $ 6.;.

- proposer sur la base d'entretiens avec les équipes des différents volets du secteur les
actions nécessaires à I'intégration de la typologie comme outil de travail par ceux-ci
(cI $ 7.;.

- faire le point sur les données alcalinisation/sodisation disponibles (cf $ 53.;.

' faire des recommandations d'action concernant les tests de cultures fourr4gères en
particulier en rotation avec le t'w (c, $ 5.4.).
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[æ consultant sera un exP€rt agronome, avec de bonnes notions en informatigu€, familier
des problèmes d'enquête et d'expérimentation en milieu paysan ',

[.e caractè|e u peulartiqilier de ces termes de références s'explique par le fait que le
consultant a ëté I'expert Recherche-Développement du Projet Retail pendant 4 ans, ef qu'il
avait donc une bonne conaissance préalable de tous ces doisiers.

Ce bref rappel pennettra de mieux situer la mission dans les activités du Projet Retail.

I'æ Projet Retail, lancé par I'Office du Niger en 1986, a êté conçu corlrme un Projet ayant
un caractère expérimental afËrmé, ce qui s'est traduit par la mise en place en son siin dtrne
é_Wipe de Recherche-Développement à coté des équipes "Suivi-Evaiuationn, "Formation et
Organisation Papanne" et nGestion de I'Eau' ; l'équipe Recherche-Développement prend en
chargg une bonne partie des tests d'innovation, mais les autres équipes'ônt aussi un rôle
expérimental iryrotan! en particulier l'équipe de Formation pour ioùt ce qui concerne les
tests à l'échelle du Projeq en matière technique ou organisationnelle.

Iæs expérimentations concernent principalement les thèmes suivants :

. Expérimentation du réaménagement : une nouvelle forme d'aménagemenL avec
maîtrise totale de I'eau, a êté testée sur Retail I (première phase du-Projeti ; des
modifications techniqlgs ont été apportées pour Reiail II, et lès papans onr eie'pnrs
largement associés à fétabtissement du projet.

. FxPérimentation en waie qandegl de I'intensification : avec plusieurs villages, passage
de systèmes rizicoles peu intensifs à un système basé sur té repiquag" ri 1a àoubË-
culture partielle, avec généralisation des variétés à paille courtè ôt Jmptoi de fortes
fumures minérales.

. Erpérimentations techniques : des essais en mitieu contrôlé et des tests en mitisu
paysan sont menés sur les variétés, la fertilisation, les calendriers, les modes d'implanta-
tioq les façons culturales, le machinisme, les fourrages, le maraich ?ge,l'arborictrlture,
la pisciarlture, etc..

Une partie des essais est menée directement par le Proje! une autre partie est conduite
en collaboration avec des_organis_mes odérieurs à I'Office du Niger,-avec lesquels sont
passées des conventions (I.E.R - Station de Kogoni pour le ria f.Ë.R. - Station du Satrel
pour les fourrages, Service des Eaux et Forêts pour I'arboricultrue et la piscicglture).

1.2.
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. Expérimentationsorganisationnelles : méthodesd'appui auxpaysans (liaisonRecùerche-
Développement-Formation pour l'élaboration de conseils agricoles), gestion des

approuisionnements par les pâysans (intrants et boeufs de labour), gestign PaTtaire des

rèJeaux hydrauliques, gestion paritaire du foncier, liaisons avec le crédit agricole.

Beaucoup de ces actioru s'inscrivent dans une perspective de préparation du désengage-

ment de I'Offrce du Niger.

. Connaissance des qrutèmes de production paysans par des suivis et ençêtes : itinéraires
1"çhniques utilisés en simple et double riziculture et résultats obtenlls, maraich$a,
cglture hors-casiers, typologie des exploitatiors, temps de travaux ; une énrde sur les

cotts de production du riz est menée par I'I.E.R..
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2. Principales observations faites au cours de la mission (ct $ 4., 5., 6. et 7. pour détails)

2.1. (détail au $ 4.1.)

Dans ltessai AmJe - Ilensité de peuplement, on note un effet très net de I'azote avec

BG 9ù} surtout entre 0 et 100 kg d'urée, mais aussi au-delà, iusqu'à 300 kg d'urée.
Cette réponse concerne toutes les composantes du rendement. r,"effet des densités de

repiquage est moinq neq cependant les fortes densités permettent d'assurer un
peuplement talles /^'plus élevé au tallage, ce qui est une sécurité.

Dans I'essai Mode d'Implantation, la pépinière Dapog a échoué, Cest une pépinière
plus difEcile à maîtriser que la pépinière humide ; cependant, cette dernière n'a pas

âonné de très bons résultats avec la repiqueuse, du tait de ses caractéristiques mêmes

(hétérogénéité et taible taille des plants), mais aussi à cause du mauvais fonctionnement
mécanique de la repiqueuse, qui ne peut être rnrlgarisée. Les semis eq prégermé ont
donné par contre dès résultats proches de cetx du repiqu?Eê, et pourraient être testés,

en miliéu paysan à condition de pratiquer ces semis assez tôt, avant que I'engorgement

du réseau-de drainage (à partir d'août) ne rende difficile la vidange des parcelles au

moment de I'assec à faire après semis ; ce oroblème de draigagg a fait pratiquement
échouer un test de semis en prégermé en zone de double-culture.

Dens ltessai sur les canences, on a noté un effet positif de toutes les fumures apportées
en pépinière, et plus particulièrement du sulfate de zinc et du sulfate d'arnmottiaque.
Cef ehet se @ ce qui rend très rentables les apports en pépinière.
Ceux-ci sont toutetois insumsantE puisqu'un apport au chamP de zinc ou de fumier a
encore un effet positif quel que soit I'apport effectué (ou non) en pépinière. Cette
question des carénces, Hée à I'alcalinisation, est complexe, et dewait donner lieu à un
tiavail fondamçgtal poussé de la part de I'I.E.R. (avec I'appui évenhrel de I'IRrôJ).

Tests phosphate : La réporue du riz au @ (phosphate d'ammoniâQuo,
1846--0) a êtébonne dans ces tests, quelle que soit la zone (simple ou double culture) ;

par contre le P.N.T. n'a pas entrainé de réponse du riz. Iæ Projet a maintenant fait le
iour de la question sur èe thème, les essais complémentaires. visant à déterminer la
dose de phosphate d'ammoniaque à apporter selon le rystème de cultrrre et le niveau
de rendement, sont du ressort de I'I.E.R. ; celui-ci doit aussi travailler sur le P.N.T.,
pour déterminer si des formes améliorées de ce phosphate naturel (gpnulation et
attaque partielle par exemple) ne seraient pas plus adaptées à la rnrre de I'O.N..

Tests variétaux: IR 1561 peut donner des résultats plus élevés que BG gUZ porr les

semis tardifs, grâce à son cycle nettement plus court. JAya a été rès largement testée

. avec les paysans ; son cycle est légèrement plus court que celui de BG 9Ù2; elle talle
un peu plus et donne un peu plus de panicules, mais son rendement est légèrement
inférieru à celui de BG o&2 ; finalement les deux variétés ont des caractéristiques assez

proches. Lês paysans voudraient continuer à cultiver Jay4 à coté de BG WZ (et non
pour la remplacer totalement).
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' zones sodiques : Des mesures ont été faites chez un paysan de Ténégué dont laparcelle, nouvellement atgibu.e^1 présentait des salang. Dans cette parcelle de seno,?2 d des noints sont alcalins (s,1^ . pC. 
?,0), et sfir ,oot trer. aJan* 1oH > g,0).Tout autour de cette parcelle, mgme dans les'zonile présentant pas de salants, lessols sont en oouls d'alcalinisation [a salinité n'e-stIas u";ri accentuér, -"i, son niveauest cependant élevé (40 To de sols salins et 15 Vo de rot, t è, salés). si des rendementsde 7 t/bapeuvent être obtenus daru l-es parties basses de_ces parcelles, moins toucbées,dans d'autres parties le rendement o'.tæint-pas ttth"Il faudrait @lqg des partiutt dàns ffiors à salants, et des travauxcomplémentaires de cloisonnement et de planage q"i ioot nécessaires.

2.2.
(détail au $ 42.)

. ræs essels variétaux ont donné-,pq+-derésultats, du fait ge f
expérimentale du Projet Retail tWr ià*ait gtffio* il pose rrop deproblèmes de maitrise de I'eau et de feiiilité oes sots. une noù" *yotrra*" des travauxde sélection variétale effegét par I'I.E.R. p;; r. p*ie t a êtê réalisée, même si,quelques compléments seraient sôuhaitables.

' L€s essals sur la fertilisation : Iæs gssdrs menés en pots à Kogoni sur les carences dansles sols Moulsf n'ont apporté mis à part le faitqu'aucune des fumures àppoTges oU pu * ré de .*r ràÉ t.,qui donne la mesure du-problème qui tt porc 
"* paysans) ; cet essai dewait êtrerepris, peut-être sur le terraia

chez te-s nars des résultatsintéressants ont été obtenus pour tei oÉux variétés mises en essai, @ maisles données de base n'ont pas ete jointes. Pour la plupart des essais, les résultats desanalyses de sol n'ont pas eié founnies e!/ou il ;*rétées, alors qu,elles sont trèscotteuses. Aucune slrnthèse n'a étê esquissér, rùît*.mUfe aes ,u;rt .

' r'8 défense des cultunes : En entomologe, des informations très intéressantes ont étéobtenues sur les qui restrot ooo alarmantes, mais àl111geill9f.En phytopathologe, quelquerffioirt ete rytee+- sans gravité ; Ie rapport est unpeu succincq et aucune des données de base ar i"-Ënn"poth"Ëdl o," été fo'rnie.Pour les deux volets, aucunç Fynthèse des acquis n'a eti r"itr, alors que I,I.E.R.- Kogonimène des suivis en zone office du Niger depuis très rLngtemps.

' Pour ces conventions, le Projet dewait être grus vigilant sur Ie respect des termes deréférence et sur la qualité dei rapports fou* (r*Ë" à. mesrues iîrlrn ees, présencedes données de basè, analyses s,trsaotes, conclusioos claires, rouroiture d, ,n originalreproductible et non de copies, etc.).
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23. Essais mis en place depuis I'hivernage 1990 (détail au S 5.)

En contre-saison, l'équipe R-D a mené un essai sur les carences, et des tests variétagx
avec les paysans. En hivernage, des tests variétatrx ont aussi été menés, y æmpris dans le
secteur Niono. A I'avenir. l'éguige R-D dewait. dans la mesure ou I'I.E.R. asiure effectivement
la relève, mener de moins en moins d'essais en station pour effectuer plus de tests en milieu
paysan et mieux suiwe les tests spontanés mis en place par les 4griarlteun.

. Tests varlétaux avec les paysans : Les tests effechrés sont intéressants, mais il est
dommage gu9 les tests "spontanés" effectués par de nombreux paysaqs (puisque le
Secteur n'avait pas assez de semences de China), n'aient pas été suivis. tr faui rattraper
cette eneur en procédant à des enquêtes auprès des paysans concernés, pour avoir leur
avis sur les différentes variétés (voir fiche d'évaluation R-D pour les tèsts variétagx ;
ne pas oublier de rajouter à cette fiche des questions sur les dates de sernis et de
récolte, e-t 

-sur 
I'origine des semences). En hivernage, un minimum de suivi de ce qpe

de tests doit être mis en place ; des sondages de rendement sont à prévor, et bien-str
des enquêtes sur I'opinion des paysans sur ces variétés.

. Essal sur le pH du sol : cet essai avait été mis en place pour évaluer I'effet de I'acidité
de divers e_ngrais sur le pH du sol. Ce qpe d'expérimeniation doit être de plus en plus
confié à I'I.E.R., dans la mesure où des résultats satisfaisants seraient obtenus avec
l'équipe'Tertilisation" de Kogoni.

. Test des motoculteurs : Des tests sa milieu paysan sont prénrs depuis plus d'un an ;
d'abord suspendus dans I'attente du rapport de la D.Md sur lel essais en station
(rappo_r1.qui nleqt toujours pas parvenu auProjet), les tests ont ensuite êtêbloqués par
un problème de location de matériel entre la STAIU et le Projet ; si ce qpe de ditrerênt
persiste, le Projet dewa en tirer les conséquences et acquérir Lt gêrer lui-même tous les
matérielt gg'il souhaite tester ; ce sont en effet toujours les mêmes problèmes (feu vert
de la D.M-A- et relations avec la STAI\{) qui gênent les e*perimentations en
machinisme lepuis le démarrage du Projet. Iæs paysans intéressés 

-par 
le motoarlteur

sont ceux qui ont accumulé un bon capita[ et qui pourraient I'utilisêr pour eux-même
et le louer à des Plysans non équipés, si ceu+i pouvaient avoir un crédit adéquat Iæs
petits tracteurs rizicoles dewaient aussi être tesiés.

. Ibaction attelée : Les tests préwtrs avec la chamrc japonaise dewaient être repris
rapidement- i il y a en effet toujours besoin de méthodès de travail du sol respectant
mieux le planage que le labour en planches ou à la Fellemberg. Une missiôn d'un
spécialiste (CEEIVIAT) serait souhaitable sur ce thème.

. Bottelage : Il y a une demande des paysans pour une presse à poste fixe qui fonctionne-
rait avec un moteur de faible puissance (10 à 20 cv). Des 

-materiets 
éxisteraient au

Brésil, t"f 
_le {ojet est aussi en relation avec une écoie d'agriculture française (Nozay,

en Loire'Atlantigue), qui va essayer d'adapter des presses basse-densité.
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. Suivi des consomnrations en eeu : Le travail sur I'hivern4ge 1990 demande à être
terminé. Pour I'expérience de lirnitation des prises de rigote â fO l/s, il faut renforcer
I'aspect gestion par les agriorlteurs et opinions de ceux-ci strr lc's1ntème testé. Les
comparaisons avec lcs témoins doivent être prudentes, car il y a des différences autres
que le débit des prises de rigole.

. Convention avsc I'I.E.R- Kogonl en hivernage 1991 : cette convention aurait pu être
améliorée dnns sa forme et dans son contenu, mais cela aruait risqué de retardeùncore
plus la mise en place des essais, déjà tardive pour la fertilisatiôn On peut regretter
I'absence de tout suivi entomoloqqgg 9t phytosanitaire (le suivi génératde I'O.fr. par
I'I.E.R. est insuffisant rnr la spécifrcité de la zone du ProjeL en particulier les attaques
plus importantes de foreurs en zone de double-culture), I'absenèe de tout essai et suivi
sur I'alcalinisation et les carences, et I'absence d'une date de semis plus tardive pour les
variétés à cycle court. Il^ns I'avenir. il serait souhaitahle que I'I.E.R. développe des
travatrx sur les tech{riqge$ culturales (travail du sol modes d'implantation, techillues
de récolte et post-récolte).

. Alcalinlsation-sodisation : 14 Proje! o'" pas encore reçu les résultats des aralyses de
sol effectuées pour préparer la mission Bertrand-Keita, sur les conventions I.E:R. n" 9
et 11, ni les interprétations correspondantes.
Des études assez nombreuses ont maintenant été faites poru cerner le sujet. Sur ce
thème-pH / lgdisation f carcnces, les actions à mener Oar I'O.N. et par I'I:E.R., avec
I'appui de I'IRAT) sont de trois tlpes : suivi des parèe[es touchéès (sodisation et
carences), es$ris çn pots et .4U charFp de solutions "légères" (apport d'engrais ou
lgchniques nrlturales qpe puddlage), pssais en station et en milieu pâysan de Johtions
Iatrydçt (dr{pge-profond, apporu de gpse, etc.). si le projer oè 'iest oe orainage
Profond ne déboryhq pas rapidement à Trssana (partiteurNf), oD pourrait envis4ger
de I'installer à la Station du Sahel, qui doit être réaménagée dans nétait ltr, si des sols
'intéressants' (en cours d'alcalinisation) y existent.

. Fou|Îages : les tests prérnrs en hivernage 91 ont dt être renrs très en baisse, à cause de
leur démarrage trop tardif (en aott). Il faut veiller à ne pas avoir de ptotocoles trop
compliqués darrs ces tests, et renvoyer en station l'étude des élémentj fondamentaur
coûrme les courbes de gain de poids en fonction des différents fourrages. Uinsta[àtion
de fourrages se ftJ pour l'instant toujours dans des sites spécifiques, ylompris pour des
qâturages unatur.els" que I'on pourrait améliorer par compartiment"g. ei irrigation à
Té$gué. Pour introduire des fourrages dans une rotation avec h tÉ il faudiait une
meilleure maltrise du drainage, ou trouver des espèces uaiment adaptées (contacts avec
I'IEMVT-CIRAD er I'ISRA-LNERV à prendre).

. Arbodculture : pour les espèces bien connues comme l'Eucatypttu et le rônier, le
problème n'est Pas waiment 

- 
technique, il est plutôt de savoir qui va gérer les

plantations, et (Udrgles-e4loiter. avec quel tJæe â'o'ganisation Cest sur ce! aspects
que les prochains tests dewaient mettre I'accent.
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Arùoriculture hrittère : pour le patniCrda[ieg la technique actuellement utilisée dc

semis de noyaux n'est pai satisfaisante, elle donne trop de mâles (50 V9 alots que 3 à

S fo perr"iit suffrre dans une plantation) et les caractères génétigues.des plantes sgnt

imprêvisiUles. Il faut aussi voir si les pâlmiers ne pourr{ent pas être-Ttégres dans les

jaritins et dans les villages (où ils existent déjà un peu). Pour traiter sérieusement cette

question, très intéressante car il y a une forte demande de dattes au Mali, il faudrait
faire venir trn spécialiste (GRIDAO).

Fonds de redevange : cette expérience mérite d'être continuée, et amPlifrée. en essayant

de nredescendren les prises aè Aecisions vers des nivearu plts adaptés oomme le casier

ou le village à chaquC fois que le fonctionnement hydraulique de I'ensemble de laZnne
de Niono i'est pasin jeu (lâ 7-one de Niono n'est 6'ailleurs pas une unité hydrautigue).

Comité de Gestion des Teres : Cette expérience de remise de la gestion des terres aux

paysans est probablement la plus importante et la plus intéressante gue le Projet mè-ne

àciuellemerit. Elle a étê initiée avec les discussions sur les réattributions de terre et les

lettres d'attributioq puis s'est développée avec la disorssion des textes législatifr

concernant I'OfEce au Niger et surtout I'attribution des premiers Permis d'Exploitation
Agricole, qui assurent aux paysans nne certaine sécurité foncière. Il faut prÉseggl-et
grcourager cette expérience, elle représente I'avenir de I'O.N..

Autonomie des approvisionnements : Cest un autre grand eqieu pour I'avenir. Atrssi ne

faudrait-il pas què ta concurence du 'crédit O.N." et des "approvisionnements O.N.'
décourage les pàysans de prendre leurs crédits à la B.N.Dâ- et de se fournir auprès du

secteur privé ou coopératif.

Conseil agricole : Avec les paysanq du Projet, qui pour la plupart maltrisent bien les

techniquei tiées à I'intensification, il n'est plus possible de travailler en terme de
\.lg*iration" ou de "sensibilisation', seul un conseil. agicole ou de gestionn peut les

intéresser. r-"harmonisation des systèmes de Mise en Valeur doit donc respecter cette

expérience du Projet, qui sera utile à tout I'Offrce du Niger au fur et à mesure de la
progression de I'intensification

Pour ltavenir, il nous semble que le hojet derrra de plw en plus essayer, dans la mestre
des compétences existantes, de conner arx structures 0e rc
erpérimentations à caractère purement technique, en particulier tous les essais en "stationn ou

en point d'appui ; il dewait également essayer d'impliquer ces structures darls les.exPérimenta'
tions en milièu palnan, daru lesquelles il est souhaitable qu'il garde cependant la maltrise de

tous les tests pennettant une bonne articutation avec le conseil agricole. Les asPects lgt pl$
importants à 

-rcuforcer 
sont les expérimentations liées à la gestion et à I'organisation du

foncier, des réseauq des associations paysannes de toute nature (4V., mais aussi groupements
de femmes, de jeunes, et organisations de tlpe Groupement d'Intérêt Economique). Sur ces

derniers thèmei, des échanges, concernant les cadres et les pa)tsans, dewaient etre effechrés
avec le Sénégal, où le désengagement de I'Etat est plus accentué dans les zones irriguées.



2.4. Maraîchage
(détail au g d.)

' Il êst dommag9 que pour des raisons budgétaires certains suivis aient été anetés, alorsque les parcelles et lês techniques concernées consrituent *";; de h réalitè çi nepeut être ignorée : les semis taioirs existenq ilr à;t";nt être invàtoriés et suiùslorsqueI'on effechre un suivi des itinéraires techniques.

' I-apoursuite du travail sur le maralch age aété rernr, ":. le chargé d,études, pour queles activités d'hivernage (double-arlture) soient -irio prises ,o ôËpte. Ia compositionde certains échantillo"s à ainsi été révisbe à ra naùse. Iæ maraîchage d,hivernage n,esten effet plus une activité marginale.

' Iæs visites effectuées daru d'autres r_ésions doivent être développées, avec uneassociation plus importante des pllsans-("î p"yr"*.rl à ces uisit"s. Des visites dans lespays voisins dewaient aussi être-etiectuéàs, Up*ti"riier dans u ùanee du sénégal oùI'ISRA et I'IRAT travaillent en milieu paysan en conditions-rrilguees.

' Mais il faut aussi tirer tout le bénéfice de ces visites, et ne piu hésiter à tester trèsrapidement les innovatiory- rgpérées dans d'autres ,égio*, .oft*, les découpeuses etles séchoirs à oignons, eu'il rùorait trrt* en 1991 fgz,

' En I'absence fréquente de témoin local, l.r"trrp{t4tion des tests dewa être prudente.Il faut insister surla nécessité de ces tJmot* di99v 92. il"oiâ'ores er déjà préparerles commandes des semences nécessaires pour tes tists'rg;î. ;;."'
' Pour le maîs, il faudra rechercher des variétés adaptées aux différentes saisons et àI'irrigation, mais aussi, pour la consomuration 

"o 
frb,. 

-* 
q. Ëo, épis et un gottsuÉ:ré' Des contacts 

"u 144 (!.E.R., 9.na.o.r,lF.n.i "t à itfi-eri"ur (INERA auBurkina-Faso, IsRA au sénég+ nÂu, ;;t à''p;;;drr.

' Pour la tomate, à Partir des essais r.E.R. de Baguine_dlcn hivernage, il faut organiserdes visites de paysans, et prévoir des tests en t992. Il faut aussi prendre contact avecI'ISRA I'INERA et I'IRÂT qui ont travaillé sur cette espèce et sur de nombre'sesautres.

' Iæs suivis en 1991 /92 dewont mettre un accent partiorlie.r sur les @des femmes (insuffrsarnmenr prises en compte in rggo/grt ;i ,illes lesùniqgr.r_de
points ctês du développJ;;il d" maratch age.

.Pourl'analysedesdonnées,l'@aétéinitiée,maisilfaudraprévoirà
I'avenir uot fo*"'ion d"t ug.o*@ utilir"tion plus performante de celogiciel. Toures les équip.-ïffioJri *ot intéressées.

' IJanalyse des données dewa se référer à l-a q[rotogie des exploitatiors, mais aussi auxtjpes d'individus concernés au sein de la fadifle. -
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Iæ rapport du chargé d'énrdes et le mémoire de O. Bereté dewont détailler la
problématieûê, les méthodes de travail et le choix des échantillons. Pour chaque point
de l'étude (foncier, assolements, techniques, rendements, commercilaisation, etc.),
il faudra développer I'analyse de la variabilité et de ses causes. Iæs plans des rapports
ont été re\nrs avec les intéressés. Un appui complémentaire a été apporté à O. Bereté
pour la finalisation de son mémoire, à Niono et à Paris, et le consultant participera au
jury lors de la soutenance à ÏINA-PG.

2.5.TJPqlogie, (détail au $ 7.)

. l-a,mise en place d'un système de \rulgarisation" uniforme, et proche du T.V.S. 1, n'est
pas favorable à une utilisation de la typologie, ed n'a de sens que si le travail se fait
en tenne de consell agricole, "à la carte". Iæs groupes de contact peuvent alors être
élaborés sur la base de la tpologie, et les méthodes de conseil adaptées en fonction des
gfoupes et des thèmes retenus par le conseiller et les paysans. Cela peut être une
parcelle de démonstratio4 ou, plus souvenf des visites de parcelles, des tests, des
réunions, des fiches techniques en Banbar4 etc.

. I-a, proposition de thèmes de travail pour les différents types d'exploitations doit
s'accompagner d'une précision plus importante du pourquoi de ces propositions pour
tel type, ce qui aidera à définir le comment le travail sera mené avec les papans.

. L'-utilisation de la tpologie doit être mieux intégrée par l'équipe de promotion rurale :
quelles formes de crédit proposer pour quel type d'exploitations, comment conseiller
les AV. par rapport aux exploitations en diffrculté, quelle place pour les double-actifs ?
I^a typologe pourrait être confrontée à I'endettement et aux rendements obtenus, pou
juger des possibilités de remboursement des exploitants.

. L'utilisation de la typologie par l'équipe de Suivi-Evaluation a démarré, elle pennet de
mietrx comprendre quels gtoupes de paysans utilisent la jachère, ou les semis tardifs.
Il faut cependant compléter ces analyses par des enqlrêtes auprès des agriculteurs sur
les raisons de leurs choix.

. L€ recensement annuel des exploitations par l'équipe de Suivi-Evaluation pounait être
allégé, en devenant triennal. Seules les exploitations ayant connu de gros çfuangements
dans I'année (installation, séparation, etc.) feraient I'objet d'une enquête qrutématique.
Cela laisserait plus de temps pour utiliser ces enquêtes, pour actualiser la typologie.

. Pour que le Suivi-Evaluation puisse aller plus loin darrs ses analpes, il est nécessaire
que les agents ne soient pas sans cesse sous pression pour fournir des renseignements
exhaustifs à la hiérarchie. Il faut donc mieux défrnir les informations dont la structure
a réellement besoin et la périodicité adéquate.

ftaining aad Visit S1ætem, mis au point par D. Benor.
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L'utilisation de 
-la typologie poru bâtir des échantillons d'enquête, comme pour le

maraichage oJ I'enqlête 'repiquage" financée par la Banque Mondiale, impose de
I'utiliser aussi pour I'analyse et la présentation des données.

Pou la Recherche'Développemen! la typolose est un moyen de s'assurer que les
innovations sont testées dans toutes les conditions de gestion, ou qu'un suivi concerne
bien tous les tlpes d'e:qploitation Mais elle doit aussi servir à cibler certains tests,
conrme celui des motosulteurs.

Ia composition de l'échantillon des farrilles suivies par la R-D dewa être revue à I'aide
de-la tpologie, et-pourrait mieux intégrer la zone Retail II, nouvellement réamén agêe,
et les zones non-réaménagées du funr Retail m (5 familles déjà suivies à Tigabougou).

Le classement des exploitations a été finalisé pour la moitié des villages druant la
mission. Ce travail doit être achevé rapidemen! en évitant de déraper ver5 gn
classement sur des jugements de valeur (bons ou mauvais exploitants). G classement
des Double-Actifs et des Non-Résidants doit être reul, en les individualisant plus
nettement.

Pour faciliter le travail sur le classement des exploitatioru, le logiciel LISA a êtê
employé, mais il faut compléter la fonnation des agents à son utilisâtion

Iæ cas des non-colons ne dewa pas être oublié, en partiqrlier lors de la préparation de
Retail ltr.

Il serait maintenant intéressant de compléter la qpologie par une enquête "objectifs-
gPglioud du tlpe de celle réalisée en 1988 par J.M. Yung êt ^e" Sacratre dans la zone
Retail I. Cette enquête dewait ceffe fois concerner tout le secteur, et aurait I'avantage
de recueillir les avis de paysans ayant des reculs différents par rapport au réaménagl-
ment et à I'intensification (Retail I, Retail U et la zone non-réaménagée), mais agssi
ayant vu leur système de production modifié de façon différente (hors-casiers).

L'étude sur les cofts de production confiée à I'I.E.R. pourrait aussi utiliser la qpologie,
ce qui permettrait une présentation des résultats décrivant mieux la variaÉilité âes
situations rencontrées au sein de chaque zone (travail à faire avec l'équipe R-D Retail).

2.6. Aspects concernant le fonctionnement général du projet (détail au $ 8.)

. I. période actuelle est difEsile, du fait du départ volontaire de nombreux agents vers

! {olctionpublique à l'gccasion du changement de statut de I'o:N@eot
doit être .soigté par le Projet, et faire une large part au recrutement externe, de jeunes
bien formés (par exemple dans la pépinière dès anciens stagiaires et chargei O'études,
qui sont des gens connus du Projet, familiers de ses méthodes de travail et-ayant u.quis
au cours des études menées une bonne formation complémentaire), ptotOt que de
favoriser uniquement la promotion interne (agents âgés, dê formation'iniïarc faiUte, et
difËciles à former actuellement), dont les Cffets risqueraient d'être graves pour la
dynarrique du Projet.
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Une certaine "régression" a été constatée dans les méthodes de Suivi-Evaluation, du fait
d'une pression trop importante des échelons supérieurs de la stnrcture, qui demandent
trop d'informations exhaustives, et trop souven! sur le t'rz. Cela a entrainé une
marginalisation des suivis par échantillonnâg€, pourtant plus frables, qui avaient été
initiés par le Projet il y a quelques années, et I'impossibilité pour les agents de travailler
sur d'autres aspects des oqploitations que le riz Une mission externe dewait être
organisée pour mieux définir les tâches du Suivi-Evaluation, et aider l'équipe à
s'organiser en conséquence.

Ce "retour en arrièren menace aussi l'équipe de formation, du fait de I'imposition
"ofEcieuse" à toutes les zones d'un système uniforme de wlgarisation descendante, que
le Projet avait abandonné depuis des années au profit d'une démarche de ænseil
agricole. Iæs paysans de la Tnne de Niono ont dépassé le stade des "recettesn, et ont
plutôt besoin d'un conseil agricole adapté. La proposition des 4gents de Ïéquipe de
formation du Proje! de constituer les groupes de contact sru la base de la $tpologie, est
très bonne ; elle dewait permettre de mieux situer, avec les paysans, les problèmes à
résoudre, et les moyens à mettre en oeuwe pour les aider à le faire (tests, visites de
parcelles, réunions, fiches technique$ etc.). Iæ système uniforme, tel que présenté aux
agents, nous parait en contradiction avec les axes de travail officiellement retenrs dans
la mission d'harmonisation, qui tenaient à préserver les capacités d'innovation des
différents projets, y compris dans leurs méthodes de nrtgarisation

La situation des hors-casiers des villages de Retail tr n'a toujours pas été prise en
compte, alors que les travaux sont maintenant terminés. Il faut ré-ouwir ce dossier pour
les villages concernés, et essayer de le traiter de façon mieux préparée pour les futurs
travaux de réaménagement de Retail III.

L^a préparation de Retail III dewa aussi prendre en compte les accès des vill4ges vers
I'extérieur (hors-casiers et Ranch du Sahel), le problème des coupures d'eau en saison
sèche (maralchage surtout), l'sssainissement des villages, le fonctionnement général du
réseau Retail d'irrigation et de drainage (surtout le distributeur et les drains), les lavoirs
et les ouwages de franchissement, I'ocorpation de I'espace dans les terroirs villageois
Oisciculhre, bois, etc.) et la place de l'élevage (zones de pâturages, fourrages,
abreuvoirs, pistes d'accès) ; il faudra aussi ne piu oublier les possibilités d'intégration
des non-colons de la zone (ceux des villages O.N., ceux des villages de la zone sèche et
les réfugiés du Nord).

Pour de nombreuses études, la présence de stagiaires d'écoles françaises (INA-PG,
CNEARC) et maliennes (I.P.R., ENSUP) a permis par le passé un important travail de
reqreil de données et a beaucoup contribué à la capitalisation des informations. Il nous
semble que le Projet aurait tout à gagner à reprendre I'accueil de stagiaires, éventuelle-
ment associés à de jeunes dipômés.
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3. Ce[çhrlio!

Cette mission a permis d'aborder la plupart des aspects erpérimentaux du Projet Retail,
et ils sont nombreu:r. Le Projet constitue en effet un pôle d'innovetion unique au sein de
I'O.N,, et ce caractère novateur et exp'érimental doit à tout prix être préservé, encouragé,

développé ; il est une des principales raisons d'être du Projet au sein de I'O.N., ot concernc
aussi bien les aspects techniques qu'économiques ou organisationnels des qntèmes de
production des paysans.

Le Projet travaille en particulier à anticiper l'évolution future, et inéluctable, de I'O.N.
vers un désengagement croissant de fonctions conrme le crédit, les approvisionnements, la
commercialisation, la gestion des terres, voire même la gestion des réseaur

Ce rôle de pôle d'innovation implique que le Projet ocarpe au sein de I'O.N. urle place
particulière, illustrée par la décentralisation de la Zrlne de Niono, gd en est un aspect.

Pour que ce rôle de préarrseur continue à être joué par le Projeq il importe :

. de préserver ses capacités d'initiative. en laissant une grande liberté de choix à l'équipe
du Projet (ce dewait être tout le sens de la décentralisation) ; en ne cherchant pas Par
exemple à imposer dans cette zone un modèle de wlgarisation dépassé pour des
pa)6ans déjà fortement impliqués dans I'intensifrcation, et qui recherchent plus des
conseils que des instructions ; la reconnaissance de la diversité des erploitations
implique aussi que des solutions uniformes ne peuvent pas leur êue appliquées.

. de montrer beaucoup de souplesse quand aux niveaux d'organisation des paysans

susceptibles de se substituer à I'O.N. pour gérer certaines fonctions (ou pour les cogérer
avec lui) ; la?nne est un niveau d'organisation administratif de I'OfEG€, ce n'est ni une
unité hydraulieuê, ni une unité sociale ; le transfert aux pa)6ans de responsabilités
croissantes implique d'étudier (par exemple pour Retail ltr) les niveaux de gestion les
plus adaptés, indépendamment des niveaux adoptés par I'O.N..

. de ne pas vouloir faire rentrer les .4.V. dans un moule stéréorypé, correspondant plus
à des fonctions administratives qu'à un rôle moteur dans la gestion de la zone irriguée ;
d'autres tvpes d'organisations doivent pouvoir émerger à coté des AV. (d comités de
crédit ds ssrtains villages) ; ne pas vouloir non plus n'avoir qu'une seule organisation
coopérative pour les femmes ou les jeunes, susceptible de remplir tous les rôles, alors
que seule une partie des individus peut être intéressée par certaines actions.

. de reconnaltre finalement que la diversité des exploitations conduit naturellement à
avoir une diversité des associations possibles, non seulement en fonction de la diversité
des problèmes à gérer, mais aussi en fonction de la diversité des intérêts des
agriorlteurs ; le statut de G.I.E. pourrait être utilisé pour pennettre à ces diverses
associations d'avoir une personnalité juridique et frnancière.
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. de tirer les conséquences de cet aspect expérimental en matière de Recherche-
?Éve,loppement : cette fonction doit ére beaucoup plus i-ro'tante danEcteur
Satrl qu'ailleurs, Tqptt-tenu de I'ampleur des changementJ@ çn
est de même pour la fonction Suivi-Evaluation, qui a un rôle capital d'obsenatoire Au
chançment à accomplir.

' d'en tirer aussi les coruéquences au niveau de I'implication de la Reche dans ces
changements : le Projet soulève bon nombr-e 9e proUtemes teinniquei et 

" 
besoin plus

que tout autre secteur de la collaboration de la recherche, en matière de variétés pour
la contre-saison, de double-culture, de fertilisation, de carences, d'alcalinisatioq ae
lechniques culturales ou de défense des culture ; Retail Itr et la réhabilitation de la
Station du Sahel pourraient être I'occasion d'auEnenter la prése
dans ce secteur, et de passer des contrats de pluJ longue duiée avec elle.

. de ne Pas limiter le rôle de la Recherche aux aspec'ts techniques. Il faut développer des
travaux à caractère socio-économique en zone Ô.N., du qpe de l'étude sgr tes côOs ae
prodantion, de I'enquête "objectifs-opinionsn,

. d'étendre ce rôle expérimental au réaménagement lui-même : Retail Itr doit être
I'occasion de transformer des études de 

-Projet 
concernant essentiellement Ie

réaménagement physigue en études prenant en compte tous les aspects du développe-
ment de la zone polarisée 

Par les casien (et pas seulèment les villages de I'O.N.) ;ièt"
sigpifre une garticipation d'agronomes, d'économisfss, de sociologies, à ces etudeq et
une implication plus forte des papaqs dans le processus d'élaboàtion des projets.

. d'admettre que le travail acnrellement mené avec les palnans sur la gestion des terres
fnnligue qT:iF sont-des-partenaires à part entière Au ieinénagemeù .r qui pourrait
être formalisé P* la signature d'un ncontrat de réanénageileot", incluant io115 tes
aspects du proje-t, entre les différents villages. I'O.N. ei le t aiileur de fonds, et
engageant l.çs trois par.ties sur un progamme prenant en compteffiieo
que les jardins ou les hors-casiers.

. de pousser la responsabi$ation des paysans dgns la gestion des terres jusqu'à la
négociation avec eux de points comme lei réductions de Jurfaces, I'installatiôn dt non-
colons, ou le Pourcentage de non-résidants acceptables sur un terroir ; parallèlemenÇ
il faudra mettre en oeuwe, darrs le cadre du Sùvi-Evaluation ou dans'un cadre plus
indépendanq un obsenatoire du foncier pour saisir les changements qui vont di*i
s'opérer.

. de tirer les conséquencet dj I'aspect expérimental du Projet en matière de gestion
financière : actuellement le Projelrencon-tre 

-de 
grosses Oifnèutt{s 4dministtuti"Ër po*

mobiliser effectivement son budget, du taig de procédures trop complexes ; il o. irutdonc réaliser les investissements ou les dépenses de fonctionnemènt dont il aurait
besoin.
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d'en tirer aussi les conséquences quant à la charge de travail des agents du Projet' et

donc aux primes nécessâires po'ùr rétribuer aette pelng supplémcntaire, avec de

préférence',-e notation mensué[e entrainant une modulation des plimes' comme cela

à toogt.mps été pratiqué par le hojet avant I'uniformisation actuelle, qui ne reconnait

plus ée supplément de travail pourtant bien réel.

d,accepter que la Mise en valeur ne soit plus automatiquement couplée av,egun Ptoigt
de travarx : ioOependamment de la réalisation ou non des travaux dc réhabilitation de

Retail ltr, le travail de la Mise en valeur reste entier pour les 
-zones 

Retail I et

Retail tr, et pour la zone non réaménagée ; de la même façon, dans la mesrue où

I'objet du Projet se situe au niveau des faysans, êt nol au niveau de I'O.N., il serait

dommage de ôonditionner le travail avec ieJ paysans à des opérations de rationalisation

ne Concernant que la strucflre de I'O.N. et nOn leS agficultellrs.



DEUIilEME PARTIE
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I.e, travail devait ooncerner I'interprétation et la finatisation de la présentation des
résultats obtenus Par l'équipe Recherche-Développement du Secteur Sahel (Projet Retail), et
par I'I.E.R. dans le cadre des conventions Projet Retail - I.E.R./Kogoni.

4.1. Essais et Tests réalisés par l'équipe R-D Retail

Pour les essais réalisés par l'équipe R-D du Secteu, il a d'abord fallu proéder à Ia saisie
des données mesurées : depuis le départ de I'expert R-D fin 1990, ces données étaient restées
en l'état, sur les fiches de notations de terrain ou sur les fiches du laboratoire. Lc consultang
aprls avoir restauré les fichiers informatiques effacés par accident de I'ordinateur quelq"i
mois Plus tôt (voir annexe 2 : Informatique), a créé les fichiers de saisie nécessaires aux
différents essais avec le logiciel STATITCF.

Ia saisie des données a alors été effectuée par les responsables R-D du secteur Sahel et
du Secteur Niono, qui ont fourni un gros travail pour avanCer au naximum cette saisie durant
la mission ; toutes les données disponibles n'ont cependant pas pu être saisies avant le départ
du ænsultant : l'équipe R-D n'a pu achever la saisie des donnéeides tests phosphate en miiieu
Paysan (T.P.P.) et des tests variétaux cbez les paysans (T.V.P.) qu'après ia nri Ce la mission.

IJanalyse de ces essais représente un très gros travail, qui a mobilisé plgs de la moitié du
temps de la mission de terrain et du temps de rédaction.

^ Iæs caqPlsçs précédentes, cette analyse se faisait avec le concours de stagiaires d'écoles
françaises- (INA-PG, CNEARC, ISTOM) et d'écoles maliennes (I.P.R., -ENSUP) ; la
PtnitiPation d9 stagiaires au travail du projet a d'ailleurs été, pour tous les volets, souvent
I'occasion de mieux valoriser les données existantes ; il est dommàge que le projet o'.it pas pu
en accueillir en 1991.

Nous présentons ci-après les résultats détaillés de chaque essai.
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4.1.1. Essai Azote et Densité de Repiquage (E.AD.R.)

Il s'agit d'un essai tactoriel implanté au Nl{g ("régie"), combinant 3 densttés de replquaç
(écartements de ?5 cn x 25 cm, 20 x 20 et 20 x 15, soit des densités de L6, 25 et 33
poquets l^') et 4 doses d'ur{e (0, 100, 200 et 300 kg/ha, soit avec la fumrue de fonds 1, 18,
64, 110 et 156 N/ha).

Ucffet des densités et de I'azote a été mesuré sur la hauteur des plants, le tallage, le
nombre de paniorles, Ie rendemenÇ le poids {s mills grains, etc. (tous les poids de grain sont
ranenés à 14 Vo d'bumidité).

le plrts souvent les différenccs Eont significatives au scuil de | %.

Composantes Rcndcmcnt

Dcnsite Dosc d'Urée /ha

25 x?5
(16 p/m)

frrfr
(2s pln\

Z)x15
(33 p/^\

oks
(18 19

mE
(64 N)

2m Lg
(rm 19

300 ks
(156 r{)

Hauteur

CD

Tallage 54 53 v 49c 51 c 54b 61 a

Initiation n n 78 66d 72c 81 b 91 a

Matruité 89 ffi gl ?9b 89a 90a 12a

Nombre

Tallcs

Talage
lpoq rlilB a 11,8 b 10,4 c 9r1 c 1I,9 b ra8 b t42 a

/^' XD, c z94-b 343 a 217 c 285 b 304 b 3{0a

Initiat.
/poq 16,9 L6,7 16,8 11,9 c 17,0 b 18,0 b ?f'3a

/^' tlÙ c 417 b 554 a U2c 41:}b 445 b 505 a

Matière

Sèrùe

tlba

Initiation. t58 c 1,90 b 2,18 c t32 c 1,89 b \nb ?37 a

Paille 3nb 3,73 b 4,?Â a \63 c 3,57 b 4,09 u 4Jr a

Grain + Paille 6,9g u 753b 8,68 a 535 d 750 c 8147 b 9,52 a

Matuité

Paniqdes
/poq 1t8 a e?b 8Oc 8r1 c 9,5 b 103 ab r0J a

/m' '189 c 230 b ?Â3 a 191 c u3b 2{3 ab 251 a

Nombre
de
Grains

/pæ 84a 7rb T2b 64b Tla Da 81 a

/^' 15 875 b 16 288 b 18 934 a 12 051 c 16 8S2 b 18913 a fr?83a

Pds 1000 Grains %12 ?Â,5 ?6,5 ?5,7 c %,0V %,4b 27,0 a

Pds Grains /paur,, Ifra 1,88 b 1,90 b 1,64 b 2,05 a 2,09 a \L9 a

Rcndement t/ha 4,17 b 433 b 5,04 a 3,(D c 4Ag a 4,99 ab 5,49 a

[.cs mesurcs suivies de lettres différentes préscntent dcs différenccs significatirrcs eu scuil de 5 % ;

1(X) kg/ha de phosphate d'ammoniaque ($46-0) sont apportés cn fonds sur tous lcs traitements.
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Aucune interaction dest notée entre I'effet des densités et celui de I'urée, sauf Pollr-te

nombre dr t"IËrË;îr'icriation paniculair; (!-p.), t{ itr* ,-' 'effet de I'urée et celui des

densités pewent'donc être analpés de façon indépendante.

Lrefiet de lrurÉe est en général très net $rr toutes les comPosantes. cet effet est

pafiiculièrement fort entr" O rt"ioo t*glnn-qt il resle important jusqu'à 300 kg/ha r-' 'effet

sur le rendement peut principalement être ïtttiuue à raugp!*"tldunombre dé grains /^''
Une augnentation plus lt-fuer du poids_des grlins est aossi notée : en I'absence d'appott

d,urée, ce poids est plus euiurr qul;ve9 roo Ëg1ha ; au delà de 100 kg/h æ- Poids reste

stationnaire. pour les fortes doses d'urée, crtiîo* pti"qialement te nîmbre dè grains/mz

qui exptique les bons rendements : ce nombre contioue dàugmeryer. au delà de 100 kg/hu

;;;, plus faiblement qu'entre 0 et 100 kg -ais encore de manière importante.

plus qu,au nombre de grains par papnler qui augmente relativement peu avec la dose

d,urée, Cest surrout au nombre de pa"icnresËi il;iàGttt"tion- du nombte de grains l^'
est liée, ce qui renvoie à I'effet de I'azote iès net enregistré sur. le. tallage (aP tallage et à

Iinitiation paniorlaire) et sur la matière sèche à rinitiation, ainsi que sur la croissance,

br"o*,rp pfus rapide âu"r les fortes doses d'urée (t' hauteurs).

Les figures ci-dessous permettenl de visualiser I'effet de I'urée sur les différentes

composantes. pour faciliter É tecture, les différentes grandeurs ont été exprimées en Vo de la

valeur du témoin sans urée.



n
on voit sy la fignte EADR I gue les différentes courbes représentant l,accumulation dela matière sèche 0 ôtptit tt ,rodËr;; = matière sèche Faio) ont la même all're er sonrtrès proches (à I'exceptioo 

.d'lt" p-ttiir''*or"tiri -d.or 
Ë .oinui des matières sèches àI'initiation pour ta dosi 200 kg/hl id;). cesr ooncês t,initiation que la valeur définitivedu rendement a êtê déterminZe-d 

"*iuien-pour iri'p"rues que pô* les grains, er cetrematière sèche a êtê valorisé" ttf,J* à"ot les mêmes proportions quelles que soient lesdoses.

Figure f.aDn â
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ra figure EADR 2 illustre le fait que I'augmentation importante de rendement due àI'tuée est beaucolP plus liée-.à *: *Ëtntatiin au nàmbl, q" grains par m2 qu,à celle dupoids des grains' Ùaùgmentation ou nàlure de F*;; m2 n,est-qubnpartie due à un prusSrand nombre de grains Par panicules, iiÀt surtout rie à1T1TbI oË panicules, qui augnenænettement avec la dose d'urée comme I'illusrre 14 figurcEeon 3; ;;il fortement cependantque ne le laissait prévoir le nombre de t"[r1àu"t"r@. ou à i,initiation paniarlaire, d,oùI'hlpothèse d'un facteu' limitant réduisant le nombrï de panicules, et entrainant 
'ne

compétition sévère entre tafres pour itp-i"iroo.
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IûGRE TATLES ET PANICUTES
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la figure EADR 4 montre gue si I'absence totale d'urée joue sur la taille finals dsg
plantes, les différences entre doses se situent plutôt en tenne de vitesse de croissance : avec
de fortes doses d'azoter la croissance est plus précoce, ce qui permet d'accumuler plus de
matière sèche à finitiation, moment cnrcial pour l'élaboration du rendement. A la mangité,
les hauteurs pour les différentes doses sont très proches, seul le témoin sans urée est
significativement plus petit.

Frgure EADR 4

r{AuTEms

UFEE (tg,ha)
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I,t conclusion que lbn peut tiner sur I'efiet de I'urée, c'est que de fortes doses d'azote

peuvent très bien être valorisées par BG 9G2 dens les conditions du Projeq et qu'en I'absence
d'un facteur limitant (carence ici, ou enherbement cbez les papans, ou âge dès phnts, etc.),
I'utilisadon de ces fortes doses est tout à fait justifiée pàur viser de forts pôtentiels de
rendement. En présence d'un facteur limitant, I'effet de I'urée reste important, mais sa
rentabilité est plus faible.

L'effet dtune augmentation de la densité de peuplement sur le rendement est moins forte,
elle existe atanmsins, ce qui est à relier au niveau relativement faible des rendements
obte_nus : Ies pargell9s en question présentent des problèmes de fertilité chimique (pH etZnc)
qui limitent probablement le tallage et le nombre de panicules ; dans ces conditions, une
augmentation de la densité de peuplement est très favorable par son effet sur le nombre de
talles/m2 et sur I'accumulation plus rapide de matière sèche. Ën effet, malgré un nombre de
grains pT panicule qn Peu plus faible, les fortes densités permettent une augnentation du
nombre de paniorles/m'qui se retrouve ensuite en partie sur le rendement. Une augmentation
de densité est surtout intéressante, cI figure EADR 5, pour nassurern au niveau du nombre de
t1fl9s/m2 tt 9l nombre de paniorledm2, par cxemple-dans des conditions de repiquqge rard4
où le potentiel de tallage est limi1f,, où lorsqu'un facteur limitant comme la fertilisation ou le.
désherbage est'lrévisible".

Figure EADR 5
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hrisqu'à Ïinitiation paniculaire une interaction a été notée entre densité de peuplement
et aznte. nous avons tracé pour cette variable, sur la figure EADR 6, Ies courbes de réponse
à I'urée pour chacune des densité ; on voit sur cette figure que I'interaction entre azote et
densité Peut être 1f,ermf,s ainsi : plus la densité est élevée, plus la réponse à I'trée est forte
pour le nombre de talles à I'initiation

Figure EADR 6

REgO,TSE A t'mEE Fqn tEs 3 DENSITES (TArrES A t't.p.)

Pour les autres variables, les courbes détaillées de réponse àl'aznteporu chaque densité
sont moins intéressantes : il n'y a pas d'interaction densité de repiquage i dose d'aznte et les
courbes de réponse àl'azote des 3 densités sont pratiquement parallèles.
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4-12. trssai Mode d'Implantation en régie (EMIR)

- Il s]agitd'un essai en bloæ implanté au ryl-6g ("régie"), comparant 3 modes de rcpiquage
(manuel en foule, à la repigueqse avec plants Dapog à la iépiquêuse avec plants Oe pepinieie
humide modifiée) et 3 modes de semis prÉgermé (manuel à la-volée, au se-moir 6"irinti", Li
au semoir en ligne). Llessai est conçu comme un test d'itinéraires techniques ; les modes de
désherbage varient avec le mode d'implantation : désherbage manuel sur rcpiqu4ge manue!
houe rotative sur implantations en ligne (semoir en ligne ou repiqueuse), neiUiiiaë r* semis
à la volée (manuel ou mécanique). Iæs matériels utilisés sont ie iemoir en ligne à tambours
de I'IRRI, la repiqueuse IRRI, et le semoir centriûrge qpe "Safrl" ou 'Cyclooe-l Iæs matériels
IRRI ont été f.lbtiqo_és sru place par la STAI\{. I-ei qùantités de semence sont de 50 kg/ha
pour les pépinières, de 80 kg pour le ssmis en ligne et de I2O kgpour les semis à la volée.

Les résultats sont les suivants (tous les poids de grain sont ramenés à 14 Vo d,hvmidité).

Compoaantes Rcndement

Repiquage Scnis Prégcrmé

Manucl en
Foule

Rcpiqueusc
+ humide

Semoir
Ccnuifrrge

Manuel
cn Foule

Semoir en
Ligne

Pcuple-
mcnt
initial

Poquets/nt 2l 15

Pieds/m2 185 Lyz r48

Hautcur

fm

Tallage 58b 48c 66a 6la 66a
Initiation 69a 64b 73a 72a 7La

Maturité 7tb 69b 83a 8a 79a
Nombre

Talles Talage

/poq 10,4 eJ

/pied \r ?"3 \4
/^' 2r9 b 145 c 395 a 430 a 360 a

Matière
Sècùe
tlba

Paille |9 ab 1"6 b 39a 4,2 a 2,8 ab

Grain + Paille 6,9 a 3,4 b 75a 7rB a 53a

Maturité

Panicules
/poq 11 L2

/pied 1r \0 lr5

/^' ?26b t74 b Wa 354 a 215 b

Nombre
de
Qlains

/pan 12a 48b 45b 43b 52b

/^' 17 500 a 8400b 15 300 a 15 200 a 10 900 ab

Pds 1000 Ç1ains 262 a 25,0 b %,5 a ?Â,7 a 262 a

Pds Grains /pæ. \0a 1,2 b L2a Lrb 13b
Rendement t/ha 416 a 41 b 4rl a 4r1 a 2r9 ab

Lcs mesures suivies de lettres différentes préscntcnt de.s différences significatirrcs au seuil de S %.
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Aucun résultat n'est disponible pour le repiquage de planrc D.alo8 avec la-repiqueuse :

les plants sont en effet .otts en pSpinière à câtsé d'unê journée très chaude où ils ont

insuffisamment été arrosés : cet inciôent illustre un des problèmes posés Par la pépinière

Dapog : gn soin très important doit être apporté à son entretien, car cn la quasi-apsencp de
,soin (-1 cm de terreau sru une feuille plastique), il n'y a -aucure 

réserve d'eag Pour les plants.

Uauùe problème que pose cette pépinière àst-l'impossibitité de faire "attendren les plants en

pépinièrt : h comiétition enrre Ës'planq est très forte dans ce_qpe de pépinière, et il faut

iUiotument les tepiqu"r dès qu'ils ont atteint la taille adéquatt. Cttl. péginière est par oontre

très facile à utilisôt ânec la repiquense IRRI ; elle donne donc en général un peuplement plus

homogène que la pépinière humide modifiée.

D'une façon générale, le niveau des rendements atteint est assez faible' ce qui est

imputabte principir-"ot à deu problèqes, qui appellent peut4tre une remise en cause de

la iocalisation Ori point d'appui" d-e la R-D : oes pariettes présentent un npplfmg de fertilité

.niriqu e (Zn"t pH; et ettrs sont fréqueT-ent inondées en hivernage du fait de leur ggsition

,opog'"pniqu" rf "*AAe" (sur le mêàe drain ne cultivent que des paysans double'actifs non-

résidants).

pour les modes de repiquagg, oD note un rendement nettement meilleur Pour le repiquage

mantrel que pour ta repiqueuse. Cette différence entre les deux modes se retrouve sur

pratique-rot toutes les èoirposantes du rendemen! et en particulier sur le nombre de talles

Lt Oe'p*i*f.s, mais aussi s* te nombre de grains par panicules et même sur le poids de mille

gleins.

Avec la repiquegse et les plants humides, dès le départ le peuplement poqugts/m2 est

nettement inféri"r;, ce qui est 
-lié 

à des problèmes mécaniques 9ur la reqiquguse- (mauvaise

prise de plants p.t iæ Oôigs), mais aussi au tlpe de pépiniil: (Pmme signalé-plus haut, la

iepioieti n"-ià" doit être tranchée au couteau avant utilisation, ce q9i dét9rmine une

Spit*,o de tene hétérogène, et donc une prise des plants par les doigts de la repiqueuse plus

Oimcne qu'avec une pépinière Dapog).

La hauteur des plants montre aussi une croissance plus lente des 
. 
plants repiqués

mécaniquement : les piants issus d'une pépinière humide modifiét Pgry la repiqueuse sont plus

petits que .r* issus â'uoe pépinière numiae classique, et ce retard initial est encore accentué

ii *r ôu phsieurs inondatioù se produisent, car ilJy sont plus sensibles du fait de cette petite

taille initiale.

Le nombre de talles/m2 est plus faible avec la repiqueuse, surtout du fait de la densité

initiale insuffisante.

Au total, la matière sèche accumulée à I'initiation paniarlaire est probablement nettement

plus faible avec la repiqueuse, puisque I'on note auisi un nombre de grains/panicule plus

réduit.

I-e nombre de grains/m2 est nettement inférieur avec la repiqueuse, et le poids Ot mille

gains est lui-aussi ptus faible, ce qui veut dire gge 
_l9s 

conditions de rgmptissage on! été plus

âimrnrs qu'en rrpiquuge manuel. Cela peut prôbablement être relié à une accumulation de

matière sèche plus réduite.
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Pour les modes de semis, o.n peut noter que le niveau de rendement atteint avec les se-isen prégermé à la volée est quasimint identique a .rrui àu t piqùIil*uel. Iæ semis en tignedonne un rendement un peï inférieur.

Iæ peuplement initial est bétérogène pour tous les traitements, mais le semoir en ligneest plutôt inférieur aux autres modes âe sr*is (ditréreqce non significativs cependant du faitde I'hétérogénéité). cette petite difféience n'eit pæ due à un 
-mauvais 

fonctionnement dusemoir' mais plutôt à la doieplus faible de semenil, r, g déplacement de graines hors desli8qes, les plants qui en sont iss* se trouvant alors arrachée, ti^ des désherbqges à la houerotative.

Ia croissance des plants en hauteur est identique sur les trois modes ds ssmis. Elle estdans I'ensemble plus rapiae que pour le repiqu"æ-ffiryI : ceci est probablement à relier aufait que, lors de I'inonaation de la gqceuï iro?-*t t nin *g", riJs"-i, éraienr déjà bienétablis, alors que le repiquage neoait juste d'être effectré.

Iæ nombre de talles et de panicule s/mz obtenu da's les semis est supérieur à celui durepiquage manuel, ce qui est ùé à h rotte densité ryd{q-depi;s câns tes ùmis, quioompense un tallage moins inrporunt. ce nombre est plus i"iuir p;t le semis .o ùgor.

Iæ nombre de grains/m2 est un peu plus.faible pour le semis ça rigne, @ gd est lié a'nombre de paniorles, le nombre de grâiry/b{*r; ;d; a'ssi élevé que dans les aurres modesde semis, et même plutôt ry p.eupi* eÉye, k poias ae mine ùilest Ie même pour tousIes modes de semis, et est équivaËnt à celui outànu-en repiquâgê manusl.

Finalemen! le rendement des deux modes de semis à la volée est équivalent : semismanuel €t semis mécanique donnent des résultats tous or* proches du repiquage u*nuel. Iæchoix d'un ssmis manuel ou d'un semis au semoir centrifuge dépend plutôt de la technicité dusemeur : à la main, il doit très bien maltriser le 'geste aùgustê du iemeur',.alors qu,avec lepetit semoir portable il lui suffrt d'avancer droit. Ë rendeileot du semis en rigqe eit un peuplus faible ici, ce semoir a cependant donné de très bons résultats par le passé : ses conditions{'utilislfion sont peut-être piys délicates que tes aut ei modes dé semis, en pafriculier il estimpératif que les réglagei de hauteur ei de débit soient bons pour que les graines nes'épaf{entpas et qutil àn descende suffisamment ; il faut ensuite une bonne maitrise de l,eaupour éviter des mouvements des grains en dehotr h.r rigoes les pir.irrc jours, avant que laradicule ne soit bien fixée dans lJ sol
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Frguæ EMIR f

RENDEMENTS OBTENUS (t lha)

(R.!vIF. - Reprqgage Manuel cn Foulc, RRJI. - Rcprqueusc:"r spinièrc HunidÊ nodifiéc,

s-PM. = sùi"Ëés".-é ManoJà Ë 
H!?,:Ë:; ilffiI1lËié 

au scnoir ccntrifrrge'

comme cela a déjà été souligné les canpagnes précédentes, le semis e,n préqermé Gst
ry-ts E

donc une t 
"t"ique 

d"i peur do:nner des résultats 
-æmpg{le-s à ceux du repiqu?sgr à

.^l /-lrrof-- r-
condition gue ta maitriie dès adventices soit assurée par un-dé:*119:9lfi:'H"^1 $li
f, ffiË"Ï;; ;ptôô, Je.""'q'" ii;'1.i"1 lieo:), ou cnimi guS Jl 4i:-:T-i*, 

m 4i s

- r- -^-^\ I t.!-r-^1..-#^- ltt conrlc
iffn|,iriicË;ËH["pô?";b rwsont pru oirfioiutil -9* la zone). Lintroduction du semis

.! ---!--^-r
,-o il;,Ë;"d;; l* ;;r"-r iottt"sèr p"ut êue fltiseel à.*ogrtï que cetx-ci puissent

.: l^-- l^. ^ -âl+lana
vu lrrvÉrvÔsv !

effectivement vidangei ie,rrs parcelles alu mo-rnt des semis' ce qui dans les conditions

actuelles sous-entend des aifncrrltés pour les semis tardifs.

Comme les années précédentes, on note un fonctionnement insatisfaisant de la repiq}eusê,

lié aux diffrcuttés de conduiti des pêpinières adaptées à cet outil : échec de la pépinière Dapog

modifiée, et peoptement faible, heîetogène et sensible aux excès d'eau, pour la pépinière

h'mide modifréei La repiqueuse ne peut donc pas être testée avec les papans d?ns l'état

actuel des choses.

Test de semis en prÉgermé en mtlieu paysan :

Ce test a êtê effectué avec un seul paysan ; les conditions d'installation du test ne

pennettent guère d'analyse : il n'y a.pas oe témoin, tout a étê réalisé en semis en prégermé

direct (sur 30 ares de double-cultiuri 
"t 

la variété qui a êtë utilisée n'est pas.BG 9A'2, mais

IR 1561, €D test actuellement ; OD a donc un test sans répétition' sans témoin' et avec une

variété encore expérimentale. Pour un semis du 16 aott, dônc très tardif, le rendernent a êtê

æi,t t1ha. Ce taiUte rendemenrs'explique ptioriq{:ment Par gng mauvaise levée, due à une

inondation de la parcelle après le semis et â des âiffrcultés de drainage (la parcclle se trouve

dans une zone dè double-culture assez basse).
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4.13.

Il s'agit d'u essai en "station' (N1-6g) mené en deux temps. D,abord en pépinière, sousforme d'essai en bloc, on compare I'effëi de 5 fumures sur ie comportement des prants :Témoin 0 (P et N seulementl,'suffaæ de.-!ct4o kg l!y^(ts.lcg d,élément zinc), Matièreorganique (5 t/ha de frrmi:ti, crtro*tr de Potassi'm"[zq l.-tlË), sur"t d,Gioniaque(35 kg/ha)' L'intérêt du sulfaié a'u-.o"iuq* *t àr 
"oit 

si rËiîei'âu surate de zinc est riéseulement au zinc, ou si I'ion sulfate, aciainanL i"tiùrot aussi. Iæs plants issus des différentespépinières sont-ensuite repiquél *:l"tp, et i'on croise alors oans'un essai factoriài ,o split-plot les plants des différentei pépinières 
"n 

. un traitement 
?u champ qui est soit un témoin 0

ffJr:irffiËnt), soit u" ep'a"dage àe sulfate de zinc @ w[a), soit * ep-oage de

Lleffet des différents traitements est apprécié qn pçpinière à ûavers la couleur des plants,leur vigueur (pour ces deux premièrer ooàtions, vis-rieu'rr, *, échelle de I à 3 du plus clairvers le plus foncé, du plus raiute vers.le pr* oigôuteu*, est utilisée), Ieu hauteur, le nombrede feuilles et la matièie sèche produite.'À .hfop; af,res repiquage, oD apprécie ra couleuret Ia vigueur des plants, et I'on'mes're leur nauteu, î, oo-brê oé i"u* et de paniarles, le .rendement et Ie poids de mille grains.

En Pépinière

Iæs résultats sont les suivants :

Notation
Fumure en pépinii

É
fte

Témoin 0
I gulf. 7inç Mat. Otganiq. KCI

-rÈ
I sur. Anmo.

Couleu
15j 1,0 b 18a 15a 13a 18a?si 1,0 b ?"5 a 2,0 a 2r5 a 15a4si 1,0 b lJ ab 1oa 1,8 a t"0 b

Vigueur
15j 1J 18 2r3 ?,3 ?,r52sj Ir8 18 \0 ?"5 \84sj 1,0 15 2,3 1'8 1"5

Hauteur
15j t7 22 2r n 22
?sj ?5 31 æ 30 324sj 35 42 4 47 q

Nombre
de

Feuilles

15j 3,9 b 4,4 a 4,3 ab 4,2 ab 4,6 azsj 410 4r0 416 43 4A
45j 4'8 5,0 4r8 5'1 419Matière

Sèche
lsj 79b 1jt5 a 82b æb LiLl a2sj 195 2t7 t7l 148 2M

Lcs données suivies d'une même lettre ne diffèrent pas sigrificativcment au scuil de S Vo.
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La première renarque $u oes données est leur forte variabilité : peu de mesures
présentent des différences signifrcatives pour les traitements, car la variabilité est toujours
élcvée pour un même traitement ; cela peut être dt à un respect insufEsant des consignes
d'arrosage, et donc à des transferts possibles d'éléments fertilisants d'une parcelle à I'autre,
mais aussi à I'hétérogénéité du sol (pour certaines variables, et en partianlier la matière sèche,
I'effet bloc est très marqué, mais il ne contrôle gu'une seule dimension ; pour cet essai très
sensible aux qualités du sol, un dispositif pennettant de contrôler I'hétérogénéité spatiale dans
les deux dimensions dewait probablement être employé).

En ce qui concerne les notations de couleur des jeunes plants, on note un effet de toutes
les fumures par rapport au témoin 0. Les différences entre les fumures ne sont pas
appréciables par une notation visuelle.

Poru les notations de vigueur, les différences ne sont pas signifrcatives, néanmoins on
remarque que les diverses fumures sont plutôt supérieures au témoin

Pour la hauteur des plants, les différences ne sont pas non plus signifiædyss, néanmoins
dans I'ensemble toutes les fumures permettent une croissance plutôt supérieure à celle du
témoin, de I'ordre de 30 Vo en plus aux différentes dates.

Pour le nombre de feuilles par plantule, il n? a qu'à 15 joun après semis où des
différences significatives existent (cf. frgure EZPR 1) : le sulfate de zinc et le sulfate
d'amrnoniaque donnent les meilleurs résultats, nettement supérieurs au témoin ; matière
organique et KCI donnent des résultats intermédiaires. Pour les notations à 25 et 45 jours, la
situation est plus confrrse.

Figurc EZPR 1

{,5

t

T0 Zn 11.0. KCI S. Àrn.

FUMURE EN PEPINIERE

NB DE FEUILLES A 15 J.A.S.

Figurc VnRz

MATIERE SECHE A 15 J.A.S. (slm2)

T0 Zn I.0. rCl S. An.

FLIIURE EN PEP IN IERE

Pour la matière sèche produite, otr trouve un effet siEnrficatif des fumures à 15 jours
(c/ fignrc FiZPF. 2) : comme pour le nombre de feuilles, le sulfate de zinc et le sulfate
d'ammoniaque donnent les meilleurs résultats. Matière organique et KCI se distinguent peu
du témoin. A 25 jours, les différences sont beaucoup moins fortes, et la situation plus confrrse.
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Dans I'ensemble, onPeuJ retenir que les apports qui ont I'effet le plus favorable sur lapépinière sont le sulfate de zinc et le sùfate d'ammoniâque. La matière organique et le KCIont une action variable selon les indicateurs considérés, lèur effet est parfoÉ oriI., rapport
au témoin' parfois ils ne s'en Ssstent que peu: Iæs edep sgmblrot pfù orù r"i il pepinièrei:i}t, ce qP!peut renJoyer soit à un proulème de méthode (mélanges zuite 

"ù-irtii"tions 
oudifrrsion d'éléments dans Ie sol avec l-'eau drainant) soit à I'enracinelment des plantules (au furet à mesure que les racines desctndent plus profond dans le sol, elles sont bf* à même demobiliser les éléments faiblement présents ou dont la disponibifiig ist reAuiir t; l" pH.

L'action des différentes frrmures ne peut pas être imputée au seul zinc : si les essaisprécédents ont montré que le sulfate de zinc était très efficace, celui qui est *"fl"e ici semble
montrer que le sulfate d'emmoryaqge donne des résultats à peu pies équivalents ; aucune
carence en soufre n'ayant elf runatée dans cette zone, Cesf peui-ette ilutôt vers I'action
acidifiante de çss sngr_ais qu'il faut se tourner pour expliquer te,ir action positive (directe en
abaissant un p9u tt ptr i"Sttç 9n permettant aiDsl une meilleure assimils6on de divers
éléments, dont lt 4.). L'action de Ia matière organique sur certaiqs indicateurs est constatée,il est difEcile de I'imPuter à un p!énomiry ptécis, la composition cnimiqui-d;l; matière
ppanique étant très complexe. Lieffet du KCI feut signifisl pne careo., porrible en pàt rriur,
bien que ces sols soient en général bien pourvus.

On tire donc de æt essai beaucoup plus d'hpothèses que de certitgdes ; même si I'effetpositif du sulfate de zinc est confirmé, dn voit qùe d'autt"i fu.*"s peuvent avoir un effet
favorable. Cela renforce notre conviction que lT.E R. doit accentur, ,r, recherches s'r ce
thè.me, 

-cat Pour I'instant les essais en rasls de végétation ou au champ conduits par la
recherche (sur finan6s6ent du Projet Retail) ne n'on-t fourni qur fi t d'élôme"tr .ùucatifs.

Au Champ:

Au champ,.aplis replqryqe, le pmportement des différentes parcelles traitées est analpé
PT lapport à "l'arrière-effet" du traitement en pépinière et par rapport à I'effet du traitement
lé"lTé en plein chanp ; pour- la premiere sêriè de notatioffi,'iértiré, à 10 Jours Après
Repiquage (JAR), juste avant le traitement au champ, il n'y 

" 
ûi* *tendu aucun effet dutraitement au champ.
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Notation
'Arrièrc-effet' Traitement cn Pépinièrc Traitemcnt au ChanP

Témoin Zimc M.O. KCt S. Am. Témoin Zinc M.O.

Avant
Traitcment
au Chanp

rO JAR

Couleur 1,1 c ?-3 a 1,7 b 19 ab |1 ab

Vrgucur 1,0 c 14a t6b 1,9 ab 2r0 ab

Hautetu 45b 50a 51 a 51 a 51 a

Tdles/m2 176 b ?A0 a 238 a 250 a 255 a

Après
Traitement
au Champ

35 JAR

Couleur 1,8 b \7a \2 tb \2 ab 40b ub 4a ?.3 a

Vigueur 1,6 b 4a \ra ?.r3 a \6a 40b 16a 2,1 ab

Hauteur s9b 63 ab 64 ab 61 ab 6la s9b 63 ab 66a

Talles/m2 32r 315 3U m 3Tl n0b 361 a 3d5a

50 JAR

Couleru lJc 2,8 a 22b |4 ab ?Jab t9b \7a 2r5 a

Vigueur LPc \ea \2b \2b 216 ab 10 ?,3 2r3

Hauteur 62 63 6l 65 67 60 6I 6I

Talles/m2 281 b 306 ab 309 ab 348 a 29/b 290 \tt 310

nécolte

Hauteur 6l 68 68 6I 6 65 68 68

Panic/m? 258 298 3ffi n4 zffi n0 294 2n

Pd 1000 gr n16 nJ Tl,9 flr7 n16 ?8,0 nr5 n16

Rend' 35 3J 3B 35 3J 35 3r7 3J

Lcs donnécs suivies d'unç nême let6e nc diffèrent pas sig'ificativement au eeuil dÊ,5 %.

(NB. z Ânc = Sulfate de Zinc, M.O. = Matière Organique, S. Am = Sulfate d'Anmoniaque).

tr nT a pas d'interaction signifisalive entre arrière-effet des traitements en Pépinière et

traitement au .ft"*p, sauf pour la variable "Nombre de talles/m2 à 50 jours' qyl est analpée

en détail inlra. Pour les autres variables, I'arrière effet des traitements en pépinière et I'effet

des traitement apportés au champ peuvent donc être analysés de façon séparée.

A la reprise (10 Jours Après Repiquage), I'arrière-effet des traitements en pépinière est

très net ; lei plants ayant été repiqués assé" âgés (45 jours), le gllage a déjà commencé en

pépinièré, .. qui 
"*pÎqu. 

qu'uri efet net deJfumurès en pépinières soit enregistré sru le

tallage dès la reprise.

pour la couleur des plants, le témoin est nettement plus jauneque les autres traitements,

la matière organique donne aussi des plants moins verts; le zinc donne le vert le plus foncé,

te KCI et le sulfaæ d'ammoniaque étânt interrrédiaires entre zinc et matière organique. Le

même classement se retrouve pôur h vigueur des plants à la reprise.

pour la hauteur des plants, toutes les fumures entralnent une ctoissance nettement plus

importante que pour le témoin (5G51 cm contre 45 cm), cf. frryte EZPR 3. Il en est de même

poi" le nom'br"'d" talles/m2 (24ù255 talles contre 175 pour le témoio), cI figure E,Z,PH- 4.
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FlSuæ EZPR 3

HAUTEUR A 10 J,A.R.

r.o. xcl
EN PEPINIERE

FiSurc EZPR 4

NB TALLES/mZ A It] J.A.R.

r.o. rct
EN PEPINIERE

Au tallage, 35 Jours Après Repiquage

ont encore un arrière-effet très net.

Poru la couleur des plants, le témoin reste nettemenj plu:.:llt que les parcelles qui ontregu du zinc en pépinièrC ; les autres traitements sont intennediaires. pour ta vigueur, toutesles parcelles ayant regu une fumrue *.pre.entaire en pépinière sont ptus vigoureuses quele témoin

Pour la hauteur des plantes, res-plants ayant reg' du surfate d,ammoniaque en pépinièresont nettement plus hau$ que ceux au temoin (67 cË.oottr 59 cn), les autres traitemenb enpépinière donnant un résultat intermédiaire.lor-o+âl, tf. figure EzpR 5 ; pour le nombrede talles' on ne note-Pas de,fitrlrence tigoin'rtive enire les plants ayant regu tes différentstraitements en pépinière, arithmétiquemeit seul le Kcl donnô * uuâge un peu plus élevé.

Frguæ EZPR s

70

60

50

10

30

20,

lo1
I

0l

HAUTEUR A 35 J.A.R. (cm)

T., tn
Ft vlURE

v.o. rcl
EN PEPINIERE

(après repiquage) a aussi un effet très net à 35 JAR.
Pour la couleur et la vigueur, on note que lesparcelles témoins sont moins vertes et moinsvigoureuses que celles ayant regu du zinc ôu de ù matière organique après le repiquage.
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Pour la hauteur, les parcelles ayant reçu de la matière organique après repiquage sont
nettement plus hautes que le témoin (66 cm contre 59 cnn), les parcelles ayant reçu du zinc
étant intermédiaires (63 cm), cI figure EZPR 6. Pour le nombre de talles, les parcelles ayant
regu du zinc et de la matière organique tallent nettement plus que le témoin (34/'-360tattes/m2
oontre n0), cI figureF;ZPl*_T.

Fguæ EZFR 6

HAUTEUR A 35 J.A.R. (cm)

Zn

FUIf,JRE AU CHAMP

Figuæ HæR?

100

350

300

e50

200

FUIftJRE
Zn r.0.
AU CHAMP

ÏALLESImZ A 35 J.A.R.

A 5() Jours AprÈs Repiquage, les différences entre les traitements, qu'il s'4gisse de ceux
effectués en pépinière ou de ceux appliqués après repiquage, sont moins nets, mais demeruent
pour certaines variables.

I-larrière-effet des traitements en pépinière est encore sensible sur la couleur et la vigueur
des plantes, les parcelles repiquées avec des plants traités au zinc étant plus vertes que les
témoins non uaités en pépinière ; les autres traitements sont intermédiaires

Pour la hauteur des plantes, il n? a pas de différence significative ; ari@étiquemen! la
matière organique et le sulfate d'ammoniaque apportés en pépinière ont les arrièrès effets les
plus importants. Pour le nombre de talles, le KCI apporté en pépinière a l'arrière-effet le plus
net' zinc et matière organique étant intermédiaires entre le KCI et les traitements ayant le plus

&fU_!q t4llage, sulfate d'ammoniaque et témoin ; ces résultats sont représentés sur la figure
EZPR 8.

Frgute EZPR I

350

300

250

200
Zn r|.0. (Cl

FIJ\IURE EN PEP IN IERE

TALLESIn? A 50 J.A.R,
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Peffet des fumurçs aP.pç'rtées au charnp n'est net que sur la couleur des parcelles : le

témoin est nettement Plus clair queles parcelies ayant regu du zinc ou de la matière organique
après rgpiquage. P-our la hauteur, la différence n'est pas significative au seuil de 5 ùo, ^n,arithmétiquement le9 parcelles ayant reçu zinc ou matière orlanique après repiquage sont plus
hautes 

-que. 
le, téno,in (67 cm contre 60 cm) ; on note la-même teoOance p; le taliage

(320 talles/m'pour le zinc, 310 pou la matièie organiguÊ, 290 pour les parcelles témoins d;
traitées après repiquage).

A le rÉcolte, ni I'arrière-effet des traitements en pépinière, ni I'effet du traitement au
champ ne sont significatifs au seuil de S Vo.

Pour I'arrière-effet des traitement en pfpinière, il n'y a pas de différence arithmétique
de hauteur entre les différents traitements I il-en est de mêmé pour le poids de mins graios.
Pour le nombre de paniarle s/#,matière organique et zinc appottes en pèpinière ont tendance
à donner Plls de paniorles (non signifiça1if cependant). Pour le rende.rof matière organique
et sulfate d'ammoniaque donnent un rendement un peu supérieur aux autres traite-eits (non
significatif) i dans I'ensemble les rendements sont faibles, Ln [aison probable avec la date de
rell+age tardive (plants âgés), ce qui est lié à I'inondation des parcelles (probtèmes de.
drainage dans cette zone).

Pour I'effet des fumrtes 4Flottées au champ, on ne note pas non plus de différence
significative au seuil de 5 Vo. Anthmétiquemen! on note un léger itret du zinc et de la matière
organique sur la hauteur, ainsi 

-qu'un 9ffet relatif du zinc s,rt [e nombre de panicules/m2. Les
rendements sont tous très proches et les poids de mille grains diffèrent peù.

Une interaction existe. pour la variahle nombre de talles/m2 à 50 JAR, enfre I'effet des
fumures apportées au -.h*P et celui des fumures apportees en pepinier". Fo,r, cette variable,
nous avons donc tracé sur la figure EZPR 9 I'histogramme détaillé du nombre de talles en
fonction des deux types de fertilisation :

Figure EZFR 9

{00

350

NB TALLES/m2 A 50

O 10 Zl lr I H.0.

J.A.R.

?50

?00

Pour cette variable, I'effet 
-du_zinc 

apporté au champ serait ainsi plus important sur les
plants qui ont reçu du zinc ou du KCI en pépinière.
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En conclusion, on peut retenir qu'au champ, I'arrière effet des traitements appliqués en
péPiniire perdure longtemps, jusqu'à I'initiation paniorlaire environ. L'intérêt du iraiiement
e1néninière est donc évident : il est peu cotteu& puisque les surfaces sont très réduites, et son
effe_t sur la qualité des plants (couleur, vigueur, hàuteur, matière sèche) entraine ensuite r-e
meilleure croissance au ch?Tp Gain de hauteur plus rapide), et un tâtage également plus
rapi9e: Iæs fumures en pépinières donnent toutes âes arrierei effets supérieun au témoin, et
se distinguent peu entre elles.

Lleffet des^fumures apportées en plein champ est assez net, oe qui montre que les apports
9n pipinière, bien qu'utiles, sont insuffisants pour assurer une croissance optim4e au ch-amp.
[æs deux fumures apportées, zinc et matière organieuê, ont en général uneâction positive spr
fe peuplemenf cette action s'estompant au cours du temps ; I'effet du zinc est plutôt plus
important que celui de la matière organique.

On ne note Pas el général d'interaction entre fumure en pépinière et frrmure au champ,
|aq{ PoPr le nombre de talles à 50 lours après repiquage ; pour oette variable, il sembfe qrié
I'effet du zinc apporté au champ soit plus important sur les plants qui ont regu du zinc ou du
KCI en pépinière.

Comme e1 néRinière, les résultats au champ posent plus de questions qu'ils n'apportent
de réponse. { faut donc que I'effet des deux qpeJde fertilisation utfises ic! en pépiùère et
au champ, !gt!él"dié plus en détail, ce qui dépasse les attributions du Projet ; lei rècherches
confiées à I'I.E.R. sur ce thème doivent donc être renforcées.

Les essais en pots effectués à Kogoni ayant donné peu de résultats, il faut probablement
les abandonner, ou tout au moins revoir leur protocole, êt surtout les compléter par des essais
au cbamp, combinant aPPgrts en pépinière et apports au champs, éventué[ement à plusieurs
d1e9- Pour ces derniers. LJne large gamme d'éléments doit etrC testée, et des -"s.rtês de pH
régulières dew{ent accompagner les essais. LE N1-6g constitue une mne favorable pôu
implantel de tels essais (en prenant toutefois garde à ne pas répéter ces essais au même
endrojl !), mais il faudrait aussi louer quelqueJ parcelles dans dbutres sites carencés pour
compléter les informations. Vu la complexitê apparente du problème, il n'est pas indiqoe de
ænduire des essais en milisu pa)lsan pour I'instant. Rappelons cependant què le suffàte de
zinc, dont I'effet est souvent très net chez les paysons,-èst déjà 

"ittgatisé 
en attendant une

meilleure solutiln, et que I'apport de matière-organique est reconunandé agx paysans en
pépinière (au charnp, seules des surfaces limitéei peuvent recevoir du fumiei en milieu
palnan).



x
4.1.4. Tests Phosnhore en Milieu Pqnan (T,P.P.)

T s'agit de tests conduits en tlocs dispersésn chez différents pa)'sans. On compare un
témoin ne recevant pas de phosphore avec une pareelle recevant du-Phosphate Naturel du
titemsi (P.N.T.) et une autre recevant du Phosphâte d'Anmoniaque (P.À). Ia dose de P est
la même, 46 kg de Pr0t/hq ce qui correspond à la dose nrlgariseé de 100 kg de p-â.lh4 Iæs
fumures sont apportées en fond, avant labour, ou juste après repiquàge 1. Le; autres
techniques culturales sont laissées à I'appréciation du palnan, se qui induit de très fortes
variations d'une parcelle paysanne à I'autre, Râis Cest aussi I'intérêt de faire ce test chez les
pa)Eans que de balayer cette variabilité. Iæs résultats obtenus sont les suivants :

les poids de grains sont ramenés à 14 Zo d'humidité.

A I'initiatiol Pryculaire, les différences de matière sèche produite ne sont signifrcatives
qu'au seuil de 10 %uI* Pâ" est supérieur au P.N.T. et au témoin, qui ne diffèrent pas entre
enx. I-a frgure TPP I illustre ces différences. Iæ P.A entraine aussi une hauieur plus
importante des plantes, et surtout un meilleur tallage, coulme I'illustre la figure TPP Z.

Figure TPP f

MATIERE SECHE A L't.P. (t/ha)

tLf\,lURE PI-0SPHATEE

Figrrrc TPP 2

300

280

260

244

220

200

NB DE TALLESImZ A L. I .P,

Ccrtains pa)Gars préfèrent n'épandre I'engrais qu'après le repiquage, car sinon celui-ci irrite lcs picds des gcns
qui font le rcpiquage.

Composante
Fumure Phosphatée

Témoin PN.T. Pâ.

I.P.

M.S. t/ha 3r8 3'8 43

Talle/m2 u9b 256 b Na
HaUtCUr nrll 78O ab 76,7 b 8[r a

Récolte

Panic/m2 nAb ?29b Zffia
Hauteur cm 96,3 nr5 nl,

Paille 2,9 b \6b 33a
Pds 1000 gr. 26,1b 25,9 b 265 a

Rendement 5,0 b 5,0 b 59a

Iæs mesures suivies de lettres difrérentes présentent des difrércnoes cignifisatiyes au seuil de S Vo.
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A la récolte, le nombre de panicules obtenu avec le phosphate d'ammoniaque est
nettement plus important qu'avec le PNT ou le témoin, 260 contre ?25-?30 (cI frgure TPP 3) ;
le poids de paille est supérieur au témoin dans les parcelles ayant regu du P.À ; tes parcelles
ayant re$r du P.N.T. ne diffèrent pas du témoin, comme I'illustre la frgure TPP 4.

Fiturc TPP 3

1S0|t{ 0 P.N.I. P.A.

NB DE PANICULESImZ

Figure TPP 4

P0IDS PAILLE (tlha)
a

TAO|N 0 P.t{.I. P.A.

Pour le poids de mille grains, on note également une supériorité du traitement Pr{ ;
P.N.T. et témoin ne diffèrent pas significativement entre eux (cf figure TPP 5).

fture TPP 5

POIDS DE MILLE GRAINS (s)
26 ,5

TEIOIN O P.N.T. P.A.

Frgure TPP 6

TEtCIrN 0 P.lt.T. P.A.

RENDEMENT (t,ha)

Pour Ie rendemen! les parcelles ayant regu du P.A ont des résultats supérieurs à celles
ayant regu du P.N.T. ou à celles n'ayant rien reçu. L€ P.N.T. ne montre aucun effet sigFificatif
sur le rendement. Le Prq" permet d'obtenir 0,9. t/ha en plus du témoin, soit 18 Vo de mieux
(cf figure TPP 6).

Comme cela a été signalé plus haut, il y a une forte variation d'un paytan à I'autre, et
pour le rendement par exemple, ces variations liées aux différences de parcelles et de
techniques orlturales, sont beaucoup plus importantes que I'effet du phoqphore : les
rendements moyens varient en effet dans ce test de 1,8 à 8,6 t/ba, conrme fillustre la figure
TPP 7. I'e, rôle du phosphore, qui n'est pas négligeable, est cependant relativement faiUte
comparé à celui des autres facteurs, sols et techniques.
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FiguæTPP 7

RENDEMENT I'/OYEN DES PAYSANS
TESTS POUR LE PHOSPHORE

1612il13t{6 3 1 2t7 t5

PAYSAN

Une bonne partie de ces variations est expliquée par le sptème de culture pratiqué dans
les différentes parcelles : simple-orlture ou double-culture. La figure TPP 

-S 
illustre les

différences induites par le tlpe de sptème de culture sur le rendemént moyen des parcelles
dans ce test :

Figure TPP t

RENDEMENT MOYEN DES PAYSANS
TESTS POUR LE PHOSPHORE

3 | ? t1 t5

PAYSAN

!n Toyenne, le rendement des parcelles de ce test situées en zone de simple-culture est
d9 6_'5 t/hq contre 4,0 t/ha pour celles en double-culture. Cela correspond ùsez bien aux
résultats-enregistrés par le suivi-évaluation pour I'ensemble des parcellesïe simple et double-
culture de ces villages.

-- 
II peut donc être intéressant de séparer ces parcelles en deux groupes pour miegx étudier

I'effet du phosphore.
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Iæs résultats sont alors les suivants :

Composantc

Fumue Phoephatéc Mo1ænne
Solc dc
CulturcSimplc-Culture Double-Culture

TO PN.T. Pâ, TO P}.I.T. Pâ. s.c. D.C.

I.P. M.S. t/h8 416 414 5,1 3'0 32 314 4r7 A 3,1 B

Récolte
Paille 3,7 b 3Fb 43a 40b 1,9 b 2r5 a 3r8 A \tB

Pds 10(X) gr. 2sB b 2sB U 26,7 a 262 ?sp 263 %2 %r1

Rendemcnt 62t 6,2b Wa 3,9 b 3,9 b 45a 65A 4,0 B

Iæs mcsurcs suivies ds lcttres différcntcs péscntcnt des difrérenccs significatir* au scuil de 5 %.
Toru les poids sont ranenés à 14 % d'bnrmidité (sauf matière sèche à fI.P.).

IJanalpe de variance effectuée en séparant les deux soles montre qu'il n? a pas
d'interaction entre le tlpe de sole et la fumure phosphatée : les réponses au P.N.T. ef au PJq"
sont identiques en simple et double culture, ou plutôt elles sont parallèles : en double-anlnrre,
tous les résultats sont décalés vers le bas, oomme le montre la moyenne par sole pour les
différentes variables. Dans les deux situations, seul le P'4" rnarque waimenL le P.N.T. reste
proche du témoin

Le graphique TPP 9 illustre cE propos pour le rendement :

Frgure TPP 9

RENDEMENT
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- Q simple orlture, le phosphate d'nmmoniaque perrret un accroissement de rendement
de 1 t/hq soit 16 Vo,Endouble culture, le gain esi de 0,7 t/harsoit 18 Vo.Llinvestissement est
cepenlant plus rentable en slgPle culture, puisgue pour un même cott d'engrais on obtient
un gain supplémentaire de 300 kg de paddy.

Iæs *it dg: Pa)6_ans ont étê, recueilis par un des agents de la R-D auprès de 6
agriorlteurs de Niono-Coloni (l'autre-agent, chargé des tests f Nango et Sassa-Aoâji o'" p*
effectué les enquêtes). Au moment de la-reprise, ap1ès Ie repiqu{g",la moitié dei papans
considèrent que la fumure phosphatée n'a pas d'effet visibl; sut la-reprise, I'autre moitié
Pe$ant que le P.A a un effet positif. eu talllge,-il y a una$nité des paysans pour trouver que
fe P-a" permet un meilleur tallage que le témoin I tes avis sur le Pir[.î. soot plus partagés :
la plupart des pays4ns oonsidèrent qu'il n'a pas d'effet sur le tallage, ou un effet negadf-pa,
rapport au témob un tiers d'entre-eu( peûient que son action existe, mais est infé;ie*l a
celle du P*4-. Tous 

-le_s 
paysans notent que le cyclg culnnal est allongé par un apport de

phosphate ; la moitié d'entre-eux trouvent_que c'est le P.N.T. qui rallorÀ" tà plus le Çde, les
autres ne font pas de différence entre P.N.T. et P.A, ou trouvent que c'ist Ie i".A qi alto"g;It p-l* le cycle. A la récolte, 2 paysans sur 3 estiment que tl Pj" donne le meilleur
rendemen\ l/3 considérant qle Cest le P.N.T. gq donne le meilleur rendement. tæs paysans .

sont unanimes sur les diffrcultés d'utilisation du P.N.T. liées à sa présentation pulvéiuiente. 
'

Auarn Paysan n'ut'lise le P.N.T. en dehors des tests, dens ses autrês parcell"r, io* ut'risent
le P.A, en général à la dose conseillée par le projet, 100 kg/hu '

En conclusion, cet essai montre, sur un nombre assez important de parcelles (9 en simple-
culture et I en double-anlnrre)r euê le phosphate d'ammoniaque a un effet net sur le
rendement' proportionnel au niveau de basè attdint sur un témoirU i,r qui le rend plus rentableel simple-culture qu'en double-culture. Darrs aucune des soles le'P.N.T. ne s'est révélé

"Soj" : les parcelles ayant regu le phosphate naturel ont un rendement proche de celui du
témoin Iæs avis des plysans sgnt partagês, TTs en générat ils trouvent une efficacité plus
grande au P.A qu'au P.N.T., qli est surtout critiqué pôur ses diffrcgltés d'utilisation ; tous les
pa)6ans utilisent le P.À dans leurs autres parcelles. 

-

Ces résultats rejoi4rent ceux obtenus les années précédentes, et ne sont pas une surprise
en conditions Fg.te"s-. Pôur en savoir plus sur la dynamique du phosphore, iliaut maintenant
glgefleldre des essais plus complexes, à plus long terme, qui sônt dir ressort de la recherche
q.E.R). Pq* le cadre de ces essâis, le P.N.T. pounait être'réessayé, puisque quetquts essais
de la D.R.D.-O.N. ont montt! qo'il pouvait êire efficace dans ce-ttâjo"s ôonaitions ; il nous
semble- cependant-qle le P.N.T. dewait être essayé sous des formes plus élaborées, comme des
granulés ayant subi une attaque partielle par èxemple, ce qui faôiliterait son utilisation et
améliorerait sa solubilité en sols neutres oualcalins, cas très fréquents à I'O.N. (d travagx de
I'IRAT et de la SOFRECHIM).
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4.15. Tests Variétaux en Milieu Palnan ff.V.P.)

Deux variétés ont été testées avec les paysans : Jaya et IR 1561 ; la première a un cycle

moyen, oolnme BG 9Ga h seconde un cycle Plus æurt.

IR 1561

IR 1561 n'a en fait été testée qu'avec deux paysans, I'un fayq! cultivée seule (en zone

de double-cglture), I'autre I'ayant ôttiuer ro ro.iaraison avec BG 90'2 (arssi en double-

anlture).

Chez le palnan ayant mis IR 1561 en oomp€raison avec BG 9o'2' IR 1561 s'est bien

oomportée, eûe'a donné un rendement de 5,2tih? contre 4?tlha Pour BG gca Pour un

semis effectrré début aott. Cette différence de re,nd"-ent est liée tct â un meilleur tallage de

IR t56t (330'ùj;rht;rtt" ZzO àl'initiation, 305 p*i*les/mLqryte 190). Les grains de

IR 1561 ont des caiactéristiques assez proches de celies de la variété BG 90-2: ils sont assez

longs, et ont ù poias voisÛ @oids .de- 
mi[e grîP de 2A,9 g Pour IR 1561, É,8 g Pour

BG 9G2 dans ce iest) .I-a,t"iUr"Ors pieds Oe m,-f561 est légère-ment plus faible que celle de

BG 9G2 (90 cm et 93 cm à la récolte dens ce test).

Ce résultat est à prendre avec précaution, puisqu'il s'çissail d'un test isolé, sans

répétition I il indique *p"oa*t que {i !o* résultâts peuvent être obtenus avec IR 1561 en

hivernage, et q"âËôtt. nrtiete poïnait donc être, sous réserve de tests Pl* ngmbreux Pour

confirme, 3,oo iotérêL utilisée pât tæ paysans pour leurs semis d'hivernage les plus tardifs (son

cycle est en effet plus court que celui de BG 90-2)'

C:hezl,autre paysan, les conditions d'installation du test ne permettent guère d'atal.)ne :

il nT a pas de témoin (BG g0-2) et I'implantation a êtê réalisée ta s,smis en prégermé direct"

pour un semis du 16 aànt, donc très tardif, le rendement a été de 2,1 t/hu Ir poids. de mills

gr"i* est de zs,3 g. Ce taible rendement i'expliqpe pTogpalgp-enJ par une mauvaise levée,

due à une inooÉutIoo de la parcelle après le iemis ei a des difficultés de drainage.

JaYa

Les tests ont concerné 7 paysans, la comparaison Jaya IBG 9W ayant été faite 13 fois (6

paysans ont repité degx fois Ë iest sot leurs parcelles). Parmi ces 7 paysans, 3 sont atssi des

agents de la R-D.
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Iæs résultats obtenus sont les suirnans :

Lcs mesures suivics de lettres différentcs préscntent dcs difrércnccs sigpificatircs au seuil dc 5 %.

Togs les poids sont ramcnés à 14 % d'humidité (sauf matière sèche à fI.P.).

Lc cycle enregistré dans ces tests est légèrement plus court Pour laya que Pollr BG 9G2 :

95 contrj fOO j pi* le cycle ssmis-épiaison (3G35 jorus de plus pour la récolte).

A matgrité, les variétés ont la même hauteur : 105 Gn. Iæs caractéristiquel deleurs grains

sont assez ptorhrt, il s'agit dans les deux cas de grlns -longs, 
légèrement plus lourds pour

BG 9&2 çh,O g pour milis grains, contre 7Â,9 pour Jaya).

Iæ talage de Jayaesr un peu plus important gue rylui de BG -90'2 i 300 pu$*lts par m2

contre ZS0. Mais le nombte de grâins par panicule et le poids des grains est plus important

pour BG ge1, et finalement lelendemeni de BG 9e2 esl un peu plus élevé que celui de

i.y" z 5,7 t/hacontre 5,0 t/ha. Les rendements moyens varient d'un pa),san à I'autre, et vont

de 3,7 à 6,6 tfba. 
.

Iæs avis des paysans n'ont été re$eillis qu'auprès de 2 aEiculteurs, ce qui est très

insuffrsant (seul un agent-pa)6an sur trois a 
"*pri-e_sôn 

opinion llDe ces enguêtqs, il ressort,

sous toute iéserue rit" tâiUe de l'échantillon, que Jaya aruait une vitesse de croissancg plus

élevée en pépinière, mais que BG g}-Zaurait une meilleure levée ; PouT le tallage les avis sont

partagés ;'pôut la productùn, BG 9G2 aurait un meilleur rendement ; Jayl aurait un cycle un

i.u pi"s côurt qué nC gO-2,5 à 15 jorrn de moins ; Jaya est très facile à battre, mais est un

|.u hoins apprèae" à h consomgation dans un des cas ; les deux paysans déclarent vouloir

éontinuer à cultiver Jaya à coté de BG 9U2.

Ces 2 variétés sont au total assez proches. Jaya ne donne pas de meilleurs résultats Qge

BG-9C4 mais offre la possibilité d'une diversification des variétés cultivées, avec un cycle

légèrement plus court que celui de BG 90'2.

Composantes BG 90-2 JAYA

Cyctc scmis-épiaison j 100 95

Nb paniailes/m' 251 b 306 a

Nb dc grains/panicule &La 61b

Hauteru cln 105 106

Poids Paille tfta \6a 2.3b

Poids 1000 grains g tl,6 a ?69 b

Rcndemeat tlha 5,7 a 5,0 b
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4.1.6. Suivi d'une zone sodique

Lors de la réattribution des parcelles à Ténégué, suite au réanénagemenq un Pa)tsan a

rcgr gn champ situé sur une zonè haute, difficile â irriguer, et sur laquelle sont vite appanrs

des salants noir5. Cette zone de Seno très léger aorespônd en fait à un ancien site de vill4ge'

comme en témoignent les nombreux tessod de poterie retrowés, ce qui situe son altitude.

A la mise en eiau, il a été conseillé au payËan de faire plusieurs cycles irrigation/vidange

pour tenter d'éliminer les sels présgnF en zurface ; cette lPér{ionaêté rendue difËtil9 Pq
ies problèmes d'irrigation appanrs à la même épogue (baisse du niveau du Fala de Molodo)

et par la cote de hlarce[Ë.'Iæ conseil était ensuite de maintenir en pefmanence une lame

d'eaq même sgr les points les plus hauts, pour éviter toute remontée saline.

Des mesgres de pH et de conductivité ont été faites pour caractériser le phénomène' $r
56 prélèvements de sols effectués selon le plan suivant, sur I'arroseur N10'2d :

Rigote 1

o oo oo oo oo o

o oo oo oo oo o

o oo oo oo oo o

o oo oo oo oo o

o o o o o o ooo oo oo oo o

Arroseur N10-2d

I-es prélèvements ont été répartis dans les zones appareTTelt les plus touc.hégs p_ar lel
salants, s* trt rigoles 4 et5 ; quètques points ont également été placés sru les rigoles 3 et 6,

de chaque coté, ii^i que sur lês rilolei t etz dans leur partie haute, le long de I'arroseur.

Pour le pH, les résultats sont les suivants :

23
rxrx xx xx xx xI xx )o( )o(

xlxx )o( -- )O( xx )O( xx )O( xx

)o( )o( )O( xx )o( )o( )o( )o(

--)o( )o( )o( xx )O( )o( )o(

xx XX xx )O( xx )o( )o(

Arroeeur N1G2d

Ilgcnde :

..... solsngutrcs
rxrr sols alcalins

PH<6J
ql-9,0

sols en oours d'alcalinisation 6J - 8'0
sols très alcalins PH> 9'0)o()()(
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Dans la zone "cenftalen 

- 
les parcelles dgSsglviSs par les rigoles 4 et 5, 10 vo despoints sonten cours d'alcalinisation (PH eoqe 6,5 et 8,0), 32 vo soitao& fpHiotte g,1 et 9,0), et sg vosont très alcalins (pH supérieur à 9) ; sur yi qo o"spoiots, rc pË;;;"périeur à'lô.

Dans les parcelles situées autour, sur le même arïoseur, I'alcalinisation est déjà aussi bienavancée, puisque si27 To despoinr sont neutres, on en trouve aussi 60 Voen voie d,alcalinisa-tion, et 13 Vo déià alcalins.

Pour la cE Uz,s à zs oc, les résultats sont les suivants :

Rigolel Z q ,

xx )O(

6

xx xx )o( --
xxxxx xx xx xx TX xx xx xx

)O( xx xr xx

)o( xx )O( --- IX
*- )o( TX

Arroseur Nl0-2d

Iégende :

r.... nonsalé
rrrr salé

CE < Ql mrnheg
0r4 - 1,0

*-- début salinisation
)OOO( très salé

0,1 - 0,4
cE > 1,0

Dans la zone "centrale", les parcelles desservies par 
les- leoles 4 et 5,46 vo despoints sonten cours de satinisation (cE entre el et 0_,4 mnhor), +o voîontsâf; (cE entre 

-0,4 
etr,0),et 15 vo sont très salés (cE supérieure à 1--hoù' 'v evsr ..'(rurr

Dans les parcelles situées autour, sur le même arroseur, la salinisation est initiée puisquesi 33 vo des points sont non salés' on éo ùouu. aussi 60 voen voie à; *liriration, et7 vodéjàsalés.

Iæ phénomène de sodisation décritpal Toujan, Bertr-d 
?l Ndiaye, se retrouve donc ici ;plus que la salinisation, c'est surtout I'aËauniruîion des parcelles qui est importante.

sur ce $pe de terrain, seno. I'alcalinisation se traduit pq I'apparition de salants blancs,ou plus souvent, comme ici, de salants noirs ; dans Ë; p;tir, âË ,i"ièr* qui ne sont passubmergées en pennanence' le riz est brtl ê, et sur les .zonï les plus hautes la végétationdisparalt totalement. Dans les zones de Mourci,l'r-il;ion de I'al;alinisation est différente,puisqu'on observe très rarement des salants ; le pH i' "J 
cependant relativement élevé, et onassiste à des phénomènes de blocage d'éléments co,ome re zinc.



Mesure Bassin *?E
très touché

Bassin :*39+td
touc.hé

Baqsin rû1g+ld
moins touc.hé

Moycnnc dcs bassins

?nÂe târne dégâts zonc Earne dégâts mae sarne dégâts mac Ealne dégâts

Hauteur 95 62 99 62 96 68 n u

Panic/nr 3?5 tl9 416 tzl 398 tn 380 l4

Grains /m2 æ 800 7 500 u9æ 8 200 u7æ 14 300 uffi 10 1æ

Pds 1000 g ?8,12 ag 28,1 ?5J n9 n3 ?f'rl ?s,6

Renrlemenl 6J 1"8 7r0 1r 6B 39 69 \6
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ponr le paysan à qui ces terres ont été affectées, la situation est donc très difEcile' Même

si 
'ne 

productiôn conecte est fossible dans *i -ori, elle demande beaucoup Plus de travaux

et de frais, et surtout est beaucoup plus risqué-9 : en cas de manque d'eau,. le fiz est

immédiatement brilé oes qu'ùi p"dr ae r" fuic"ue s'exonde, comme cela a Pu être noté au

oours de la camPagne 1990.

a la récolte des prélèvements ont été effectués. Pour placer les carrés de sondage' on a

pris en considéÉtioo ia gravite du problème d'alcalinisatioi da"s les différents bassins ; pour

tenir compte des hétérogénéités trtï tnportantes liées à la micro'topographie, on a distingué

au sein de .u"qor uaËin tes zones â accidents de végétation des zones apparemment

indcmnes. Tous les prélèvements ont été effectués chez le même Pafat dans des bassins

ayant eu sensiblement les mêmes techniques culturales. L€ paysan était très présent dnns sa

pl.r.ru", qoi aîæ;h;tù. précocement et a regu les dosès d'engrais conseillées'

Les résultats suivants ont été enregistrés :

Oes chiffres situent la gravité technique et économigle !u phénomène : le rendement

obtenu par le ;4ù sur lJs patqgs non'atteintes frôle ies 7 tlba' ce qui témoigne de sa

technicité et des intrants invesiis (bien que ce soit sa première campagne en zo-ne réaména-

gée) ; sur les parties atteinto, ru pioduction n'est que dL 2,5 t/ha'et de moins de2,0 tlha dans

certains bassins. Cette baisse de iendement s'explique par une ctoissance beaucoup plus faible

des plantes (hauteur réduite -de I m à 0,6 m) er par-un tallage liTité entrainant un faible

nombre o, p*i*i;; 4140 /nf aufieu de 380)-; même te-poids 99 d" grains, tlj9-posante

souvent la moins variable du rendement Ou na est touchê,e (25,6 g au lieu de 28,1 g)'

La gravité du phénomène ainsi illustrée, il faudraiL en attendant que des solutions

durables puissent être trouvées, gue les attributio* de terre tiennent compte de ce problème :

oo fourtuit pu, exemple avoir oor redevance réduite ou nulle sur oes zones Pour les palrcans

qui accepteraient de faire un investissement dans le planagg :t le cloisonnement de ces

parcelles, et voudraient bientrendre le risque d'y orltiver en àepit des conséquences possible

d'un problème d'irrigation.

Les excellents rendements obtenus par le paysan dans les parties les moins touchées des

bassins *o..*és (en général les zones basses), mbntrqnt que oes zones ne sont pas totalement

stériles, et qu'à h àonâition expresse de pouvoir y naintenir une lame d'eau en pemBnence'

elles sont tout à fait cultivables.
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mffa*â*or. pcr'cnaûr cnsuiæ 

-une nurtipriouor-po*-ilïffi"Ë î*i".. oo

42 1. Amélioration variétale

Esrelc de |thhunrge 1990

Deux daæs de scmis étaicnt rctcnucqdébut juillct ct mi-aotq pour dcs variétés à cycrcmgrcn (lèrc daæ) et à qclc court (æncOaô1.-'--'

*uli"îliSjlif fi ffi î:f.#.i,i!'..ft ,f ff#:&T"ft ff ."Sffi :.;la question du c'hoix du site pour oonâuirc a. ùrs-ioai', rcs paroelres ou }rr.cg étant ûèsdéfavorables du fait dc leur topo_graphic et o" ËpiGcooc sur rc mêmc drain tcrtiaire dcnombreux e4roiants doubre-actifl 
"i 

;r-;érid;iîenracnanr pas re réscau. tr faudraitcwis4gcr soit de louer à un paysan 
13e parcctc cn posifgn topographique ct .sociale" 

prusfavorabrg soir de réscrver ois iarceuci 'd,rc-d;'Ë 
tutur ré",rénagemoor Reail Iu hsolution du pompagc nout fctifui r1il.g" î*Ë;i* du Nr{g n a pas été très er'cacsa cause de nombreux problèmes nécaniquàs.

Pour le premtère date de-æni$ 
-début 

juillcq tes variétés qui semblent s,êtrc le mieuxomportées gont 40-r644ut, ss_t o, 
-t 

aya rrÀià; Ëou.kt ùt tË,ffi;ïffi étés onr
:rn cyclc de 135-140 joun commc sc 9ei,;;"iiilzô"ir,,i,i"""*î.,;;:;,;T;.i,,t0"*"jio,Jffio:ï,i,"I3irJij3ï/ff 

îTirliïâàae sont donc pas très intéressanrs, ct 
'cssai 

e.t"" etr. t pri"àr*;;rpiGîrîr"b..
Pour la deuxième drte de. rcnrs' gi-aott, res rcndemcnts obtenus ne dépassenr pas48t/ba pour ra meillcurcrariéré,,; l.;;il;iîe 

"ariation 
csr rrès ércr,é; peu ocoonclusions peuvcnt être tirées a" .tii*,r-rr"îJài,liaut lc reprendre
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Spthèse des acquis I

Cette qmthèse avait été omise dans le rapport initial" mais, suite à une oorespondance
du ProjeL un rapport spéciat (M.MB. Coulibaly et al., 1991) a ensuite êté rédigé ; il donne une
bonne idée des résultats obtenus en matière d'amélioration variétale dans les diverses
comrentions Projet-RetailÆ.E.R..- fogoni. On peut simplement regretter quï ne soit pas fait 

.

référence aux résultats obtenus à Kogoni sur le même sûet.

En hivernage, 'ITA t23., Bouaké 189, ITA 306 et 4ù1ffi-227 peuvent être testées en
milieu Pa)Gan à coté de BG 9Ù2, en système intensif. Iæs trois premières en znne de double-
orlture, la dernière seulement en simple culnue eu égard à son cycle relativement long (145
jours).' BG 90-2 a un cycle d'environ 1i]5 jours, ITA 123 un cycle de 130 jours, et Bouaké 189
et ITA 306 un cycle de 135-140 jours.

En saison sèche froide (semis de novembre), on peut noter nle bon compofiement de
quelçes variétés telles que BG 9U2,IR 1529-68G3, IR 46, Jayq 4Éi56. Ces résultats sont à
confirmer dans des essais avancés". Iæs cycles de ces différentes variétés en saison froide n'ont
malheureusement pas été donnés dans cette qmthèse. Iæs auteurs reæmmandent un semis
précoce, dans la première quinzaine de novembre.

En saison-sèche chaude (semis de féwier), '!ar rapport au témoin China 988, quelques
nouvelles variétés se sont montrées assez productives. Il s'agit de TN l, R 1561.?28-A' Annf
I.KP. et B 733 C." Les cycles de ces variétés pour cette saison sont de 115 jours pour IR 1561,
l?#L25 jours pour TN 1, Aïwu et I.KP. ; le cycle de B 733 C n'a pas été donné dans la
qmthèse. Compte tenu de son cycle, IR 1561 serait très intéressante ; TN I a un cycle un peu
Plus long P"it une très bonne productivité ; quant à I.KP. (I Kong Pao), la couleur rougeâtre
de ses grains la fait rejeter par les paysans malgré son fort potentiel de rendement.

Dans I'ensemble, des résultats intéressants ont été obtenus dans ces essais variétaux ; en
hivern4ge, on peut ainsi diversifier le choix proposé au( paysans ; en saison sèche, froide et
chaude, des variétés plus adaptées aux contraintes de ces saisons peuvent être aussi proposées.
Il reste à effectuer des essais cbez les paysans. Il serait souhaitable que, dans l'âvenir, les
Pfemiers essais en milieu paysan, où 3 à 5 variétés sont en comparaison chezun petit nombre
{'agriculteurs, soient aussi effectués par les chercheurs de Kogoni, et que l'équipe R-D du
Plojet ne s'ocanpe que des derniers tests variétaux, lorsqu'il s'agit de vôir le cômportement
d'une ou deux variétés seulement chez un grand nombre de riziculteurs ; ces tests sont alors
conduits en collaboration avec l'équipe des conseillers agricoles, ce qui assure un début de
wlgarisation pour les variétés les plus performantes.



42.2. Fertilisation

Essals de I'hlvemags 1990 :

La convention prévoyait des essais au laboratoire et des suivis au champ sur les carences
et I'alcalinisation, ainsi que des essais sur la fertilisation azotée.

Essais canenses au laboratoire :

Un essai en pot a êtê conduit à Kogoni avec des sols Dmga et Mouni prélevés au hojet
Retail dans des zones ayant présenté des troubles de croissance la campagne précédente. Il
visait à comparer différentes fumures (sulfate de zing sulfate d'anmoniaque, engrais Zn + Mn
+ C\ fumier) et deux modes d'arrosage (inondation peruranente et assecs périodiques).

Iæs sols concernés ont un pH de 8,4 (Danga) et de 7,9 (Mouni). Iæs teneurs en différents
éléments ont êtê, données dans le rapporq mais aucune anal)rse concernant le zinc, le
manganèse et le ctriwe ne semble avoir été faite, alors que oes éléments sont testés.

Aucune interprétation acceptable de cet essai n'a êtéfaite par les chercheurs responsables.
Les nombreuses analyses de sol et mesures de pH, fort cotteuses (1 million de F CFA au total
pour le volet fertilisation), ne donnent lieu qu'à un report dans des tableaux iltisibtes, sâns
aucun commentaire, moyenne ou graphique pour les discuter. Lfauteur se borne à constater
que la végétation a été très mauvaise, et que cela est lié au( caractéristiques physico-chimiques
des sols, sans préciser lesquelles et pourquoi.

Avec le sol Mouni, on note seulement une mortalité uès élevée des plants. Ce qui prouve
que les traitements testés ne constituent pas une réponse appropriée au problème. Avec le sol
Danga, on note un effet positif des différentes fertilisations sur le tallage, le sulfate d'ammonia-
que et le sulfate de zinc semblant les plus efficaces, ce qui rejoint nos observations au champ
(d essai zinc du Projet), mais il n'y a aucun effet sur les autres composantes, et la végétation
est restée mauvaise, ce qui montre que là-aussi les traitements testés ne sont pas satisfaisants.

Iæ rapport dewait être repris pour mieux utiliser les données disponibles. [æs données
de base n'ont d'ailleurs pas toutes été jointes au rapport, contrairement aux termes de la
convention.

Suivt des carences au champs :

20 parcelles paysannes devaient être suivies en détail, et de nombreuses analyses de sols
et plantes (cl cott wpra) devaient être effectuées. Aucun r{sultat concernant ces suivis ne
frgure dans le rapport.

Iæ Projet n'a pas non plus, a notre connaissancer reçu copie des suivis effectués par
I'I.E.R. en collaboration avec le Projet Arpon et le Iaboratoire des Sols de Sotuba en
hivernage 1990, alors que plusieurs points de suivi sont implantés dans la znne du Projet (au
Nl, au N4 et au N9) et qu'il était explicitement tait référence à ces essais dans la convention.
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Fertilisstlon azotée :

La réponse à I'urée de BG gUZ et de Jaya a êtê étudiée au N1-6g.4 niveaux d'azote

étaient testés (O Sg 100 et 150 N/ha).

Aucune des donnécs de base de cet essai ta êtê fournie, contrairement aux tennes de la

convention. Seul le tableau d'analyse de variance frgure dans le rapport' avec un coûlmentaire-

I-es résultats montrent un meilleur rendement pour BG 9G2, mais un plus 8land nombre

de paniorles et un poids de Paille plus important P.l,ut Jaya

I-a réponse à la dose d'azote est nette, surtout entre 0 et 50 N (soit 0 et L?5 kg/ba

d'urée).

Les courbes de réponse à N ont été traoées dans le rapport Pour les deux variétés, Pou
le rendement et le poiOr de paille, mais les chiffres correspondants ne figurent dans aucun

tableag, ni en 3jo"Ë ni dans ie texte (le tableau en ânnexe ne pennet de lire que la moyenne

des deux variétés).

Les analpes de sol effecnrées pour cet essai ont donné lieu à un commentaire qui met en

avant le faible niveau organique dù &rrain considéré, s taible teneur en P assimilable et en

azote.Le tau de saturalioo êtt très élevé. Iæ,s données de base de ces analyses frgurent en

annexedurapport(àl'exceptiondupH),maissontillisibles.

Spthèse des acquis :

La ,qmthèse" rédigée tient en une demi-pagr, gt est notoirement insuffisante. Aucun

chiffre prérir, aucune réTérence bibliographiqlan'é-st fournie. Il n'est fait atlusion qu'atu essais

conduits 1ss années précédentes en 
"oie 

itetait, mais aucunement aux essais conduits à Kogoni

sur le zujet, même ioot les essais en pots financés qa-r le Projet. t"t4ge une correspondance

du Projet, ies cheriheurs responsables ont considéré leur travail suffisant.

Cette synthèse peut être considérée somme tnedstante, un travail rÉel et sérieux de

gmthèse sur la fertilisation reste à faire'

On peut aussi noter guê, alors que le Projet Retail et la Tnne de Niono sont des

partenaires privilégiés de Ë itation dt Eggggiles rapports concernant les essais sur le

pnospnore cônduitJ sur financement IMPHOS/I.E.\ penâant trois années (de 1988 à 1990)'

dans la zone de Niono, ne leur ont pas été communiqués, sauf en première année (1988). Il
en est souvent de même pour les rapports de campagne des essais conduits à Kogoni.
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Ia collaboration avec ce volet dewait donc être entièrement rernre : la priorité est, outrela reprise et le complément d.u rappoJ n]. ro, eue 
-r'ô.N. 

puirrr-airpor* d,un rapport deqnthèse clair et précis sur Ie suiet oé ia fertilisatloo. 'cri"pport dewa prendre en compre tousles résultats susceptibles d'intéiesser I'intensification r te-rtitËatioo poui les variétei intensives,Pour les différentes saisons, ta simple et la double qilture. hoblènies d, *"o*, d,alcalinisa-tioq Gtc' En annexe figureront des détails sur les r*is de référence, et une bibtiographieprécise des rapports où=sont consignés rii cssais p* in compte." (Convention o'ro;

A partir de là il faudra revoir- l-qs.prgtocoles pour les essais n ayant pas donné desrésultats clairs, et rediscuter les modariiei des essais-"o .q:". p;rù indispensables pourcette équipe car les conditions de Ia station sont souvent trop eloifries de celles, très diverses,des parcelles papannes (carences, alcalinisation, pnJùnid; ffipl; er double cutrures ;différents tlpes de sols ; eic.)
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42.3. Déferse des cultures

Suivis d'hlvernage 1990 :

La convention prévoyait le suivi d'une quinzaine de points (TepT$ entre simple-orlture,

double cult're et zone non réa6énagée), pôur I'entomoËgie et la plytopathoto.g.t' 3insi 
que

des interventions éventuelles en cas de problèmes graves-ei d"hors ôes poina suivis' un piège

lumineux a ae phr été insrau, au Nl-ôg pour miàux suiwe les populations.

Entomologe : BG gO-2 a étê attaquée par les foreurs à tous les ctedes du riz, les
t^c{ac 

^t -.-ttl dê

i"rrri"i"ÏË'ËifiicriË#; du tallage a u maturité. Lcs attagues sont plus fortes.en zone de
,A^nnÂalllfçDl4lllrrJ.t t/Ll

double-sulture. I-e ta'x O'attaIu" ,rid" 7 Voen zone réaménagée' Etr T::-T:'!#'#1:;lluuurç-çtltLurs
le tanx d,attaque n est que de i yo,et la variété Garnbiaka est la moins *YÎ::::::::i:i,,ffitË,î;il-ril;;il;ù;fi lqepceo?rlf-1r",Tliï:?T!":::y:3::#"::d::êl,l.4gusEr rrrlrtr

Matiarpha ,rp*aruo ; cnnïéstmaiùtaire au tallage, I(Y!::,f11;1* :::'tri;;9"twl&tlflyrl{* irçyl

piégeage au N1-6g mgntre deux périodes de vor pnnâp"l^"ri,oï, ?:P,:T#;#mx-r;|;#;;;';r,Ë 
";;rs; 

iu*irurosa: de mi-ôcrobrê a mi-novembre pour ùt
r - -rr,tr^

'aliaryIu et

SArWptnSa, de nri-novJmbre à mi-décembre pour Chilo'

Des renseignements uès intéressants ont don c êtê,fournis pT ce volet, et bien que les

dégâts soient rélativement f"iblrr, il nous par{t ildispensable de continuer ces suivis, en

pafliculier du fait des iorrrt"ùons'plus fortàs signaléei en zotrc de doubte-culn[e, 9d sont

inquiétantes Pour I'avenir.

Les données de base ont dans I'ensemble été fournies (sauf les chiffres des comptages des

captures, mais un graphe a etg ioi"t), elles sont malheureusement souvent illisibles "'

phytopathologie : nla pyriculariose foliaire a êtêobservée spo-radiquement lql" variété

BH 2 au stade tallage, en- zone réaménagée 
1. Ir_ 

-ryoodture 
des gaines est faiblement

"fprr,rc 
sur BG 9G2 au stade épiaison-floraison au Nl et au N10.|'

Le rapport sur la phytopathologie,-quoique très.succinct (15 lignes), est donc intéressant'

et ces travaux inéritent a'etie pourJuivi, poù surveiller l'évolution des maladies présentes'

Aucune donnée de base sur les 15 points suivis n'a été fournie Par ce volet'

Cene information est à confirmer, BH 2 êtant trè.s rare en zons Éanénagêe,
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S5mthèse des acquls :

Aucune gmthèse n'a été fournie per les chercheurs de ta défense des cultures. Des suivisréguliers sont pourtant effectuég nar ia sqtio" o" F"gmi arp"ir oriar,r,ées. une oorrespon-dance adressée par le Projet à la station à ce sujet "îp* eir de suite significative.

Bien que les dégâts d'insectes et de maladies ne présentent aucune gravlté actuellg il fautabsolument continuer les suivis-Pour pouvoir p*if u". éventuelle extension des problèmesdéià présents' Il faudrait ceptT+ot que les chàrcheurs de ce voret élaborent gne synthèse desrésultats disponibles ( + complémenf du rapport sur I'hivernage 
119! poq certaines parties).Bien qu'un suivi général des parcelles de I'i).N. soit etrictué par I,I.E.R., l,e4)érience monûeQuê, si I'on veut des résultats précis sur la zone du Projet, il est ;cessaire de prévoir uneconvention spéciale. - '



5. En"lo"tion d"* urr"i, -i, "r, 
P1"., ,U .onfit'tdtoo 19o1 tt Hn"-"8" 1991'

5.1. Essais conduits par l'équipe Retail

Essai variétés x dates : L équipe R-D a conduit en contre-saison un essai rès intéressant

nrr le cycles de différentes variËtd en fonction de la date f,s ssmis. Initié par rexpert R-D

avant son départ, cet essai aurait dt être roiui p.r lr.E.R., mais frnalement Cela n'a pu se faire'

Cet essai dewait être reconduit sur plusieurs années, avec la plupart des variétés identifrées

courme intéressantes dans les essais ên station ou en milieu pCysa" ; un tel travail rentre tout

à fait dnns les attributions d; iT"E R, et dewait être prérnr dans la prochaine convention'

I-e dépouillement complet des données de cet essai reste à faire.

Tests phosphete avec les paysans r ces tests ont été arrêtés, pllisque .s}ffrsamment
d,informations ont maintenant été recueillies au niveau du Projet : il est 'clair que dans

fensemble la fertilisation phosphatée est utite dans les parcelles des p3lls, sous-forme de

phosphat, ,oloble q/pe phôsphfue d'ammoniaque, et que par contre le P.N-T. ne présente pas

une effrcacité suffisanre poï, être conseillé, surtoui so,ts sa forme rylv-94:38 diffrcile

d,emploi. tr appartient à t'I-i.R. or préciser ies conditions dans lesqueiles le P'N'T' pourrait

être utilisé en riziculture à l'o.N., ainsi que les doses de phosphate sôhble à utiliser selon les

iols, I'intensité culturale, et le niveau de rendement visé.

Tests variétarx eyec les paysans : En contre-saison lggl,des tests aomparanl phina avec

IR 1561 et TN 1 ont été condïiî, 
"uæ 

tes agriculteurs. Ces tests ont été suivis en détail, et des

Sondages ont été effectués. [-es résultats ne sont pas encore analysés'

pendant la contre-saison, de nombrelrx pa)6ans ont aussi cultivé d'autres variétés que

chin4 en dehors des tests, 
"t 

,o,ru"nt à I'initiaiiuê du secteur sahel, qui ne pouvait fournir des

semences de china à tout le monde (à la zone de double-culture de Retail I est venue s'ajouter

celle de Retail II, plus une forte deùande de la zone non-réaménagée pour F-e*r-saison)'
Ont en partiÀuer'eté cultivées les variétésIR 1561, TN 1, Habiganj,.ET 2885 1911' B 22 et

BG 9G2 (en saison froide pour cette derniere), ainsi que certaineJoarietés photosensibles (qui

dont pas épié, et ont été utilisées ,o-*"lour"gr).-ir oT a malheureusement pas eu de suivi

de ces expériCnces en *ai"Ji"nd"or-; il est r"p-"14*t éocore possible d'avoir des résultats'

et il a étéconseillé à l,équipî au Projet de fairà des enquêt".s a9.p*s des paysans pour avoir

leur avis sur les qualités .i læ défauts des nouvelles uâtiétés. Ii doit aussi être possible de

séparer dans les données du suivi-Evaluation les sondages de rendement selon les variétés'

En hivernage, l'équipe R-D du secteur sahel a appuyé celle du secteur Niono pour que

les tests variétaux puissent être conduits dans les deurJecte,tts. Jay4 ITA !73, Bouaké 189 et

44-læ4 sont en test (seule l"v" est testée au secteur Niono). ces- tests dewaient donner des

résultats intéressants, pour confirrrer ou infinner les observations faites par I'I'E'R' au N1-69'

Il ne faut pas oublier, conrme en contre-saison, de suiwe les "auto-expérimentations" des

puvr"*, tou;oors assez nombreuses en matière variétale ; le minimum à faire est de recenser

ces tests ,poot"oés et d'effectuer des enquêtes d'évaluation avec les paysans 
-concernés 

; si les

moyens le permettent, il serait très intérèssant de faire aussi des sondages dans ces parcelles

(il faudrait alors recnrter I ou 2 temporaires au moment de la récoltg sur le budget R-D)'

Noter lors dis enquêtes la date de semis, celle de récolte, et I'origine des semences'
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Ersel mr re pH en orltnrèrc : un cssai cn station a éf conduit cn saison sècùe pour rroirI'cffct dc diff. éreas tnes àc fcrtilisation surÇHâ sot ct sur la végétatiou ccr cssai fairsûtc a,' divcrs cssais 
T:F^_ry_]. suict.tcs-canpagncs préédcntcs. lrs résultats sontdisponibleq rnris ag s{rnt pas cnore anaiycés

^- -115 
cc thèPe-lc hojct danait à I'avenir de moins ca moins oonduirc des cssais lui-mêmccn station, nais plutôt les confier à ILE"R ; ccladcmandera *p*O"itiroJ]îr.o." pf*fréquenrc des cùerc,hcun dc trq"ipc ;atrili:;;îNqono, ct ptus dc soin po'r ta rédactiondes rapports' Il cst dc r"ïi! tlr,l""ott qoo d; .."h"tacs coutimrcnr iru rc trème dcscarcnces ct de lalcalinisatio4 car respaysans-ont bcsoiac so.rumns"rËËËproblèmea'champ cr en pépinière (tpe "surfaie âe zinc,iccotiËe parre-pro;cg. cclanexcrutpas, bieaau oontrairg que la rcchcrc.he travaille aussi iur uni comprchcnsion plus fondamentalc duphénomène ct étudie des solutions à plus rong tcrnc oommc rc drainagc profond ou desanrcndcmcnts l6s5sifsi (gpsc ou autrc).

Tes' des notocûlÛeurc rrcc le-r paymns : En 1g0, dcs cssais de motoqrltcun o[t été fritscn régic' à ra fermc scmcnciêrc del'ô.N., n", t ii"]t;;*6-riô_îËî".iï srausous la supervision dc la D.M.A" (Divisioo ai, ua.uioii.c Agricolc du Géaic hural) ; dcs tesrscn milieu paysan danaient suirT à nais ilr di;ré btoq"és darls rattcntc du raiport oc taD.M-4. ct de son Tcu vert"pgg.d: tets Àsrr-i"i-_ iri";r4 ""Ë"ta;"ï iïrl p.r""^.L'éadpe du projet a aron d-écidé a. *o.h*J."urîrl o.oil d'CIçérinèfiatioq eD passa'ttr !"ttt cn milieu paysan (dcs voroataircs ont été identifiés) ; oettc action n'a rnarheurcuso-EeDt pas pu démarrer. Dour cause de désaooord finanâcr.oiré t" sreiù.t t.-n-frt - ru1.utdcs nodalités d'utilisation g;r_-q111"f ;ï À1-rÇ-tËtr" q]un progranmc aussiinportaatait été bloqué pour de telles raisonq-crun.atbitiagaàe h Dircction Générale devrair etredenandé ; au besoiu iI fau$ra quc re hojet ".q;; bi-même des matériers dc divcrsesorigincg ct louc lcs services_d'un tire*"ràd'p"* lit _ro ,".tioes pendant ra durée de ccstcsts. Iæ morocurrcur staub acquis o'oorsào-p." ii no.pt a",""ifil;;;pî"; p* 
",,n9dèp neuf.a-prus récent pou_r 9ue ces tcsts;;"rt r^fi;";-d;;;;;iiJnatericr

actucl connalt de nombrcru probtainnes necaniqucs, * p"rt *r* *--r",l àË iîi"o.
Au coun de la nission,_d^::9:y*9.:.tèr_pl9.iry de palsans pour essayor desmotoculteurs ou des tracteun nous ont été faites. ri eetl trop tard pour entreprcndre desactions sérieuses en ra matièrc 

"". 
*""-"g" iùr, -.iL 

' 
r"ur"i quc cc progra.omc soiteffcctif en contre*aison r99! ccst l oire af,artirârffi., proo"io. A coté des moto@rteurs,qui poscnt toujours beaucoup de problendae .qioi";"e cr de conduitc cn rizières, il seraitintércssanr dc rcster des micro-ùactcu^-sù;G;rt é*ae, ù*î"iîirîilîft rairrç

;"Hir 
dcs parcelles tre permet pas cn efiei d';visa;;r une mororisatioa prus grosse à oourt

artres espcctô de ra mécanrsatron : Irs tesb de divers matériers de cùrturc atteléecfrcct'és,les cam-ryrye! préoédenres 
"'.q"tl; ;;;" suire. II y a pourtant un besoin detrouver dcs matériers 6*l .T tr"""it r.ip..t ot-Jà* rc pÉ[J-q;r" îi"ï" ooorévcrsible. ræs rcsrs dc matéricrs acrraicniionîàn]iiucr, cn partianricr avcc la chamrcrévcniblc Japonaise'qu'il était prernr aeGrcr firiJiËrt cn mitisu pay6aa.
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pour ces différents aspects, matériels de traction animals et petite motorisation en

rizicgltue, il pourrait être tres utite de faire appel à une mission d'un spécialiste,-qui pofttlt
faire le bilan des actions entreprises, avec fe{ùpe du Proiet mais aussi la STAI\{ et le Projet

Arpo4 et conseiller Ïintroduction de nouveaux matériels'.

Des aontacts ont été pris par Téquipe du Projet avec une école d'agriculture aançaise

(Nozay, 
"o 

t oit"-Atlantique), ipeci{iieê Oans le machinisme, pour I'adaptation- d9 petites

ùottaé*es à po.6 r*r ; h i; Ën effet une demande des pa)Eans PoP botteler de la paille,

mais les matériels existants iont peu adaptés : on trouve en général des ramasseuses-Presses

ét'diées pour travailler en t"*.s"g" a'anaainsr gd demandent une puissance relativement

forte (tracteur de 60 cv ninimum). 
-Des 

matériels âdaptés pourraient aussi exister au Brésil.

Suivis de 20 familles en contesaison et en hivernage l99l : Des données sur les

itinéraires techniques ont été recueillies, mais ne sont pas dépouillées. En contre-saison, des

sond4ges ont été ifectrres. En hivery1ge, un suivi de temps de travalx 
" fl9:i-1*r,l{_d:ïyY---E-

rod"tres du CT,A. de Bamako, malhéureusement ils quitteront Nio"o,ï:l_*l^r-t:*j::
réæltes, et ne pourront donc avoir des renseigneTen!1 complets que sur les parcelle-s récoltées

les prenières. 
-Noos 

leur avons donc conseillé de focaliser lèur analyge lur c9s parcelles. A leur

dép'art, polrl que I'information recueillie ne soit pas perdue, les suivis dernaient être continués

pendant 2 mois par l'équipe du Projet.

porg comptéter les suivis effectués sur les orltures plwial-es,_il serait intéressant de

sptacter le Seivice de I'Agriculture et la Direction Régionale de la Statistique pour avoir les

résultats des sondages de rendement effectués autour de Niono.

Suivi des consommations en eau et expérimentation hydraulique : I-es données des suivis

de consommation en eau par aroseur dC I'hivernage 1990 ont été toutes analysées par un

ji*r diplômé, sur la zone Retail I ; il nolrs semble cependant dommage que ce travail n'ait

irÀ ete'effectué, alors que les données ont étê reaneillies, poy la znne nouvellement

ieamenagee de 1ietail tr ;-ce travail serait à effectuer rapidemenL dans la mesure des moyens

humainsîisponibles. Il faudra être prudent dans I'interprétation de ces données et dans les

ômparaiso* 
"nrc 

Retail I, car la àate de mise en eau a êté, beaucoup plul g{ut.; cejle

analyse sera cependant intéressante, en partiorlier par rapport à fexp{fence de limitation des

consommatiooË 
"o 

eau (g[ infra), pour âvoir des référenCes avant modifîcation. Il faudra aussi

vérifier la pertinence dei donné"i pour la période de I'hivernage 1999 pendant laquelle une

baisse du niveau du Fala de Molodô a entràîné de grosses diffrcultés d'irrigation dans la zone

Retail II : rur module peut être enregistré ouvert à 60 l/s, mais ne débiter que 10 l/s ou même

0 l/s si le plan d'eau est insuffrsant en amont.

En contre-saison 199L, les suivis ont porté sur Retail I et Retail II, et toutes les données

ont été analysées.

De tcls spécialistes cristcnt au CEEIvIAT/CIRAD.
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En hivernage 1991, les suivis se poursuivent. De plus a êtêmise en place une expériencede limialion du débit des prises de rigole ; en effet, siu certains arïosegrs, de gros problèmesde tour d'eau 
-se 

posenq eq pour tenær de les *otbu*er, une rimigfisn des îeuiîi de prisede rigole à 10 l/s (au lieu de 20 l/s) est testér, .r loi'permet àËvoir de'x fois plus devannettes ouvertes en même temps sur I'arroseur. iæs 3 arroseurs en test ont été choisis au wdes problèmes rencontrés I'annéË préédente ; 2 arroseurs témoins sont aussi suivis. Iæ cùoixdes témoins e$ 
-ggPendant discutaile, puisquli le ,'.ri pas basé sur l,anallne des oonsomma-tions en eau de I'hivemage précédani;t qu'il "t;Ë t'"oorru, io bétô dans tei temoins,alors que les aroseurs en test sont en ierre poui deux d'entre eux et en béton pour Ietroisième ; il faut aussi noter que les témoins toot situés sur le distributeur, qui connait de trèsfortes variations de niveau à cause de problèmes de gestion des vanne! r, alors que lesarrose''5 modifiés sont placés sur un partiteur, et à ulg gotg plus basse. Ia comparaisonaroserus en test / têmoins dewa donè être prudente. II faudrâ ,ortout ne pas oublier decompléter les relevés hydrauliques par des eoquêt.s d'opini;-"ptèr-àr, chefs d,arroseurs etdes autres pays:rns.

I'æ contrat du jeune diplô.mé clargé de cet études s'arrête le 15 octobre, il est impératifquT soit prolongé pour terminer- h émpagne d'hivern a-w. gl 
"g.nt, 

ancien stagiaire duProjet' dispose maintenant d'une bonne 
"ipéri.oce 

dans lé suivi oJra gestion de l,eau, et ilserait intéressant de pouvoir pérenniser son action au sein A" iiolrt. -

Bien que cela ne rentre pas directemcnt dans le cadrc de notre n ission, ces problèmes de cotc insuffisantedu distributeur nous ont été plusieurs fois sigTratéq et nous les avons notu-même constatés. Ils se produisentEurtout en fin de nuit/début de madnée, et seraient liés à une mauvaise apptcation des consignes par leséclusicrs : ceux-ci abandonneraient leur postc phu tôt que préur le so4 cÇ po'r ne pas risquer 
'ndébordement pendant la nuit, réduiraient le débit des vannes, cG qui entraînerait la clutc du plan d,eauconstatée' cc problème doit être de toute façon tiré au clair, car il remet cn causc lcs principes de gestionde I'eau rlanq fu zoîe réaménagée, basés sur unc irrigation continue.
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52. Essais effectués par I'I.E.R.- Kogoni pour le Projet

En contrc-saison, une nouvelle convention (no l2'1 a été établie. Iæs essais conduits
portent sur les variétés et le comportement du blé (il s'Agit d'un nouvel essai, lancé en
novembre 1990), srr les variétés de riz pour la contre-saison froide et la contre-saison chaude
(4 dates de semis), sur la réponse de China 988 et IR 1561 à la fumure amtêe, sur la fumure
phosphatée (un essai chez deux pa)'sans, srr Dmga et sur Mowi) et nr l'étude en pots des
carences. Cette convention prévoit la rédaction de qæthèses des acquis æncernant la contre
saison Il est dommage qu'aucune action de suivi et d'expérimentation au champ n'ait pu êue
effestuée sur le thème des carences et de I'alcalinisation.

Iæ rapport sur ces expérimentations de contre-saison n'était pas disponible lors de la
mission, il devait être fourni par I'I.E.R. Ie 15 aoûr Iæ Projet dewa être vigilant zur la qualité
des compte-rendus d'essais et des s5mthèses.

En hlvemtg€, une autre oonvention (n' 13) êtart en ooum de signature entre le Projet et
I'I.E.R.- Kogoni durant la mission ; cette convention a été rédigée à la hâte, et la présentation
des essais qui y est faite se résume parfois à un devis, sauf pour I'amélioration variétale, pour
laquelle les chercheurs ont joint un protocole détaillé. Les essais, êD cours d'installation, ou
qui dewaient l'être, portent sur les variétés de t'a (3 dates de semis, début iuilleq deuxième
décade de juilleL et 3 jours après la 2ème date), le phosphore (reconduction des essais de la
oontre-saison 1991, et installation des mêmes essais en zone de simple-culture) et la réponse
à l'azote (2 variétés).

Lors de notre mission, il était trop tard pour modifier cette convention, cependant elle
aurait pu être améliorêe, et nos suggestions pourraient etre prises en considération pour les
prochaines campagnes, pour lesquelles les conventions dewaient êre élaborées beaucoup plus
tôt. Il nous paraît en effet dornmage de n'avoir, comms en contre-saison, aucun essai, aucun
suivi, sur le thème des carences et de I'alcalinisation ; ce point dewa être rew avec les
chercheurs concernés, dans la mesure cependant où les rapports précédents seront repris et
complétés. n est également regrettable d'avoir abandonné tout suivi entomologique et
phytosanitaire : comme nous I'avons déjà signalé plus hauq le suivi général daru le cadre de
I'O.N. est insufËsanq et dans une zone test comme le Projet Retail, très en avance en matière
d'intensification, il faut être prudent et surveiller régulièrement ces aspects. Il faut également
signaler que l'éloignement de la station de Kogoni pose de gros problèmes pour I'installation
des essais : pendant notre mission, un des paysans accueillant un essai phosphore était bloqué
dans ses travaux de repiquage par I'absence prolongée de l'équipe 'Tertilisatisnn. Bnfin, ert-oe
qui concerne I'essai variétal riz, nous regrettons qu'il n'y ait pas de date de semis tardive, en
aott ; les dates adoptées mériteraient en tait d'être beaucoup plus étalées, de fin mai - début
juin (situation des parcelles les plus précoces de simple-ctrliure) à mi-aott (situation des
parcelles les plus tardives de double-anlture)

Il faut enfin noter que les travaux actuellement menés en rizicnltue irriguée par I'I.E.R.
concernent très peu les techniques culturales (uavail du sol, désherbîEl, mode d'imptantation,
techniques de récolte et post-récolte). Ces 6p€ffi, très importants pour I'intensification,
mériteraient d'être développés dans I'avenir.
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53. Point sur les données alcalinisation-sodisation disponibles

Un point paniculier sur ces données a été demandé dans les tennes de références. Il ne
nous est cependant pas possible de faire, dans le cadre de cette mission aux objectifs très large,
une gnrthèse de tous les résultats disponibles ; nous donnons donc, oomme demandé, un simple
point sur les travaux menés.

. Au nlveau des essais et suivis conduits per Ie PnoJet lui.mêmq plusleurs tlpes dtsctions
ont été entreprises !

Une étude pédologique simpliflée a êtê réalisée dans la zone Retail I, avec analyses de
sols sur 150 points à 3 profondelrs. Cette étude permet en particulier de disposer de
pFI, C.E., teneutr en Ca et en Zn, pour de nombreuses parcelles de Retail I. L'étude
n'a pas été poursuivie plus avant çemFte tenu du lancement par I'O.N. d'r ne grosse
étude pédologique financée par la Banque mondiale (cI infra).

Le Projet a ensuite effectué un certain nombre d'analyses folialnes, gui ont permis de
détecter que dnns les parcelles à accident de végétation tlpe qmdrome de rabougrisse-.
ment-dépérissement, une carence en zinc était en cause.I-a,carence serait due à la fois
à un taible niveau de teneur en zinc du sol, et à un blocage lié à un pH élevé.

Iles suivis de parcelles de fun où I'elcalinisation se traduit par la présence de salrnts
et une disparition de la végétation ont également été effectués (cf. $ 4.1.6.) ; ces suivis
ont permis de préciser les gammes de pH et de C.E. rencontrées dans ces zones, et les
niveaux de rendement qui y sont obtenus.

I)es essals en r€gie et en mllieu psysan ont permis de tester I'effrcacité de diverses
formes de fertilisation ; dans les zones carencées, I'apport de sulfate de zinc a montré
une bonne effrcacité, et cette fumure a êté conseillée aux paysans. L€s essais les plus
récents ont cependant montré qu'il fallait continuer des recherches fondamentales sur
ce zujeL car beaucoup d'autres e4grais ont une action positive. Ces recherches sont du
ressort de I'I.E.R..

. Conventions Pnojet Retail / I.E R.

Plusieurs conventions ont êté passées entre le Projet et I'I.E.R. pour l'étr,rde des
carences et des problèmes d'alcalinisation-sodisation.

Iles essais en pots ont été effectués à Sotuba et Kogoni. Certains éléments sur la
réponse au zinc ont été fournis dans ces essais, mais dans I'ensemble les conditions,
d'hydromorphie en particulier, semblent trop éloiguées de la réalité des parcelles pour
que des résultats intéressants puissent être obtenus.

Iæs suivis eu champ effectués n'ont pas été en général assez précis pour fournir des
éléments nouveau(. Pour certairu de ces suivis, les rapports manquent encore.
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Iæs essats conduits en mllieu peysan ont confirmé I'efEcacité du sulfate de zinc déià

testé par le projet. Mais ifs o'o"t pæ été conduits de façon suffrsamment précise pour

apporter des compléments d'information plus fondamentaux sru le phénomène'

En 1gg0 et lggl, deux conventions ont été passées avec I'I.E.R. pour caractériser en

détail les zone, io, lesqueues pourrait être instaue un test de drainage PPfonjl pour

lutter contre ralcalinisation êt la sodisation. Suite à des travaux d'identifrcation

prétiminaires menép par l;équipe du Projet Retail et I'ingéniern conseil chargé du

contrôle des travaux de reainénage.rof *r mission de R. Bertrand de I'IIL{T'
CIRAD, ain*i qr de B. Keita de II.E.R., â été demandée ; Lcs conventions no 9 et 11

passées avec I,I.E.R. portaient sur la réalisation d'analyses de sol sur respectivement 500

et 30 échantiltoûs, 
'rais 

aucun résultat n'a pour i'instant étê fourni au tojt! à

ie*ception de cartes de pH sinrées en annexe bu pt-oJ-"t de Test de Drainage Profond

;i d';nt inutilisables télles quelles. l-e hojet Retail devait recevoir, depuis septembre

1990 pour l'étude Do 9, des iapports, acô-pagnés de cartes et de la totalité des

données de base des analyses effectrées'

. Autres études efiectuées ptr I'I-E.R. :

Uétude pédologique financée par la Banque mondiale a êté exéctrtée par I'I.E.|. lvec
I'appui de rIRÀicIRAD. citte étude ip:*is d'obtenir une carte géo-morpbologi-

qû; qui est déjà utile pour un certain nombte d'aspects (en particulier les problèmes

de drainag.);;uir le pïojet aurait besoin des résultats des autres volets de cette étude

dès qu'ils#il disponiuies ; il faudra el pas*lilt que le Projet puisse obtenir toutes

les données de basl (profils, analyses di sol etc.) pbur le secteur Sahel, de façon à

pouvoir les utiliser pour la mise 
"o 

pl".r pratique de iests sur I'alcalinisation-sodisation

Iles études portant en particulier sur le suivi des nappes ont été effecrrrées par I'I'E R'-

Kogoni, le iaboratoirJd"r ioii tlÈ.n.; de sotuba èi le Projet Arpon dans un certain

nombre de sites de I'OffTce du i.Iig.r. Certains de ces sites ont été choisis en accord

avec le projet Retail, er conc"*e-ot le secteur sahel (viulg:s de sassa-Godji et de

Trssana po* t", rizièies, Niono-Coloni pour le maraichage). Yn.rapport 
(NDiaye M'IC

et al., 1990i 
- 

a- êtê rédigé pour les suivis effectués err. 1989, il fourni des éléments

quantitatifs'ru, I'import*ir du phénomène d'alcalinisation/sodisation et sur sa

caractérisation ; il ittOiq.t" égaleàent que les mouvements d'eau latéraux sont

négligeabd;;; q"e la situation-estplus faôrable dans les zones réaménagées où existe

'n meilleur contrôle de I'eau, Uien que la nappe phréatique descende en fait

relativement peu ; le cas des parcelles maraîchères est un des plus défavorable, à cause

de la méthode d'irrigation.

Une gmthèse des données sur les analyses de sot à I'O.N. et la fertilité des sols a êtê'

réalisée par I'I.E.R. (Veldkamp \ilJ. èt Traoré A, 1990). Elle fourni des renseigne-

ments sur les caractéristiques irincipates des sols ; un deuxième tome est préw pour

les teneurs en Ca et en 7'n des sols, les pH et les Cs'.
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. Etudes menées par la D.RD..O.N.

La D'R'D' était en général associée à butes les études précédentes, Elle a aussi menédes travaux spécifrqles sur le problème, *r-r par exemple des essals d'éliminationde la salinité de surface Par uni alte-1næ àr 
"y.rc: 

d'ioù;ù on /puddlage /drainage,qui a donné des résuloo ryq*etteurs. Sur la bale de ces résultats, des cssais simil4ilr,dewaient être repris par i'f.E.R..

Des études sssel nombrcuses ont donc été faites, mais tous les résultats ne sont pas encoredisponibles' Les travaux qu'il nous semble necessaire de réaliser sur ce thème relèventmaintenant de 3 t1pes d'actions :

' des suivis de parcelles paysannes non modiftées, à pounuiwe pour évaluer mie,xI'importance et la caractérisation du phenoÀene, et suiwe son évolution.

' des essais en pot, en station et en pertelles Saysannes contrôlées, ainsi que des testsen milieu paysan pour évaluer I'efficaciÉ d; Ëonqo* 'ËËsn commJ l,apport desulfate de zing de matiè-re organique ou otutres fumuresî; r;tr r d; tlruoiq,r*culturales comme Ie puddlage {

' des essais 'lourds" du $pe du Test de Drainage Pnofond, pour lequel le projet a financéles études préliminaires à Tissana.

Il est important que ces- trTaux se préogorpent de I'ensemble du phénomène, et nonseulement de son exPression la plus tpr.t"*laire, Ies salants en zone de serc. En partiorlier,les problèmes de carence sur niorni sont bien a incfure da's ces études.

Il pourrait être demandé à I'I.E.R de réaliser une qnthèse précise, documentée, avecréférences bibliographiques et chiffres à I'appui, des conoaissances Ë*".t6 acquises ; ce travailsemble malheureus.ePgnt Peu susceptiure oTétrerèùse par la.seule équipe de Kogod, il faudraprobablement 
lussi faire âppel à l'équipe aG.P. de soiuba (Iabotàioiir des soÉ compris) età I'IRAT pour l'épauler.

Pratiquement aucun travail n'est effectué actucllemcnt par tr.E.R. en matière de tccbniques cultruales enrizicultue intensive, qu'it s'rgrsse des problèmcs de travail du sol, d'implantatioq ou dc déshcrbage. c,est 
'nEanque quI faudrait combler.
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5.4.

Une première oonvention avait été pass ée avec la station du Sahel en 1990 ; dans ce

cadre, des parcelles de ligneux fourrage rs(Ctt Uato sepîum et l-arcaena larcæephala) ont été

installées sur L,2 hadans-une zone hiute non irrigabte Ae Niono'Coloni (au N1-2q€g) el une

petite parcelle (OS ha) de bourgou (Echinoctoa stagina) a été installée dans le même village,

en contreùas du Partiteur Nl.

Une degxième oonvention devait êre passée avec la station du Sahel' Pour I'année 1991.

Au démarrage de notre mission, cette convention n'était toujours Pas el pllce, or il était à

cette époqujdéjà beaucoup trop tard pour implanter un certain nombre d'espèces. IJ contenu

de cette convention a donc été rew avec nOtre conoours.

. L€ protocole de suivi de I'alimentation des anirt'aux avec les fourrag€! ligneux à Niono-

Coloni a êtê beaucoup simplifré : il ne nous semble pas souhaitable de conduire en

milieu pa)rsan des tritr d;affouragement nécessiunt la présence journalière d'un

techniciào pout peser les fourrages èt les animaux ; de tels travaux doivent d'abord être

réalisés en'statiôn. De nombreux résultats existent d'ailleurs à la station du Sahel sur

les fourrages irrigués et I'alimentation des animaux ; cornme Pour I'I.E.R. Kogoni,- ce

qui manqie le pius c'est une qmthèse claire et précise, à PalI de laquglte les Plojgts
de dévetôppemànt" I'Ofifrce du Niger, les paysatti, peuvent avoir une meilleure idée des

potentiels techniques.
Le test d'alimentation durera 40 jours, pendant lesquels les techniciens de la station du

Sahel procéderont à un élagage quotidien des arbies. I,æ fourrage sera transporté au

viilage en charrette, par sac de 20 kg ; + familles ayant chacune 4 moutons en test

recewont un sac chaque jour ; les animaux ne seront pesés qu'en début et en fin de test'

et on veillera surtout à recueillir I'avis des paysans.

A la fin de cette période test, des discussions dewont s'engager avec le village (le Ton

Villageois ici), po,rt débattre de la poursuite de J'expérience : modalités de gestion de

cet espace par le village, entretieq répartition des fourrages, etc.

. La bourgoutière de ce village est conservée conrme pépinière pour produire des

boutures pour les futures implantations.

A Niessounan4 la culture de dolique prérnre doit être abandonnée, car le semis aurait

dt se faire début juilleq après un travail du sol en juin. Il en est de même pour le

niébé.

Iæs ligneux qui devaient être installés dans le même village auraient dt être semés

débutluin pour une mise en place au champ en aott ; là-aussi, il vaut mietx rePorter

ce tesi à lgg1 plutôt que de [e taire dans de mauvaises conditions techniques.

pour les parcelles de Macroptilùm préwes dans ce villagg, I nï a pas de semenoes

actuellement, des multiplications doivent être faites (cT. infra).
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A Tçn9$é' .oryr-Flo du. rctard_pris cr des probrèmes dc scmcnceq 
' 

frut ausirgvoirle-pro-granme très ea baisse. tis rc..oc.i clspooiui.ip"r."uîia" rnettrc cnptaoe I ha dc Mærcntiliwt g*_ * ltgi;, n"* r.-.rtifuàti"r-J"Jr.î"o*q quiy éait aussi prévue, il vautticur qu'cui ôii assuréc par la station du SaàcI sur scsproprcs rcne.ç ræ parccnc dc Téneguc s.r" c.rproite" airc, +ii,orri"'ai-Ël*".., .opâture dircctc parres.boeuÂ. a,r icp.tt, it *r pr-éyu qulun scur paysan exproitc taparocllg aræc 5 bocu& ; ces animaui sciont 1e'ses' * ooui J io''fr-ac rest ; wI'abacaoc dc basc'le dépiagbre, rc poio. a.i--i.* ,;;; d.;û#il;" pafi parla barymétric, d'autre parf avec f" J,oga."ot a'- ou d,ua bouc.hcr. par lasuite' commc à Nion',coro* r.. tiù"ut* a;utilir"tiâiiJliËËllii^* e""discuécs avcc l,Association Vilt4gcoisc.

. Da$-ce vi[agc, où.uae zonc très vastc (cwiron_2O ha) a été éservéc au scia du casierpour rcs aninaur 
'-nc 

sery-qg-possiui. a'irprr"æt'lÀ"n æÀl a.iiËr..go *,I'cnsembre (l ha prÉvu.en tgct t) ; mais, avcc'rcs pruies, on roit qu,une partic de oeszones porte déjà une végétation narurefle ; oene+i'cst trés ncràr;gi;;;,Ë, ces sorsbattarts lc ruisscncmcnt est- inportaût .t Ë rcgeatioo Ec .once,,trc sur tes zoncsbasscs. Dc'x actioï_ryurraienf ctt .tÂiè.s po* essaycr d,augmcnter la biomassc"natureuc, sur oes zo. nesr :als apport de ,..ct'ce, foorragèr"s : t'rrigation périodiquedc ccs parceuc$ ct leur croisonncnent pr* 
"oi, 

u* oËil"*" ilp-filîi dc 
'cau

. Quel quc soit lc mode d,utilisation par tçs anirnaux, la biomassc produite scra csdnréepar le sation du sa.hel ?T peseé ae placcttcs (mcsures t6rdr; il pa*r.gohaturels" inigués éventuits). 
-

Un premier bilan dc cctte cowention 1991 derna^être fait.en déoembrc, pour que lacowcntion 199 puise être préparée en mê." æ.pr, 
"ïet " 

fonctiomelle dès ta ôntrc-saison
.1!],,t_es.nrenieris imptantâtioii d;i""r-g;;;ffi * fairo cnféwier avec ra rcmontéc dcstcrDpératures,

octtc e'xpérimcntation fourragère est-pro'etteusg il y a unc forte dcmande des pal,sanspour des c,spaoes réservés arx aniàaux I ttotetiiuiau Lsiea mais plutôr sous forme de zonede pâturages sans inærvention qu9-dc p"rérr"iiou,,.gir"s cultivéeq pour finst'nt. A lissuedes premières cxoérimentations,_si tes-iesdtatsli.uil'*r root uons, il faudra rediscuter aveclesviltagespouréudierresmod"ntÀà.g*r*à-.-iîËr*-æ.t pGZtàîîJrîtî*r"ptiur",
de ooncerner une bonne parti_c d.r p"yoit. c.ï.tiirilait et econauit par'A"V. ou par uneautre forme d'orgrn;ca1i6n palnainè (typc 'a*oËario" dcs éreveurs,, par cxcmple). pourccrûaincs cspèccs comme Ic bo*goq'''rastr i"*i.-o.p"ndanrun ilioËiîî"ru' o"vérifi cation tcchniquc à faire avanide'p*r.; t ;;;;1o..

Les cssais et tests act'eucment_ gg ooqs oonccrnent csentielrement des c'tturefouragèrcs situées sur dcs oar.celres rpga"ro. L-nîi'"ir'cst intércssé-dcpuis son démarrageà la possibilité dc faire aussi des *rt i.r rou,,fiirïJlîroouoo avec tc riz Dcru probrèmcsinportants sê poscnt actuellcmcnt pour cc faire-: 
- -- '
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Dans l'état ac$el du drainBe,il faut avoir des espèces suscePtib$ de suppo{t9r Try
.rIny*tr temporaire du sol, ioire une inondation témporaire : en effet, si on cultive les

foirnages daris la zone de double-culture, à la plrye d'un riz de contre'saison, les risqggs

d'engorgement du sol" voire d'inondatioo, soot importants (cf échec des tests en 1988

à Nùgô avec niébé ei mais). Il faudrait alors cultiver ces fourrages en zone de 'simp-le'

culhrre", où on ferait alors une double-culture riz-fourrage $rr une partie des parcelles

seulement, ce qui pose des problèmes de mise en eau et d'entretien du réseau.

Une ptante comme le Macrcptilium est relativement tolérante aux conditions

asph)'roées ; mais le cott des semences (financier ou en temPs de ramassage) est très

élôvé, ce qui timite I'intérêt d'une seule campagne de culture pour rentabiliser cet

investissement alors que la plante est péreille.

Dans l'état actgel des connaissances disponibles au niveau de Niono, il est donc diffrcile

d'envisage cette rotation t'w/fowrages, et surtout encore pl$ de passer à des tests avec les

;"yr*r î U t"ot d'abord qué des eslais soient menés en station sur ce thème (par la Station

âo Srn.iy, A*r des condiiions se rapprochant de celles des paysans. ?tt contacts pourraient

êue établis avec I'IEMVT-CIRAD ôi nSnA-rNgnv qui ont conduit des erçérimentations

dans la Vallée du Fleuve Sénégal, mais avec moins de pioblèmes de drainage, et qui peuvent

aussi avoir des informations rui ré qui se pratique dans-d'autres pays. Çtt contacts pourraient

être établis en relation avec h Sàtion du Sabel, qui a déjà des liaisons avec ces deux

institutions.



5.5.

Test d'arboriculture : ce test fait I'objet dlu-"r première convention avec le service desEaux et Forêts' un rapport préliminairj a etg tJ*i, au projet début 1gg1, il faudraitmaintenant qu'un nouveau rapport soit rédigé, tuirq; butes les plantations sont désormaisréalis6ss, et que certaines oni âep eu une bonne croissance.

Trois ty?es d'arbres ont été imptantés :

' Des Eucalypac (plïs de 3 000 pieds),.en plantation d'alignement le long des canaur etdes drairrs principalement' mais 
"uiri 

.o ;op"ces-verts;; 
le but est la production debois de perche.

' des rôniers (plus de 500), 
-en 

plaStation d'alignement et en plantation groupée dite"d'espace vert"' k byl est h pîoduction oe b6is de const*rtioo, mais le! noix et lesfeuilles peuvent aussi être utilisées.

' ,|'|l#ffii;tffit:n plantation dite "d'espace-yerr" (sur I hq soit 150 pieds), pour

cette phase d'installation terminée, il faudra reprendre ce dossier avec le service des Eauxet Forêts pour discuter de la suite,-dèr qu'* æ.oiru ,"pport a'ra été rédigé. En effet, unedemande existe darrs d'autres viilages,' mais il faut maintenant s,attacher a'x sspectsorganlsationnels de ces plantatiolls, e-t aux modalités de reur exptoitation. En effet, pour lespaysans, l'intérêt n'est pas de disposer "d'espaces vertsn, mais d'o-btenir de ces plantations desproduits uritisables et/ôu commjlsialisablei . - '

Pour les plantations d'EucaUptus et de rôniers, qui ne posent aucun problème technique,cest vers ces asp€c* organis"tlo'-ttt qur tes tess doivent rapidement s,orienter, tout encontinuant bien str un tù*. technique oh ptantatio* irrsures régulières de croissance).

Pour les patmiers-dattiers, le problème est plus complexe : Niono se trouve en effet à Ialimi1s sud de la zone o! pousse ie dattier, et des phénomènes comme la double-floraisonpeuvent être observés. Mais il faut aussi avoir a'iriptit que Ë uut principal de cettearboriculture est la production de fruits commercialisablès : le marché locat à Niono est trèsdemandeur' de même 
-que celui de Bamako ; .rËiigoin. qu,il faut avoir un souci deproductivité des plantations de datti"rr, 

"t 
un souci oe qu-atité des oattes produites (la qualitédes dattes actueilement produites dans 1Lr qu.lques p'rtitæ plantations du secteur est trèshétérogène).
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Or les plantations du test ont été réalisées par sepis de noyatx t ; la demande est en

effet forte pà,g planter des dattiers, les quelques lejets 2 disponibles, surtout dans la zone de

Diabali ne sumient pas à la satisfaire, et it V i une pénurie totale de rejets. L,e semis constitue

une solution de rechange risquée : on ne sait rien des pieds que I'on obtiendra' ni leur sexe'

ni leur \ariété", d leur adapiation aux sols et au climat, ni la qualité de leurs frtrits.

Compte-tenu de I'intérêt des dattiers (demande des paysary, existence d'un marché,

présence dr zoo"s favorables à leur culture), il r!! important de traiter plus sérieusement cette

[uotioo et de demander la venue d'un speciAiste 3_ pour étudier les plantations existantes

(petites palmeraies des villages, arbres isôtes dans les jardins, plantation Retail - Eau et

Ëorêts, eic.), voir quels probÈmes techniques et orgarrisationnels Posent leur développemgnt

(ptants, sol,'nappe phréitique, cornrnercialisation ét aspects écononiqugs) et proPoser des

actioos en ce q,ti .oo.erne lès sites d'implantation et les modalités de gestion et d'exploitation

lptantatioos trgroupées sur des zones hâubs, implantations dans les jardins maralchers, dans

lËs vilager, rùon-casier, etc.). Une telle mission dewait concerner en priorité la zone de

Niono, it Oes possibilités de développement importantes existent du fait des réaménagements,

d'un marché fôcat et de la route goùàtonnée, mais aussi celle de Diabali, la plus- favorable de

I'O.N. au niveau climatique (la plus au Nord) et celle où les dattiers sont les plus répandts.

Test de pisciculture : Un certain nombre d'essais de pisciolture_ont été conduits Par -le
projet et/ou les Eau et Forêts dans le Secteur Sahel, à Niono'Coloni (dans des petits

emirunts), à Sagnona (en grand emprunt) et à Ténégué (en bassin de_ piscicultue spécialement

a-'eo"géj, maiJaussi à Nango (avdc un problème d"'appropriation' par un privé étranger att

villagei. ôes diverses expériéncès ont fait t'obiet d'un rapport de qmthèse en octobre 1990.

Comme pour les plantations d'arbres, le problème n'est Plus maintenant de tester la

faisabilité technique dê la pisciarlture en miliêu paysan, mais bien d'étudier sa faisabilité
nsocialen : la demande des villages est plutôt pour des étangs collectifs, qrri po|en! beaucotp
de problèmes de gestion. C'est donc sui ces aspects de gestion du terroir villageois-(attribution
individuelle ou éo[ective d'emprunts), de type d'organisation gestionnaire (l',A.V.' une

association des pisciorlteurs, un ensemble de petits groupements tavaillant chacun sur un

emprunt, etc.), ei sur les aspects économiques, eu'il faut désormais travailler avec les palnarls.

Les actions concrètes sont actuellement un peu au point morq le désintérêt relatif des

pa)rsans pour cette activité peut être I'occasion de relancer dans les villages des actions mieux

ciblées sur les personnes les plus motivées.

Ces noyau ont été qualifiés de'tout-venant'par les Eauxet Forêq les'mcilleurs'noyatx apnt déjà été cédés

plqs tôt dans la saison à d'autres pa''sans ; en fait, les noyaux donnent toujours des 'francs' (ieunes daniers

issrs de semis) aux carâctéristiques totalement aléatoires, puisque provenant d'une recombinaison des

e.hromosomes parentarx liée à la multiplication senrée. On obtient en partioilier Par scmis fi % dc pieds

mâles, alors que dans une plantation il sufft d'un pied mâle pour féconder â) à a0 pieds femclles

Avec des rejetg résultant d'une multiplication végétative, on cst sih d'avoir un nouvaau pied qui a lcs mêmcs

caractéristiques végétatives et reproductives quc le pied-mère duguel il a été séparé.

Un organisme spécialisé coordonne les actions dcs erycrts cn matière de palmicr danier (ct d'agriculture

oasienne d'unc façon générale) : le GRIDAO, Groupc dc Rechcrchc ct d'Information Pour le Dévcloppemcnt

de I'Agriculture d'Oasis.
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5.6.

De nombr€uses orpériences-faitel-par le Pro-jet dépassent largement Ie cadre des parcelles,et concernent les exploitations, les villâges, ou lienseàUt. du sàeur.

Ltexpérience du Fonds Spécial d'Entretien, devenu Fonds de Redevance, dont Ia gestionest maintenant assur{e par un comité paritaire : n 
^s?gt- d'une des actioos les plusimportantes entreprises dans la zone de Niono, fuisqu'e[i .*aitio*, râ-péË*ite desréaménagements effectués. Iæ niveau de gestion'ciroisi p* t'o.N, est celui de la T-one deNiono, qui correspond à detrx secteurs aftcoles et troir -g3ri.* Ëydrauliques, comprenantchacun des zones réaménagées et non réairénagées, avec différents niveaux de redevance. sice niveau de gestion a facilite les échanget oi.rpériro., entre paysilns, et a constitué unpremier pas très positif utf uTe plTicipation plus'importanre des agriarltlun a Ëg.rtion duréseau, il n'est pas str qu'il puissË a lui ieut phrttr.'ae pousser plù avant la responsabilisa-tion des paysan$ : il fauâraii que, pour des décisions ne €oncernant pas l,ensemble de la zone,des structures moins éloignéèt du terrain, .orrrrpoodant par exemple à un niveau casierhydraulique et à un niveau {I"g", puissent être mises en place avec les agriorlteurs : celapennettrait un travail plus effrcace, puisql'il ne sera par exemple alors Ë;C;;ssaire deconvoquer tous les paysans délégués de la zone pour discuter aæ travarx à faire s'r unpartiteur ne concernant qu'un seut village.

Cette expérience du comité paritaire, unique à I'office du Niger, nous semble donc àcontinuer, en veillant à renforcef encote ia q"iti.tp"tioo effective îrs paysans à toutes lesdécisions ; elle est aussi à étendre vers des niveu* a" gestion de ltau- ei des réseaux plusproches du terrain- A terme, !]équipe de gestion de I'eau et I'unité d,entretien pourraientdevenir les employés d'un syrdicat paysao àe gestion des .si.ts, otÀ"oiré autour àe chaquecasier hydraulique.

L'enpérience du Comité de Gestion des Terrrs : Il. s'agl! d'une expérience originale degestion des terroirs, qui a êtê initiée à I'occasion de la discuîsion des textes législatifs portantsur la gestion des terres irriguées de I'o.N., et oe I'attribution des premiers permis
d'Exploitation Agricole. Iâ encôte, il s'agit d'uné 

"-petimce 
unique à l,offrce du Niger, qu,ilfaut préserver et encourager.

Ltexpérience dtautonomie d,es apprcvisionnements : lancée dès le début du proje! cetteexpérience a été très appréciée des p"l"*r, qT. ": géprndent plus de l,o.N. pour acheter desboeufs ou des engrais, mais prennent un crèoit à la banque et lancent des appels d,oftes.La persistance d'un approvisiônnemenl par I'o.N. æt.o.ore indisperuable, puisque le nombrede. villages "autonomès} est réduit, mais il faut veiller à ., qu, la conqrrrence avec le secteurprivé ne soit pas faussée par des iubventions extérieures, ce qui-risquerait de décourager lespaysans, alors qu.e ceïe expérience représente une situation qui dewait se généraliser à l,O.N.daru Ia perspective d'un d'ésengagement ctoissant àr î Ét"t.'Il faut oàte, que si les paysarrstrouvent que le crédit o.N.: 
- 
F:?.-T présente ptus de "souptesss; dans l,exigence desremboursements, et des tarx phs réduits, ce qu'ils ffie.irnt, ils regrettent que des sanctionsne soient pas prises contre lei mauvair i"yru*, qui posent des problèmes aux A.v..
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En matière de conseil agricole, le Projet garde toujours aussi un rôle expérimeryal' lié en

grande partie au fait que lJtravail ooncernà maintenant des Pa)Eq|s.ayantPgq beaucoup

â'entre-ègx pris le viraje de I'intensification et maitrisant bien les techniques rizicoles, comrne

in témoignènt les nivlaux de rendement qu'ils atteignent (6,3 t/ha dans les sondages en

hivernage- 1990). On ne peut donc pas travailler avec ées pays?ll en terme de rnrlgarisation'

il faut rt véritâUte consèil agpicole, partant des problèmei spécifiques à leur exploitation et

à leurs parcelles.

Il est important que le souci, marqué dans les documents de I'Offrce du Niger, d'aller vetE

une harmonisation dês rystèmes de miie en valeur et non yers une uniformisatlon se traduise

effectivement p.t h pôssibilité réelle pour les age-nts du Projet de travailler selon des

modalités "nouielles", ùers aux caractéristiques agrièoles, économiques et sociales du Secteur

Sahel. euelques ambigurtés semblent demeurer à ce zujet, puisque- des instnrctions orales très

fermées auraient été données aux agents du secteur en début de campagDg, sur.les tons
thèmes" à \nrlgariser'. Cest à la cond'idon de préserver cette originalité que le Projet porura

continuer à être un laboratoire utile à tout I'Office du Niger.

pour lravenlr, il nous semble que le Projet dewa de plus en ptus essayer, dans la mesure

des compétences existantes, de co'nfier aux structures dè recherche agronomig|e (au lens
large), leï expérimentations à caractère purement techni{u€, en-partictrlier tous les essais en

"stitiôn' ou en point d'appui ; il dewait ègalement essayer dliryliqter ces structures dans les

"ifètir.ntations 
en miûéu paysan, dans iêsquelles il eit souhaitable qu'il garqg cependant la

maltrise de tous les tests permettant une bonne articulation avec le conseil agricole. Iæs

aspects les plus importants à renforcer sont les expérimentations liées à la gestion et à
forganisation du foncier, des réseaurl des associations prysaqes de toute nature (AV" mais

ausii groupements de fimmes, de jeunes et organisàtions de tlpe Groupement d'Intérêt

Economique).



c-cs dc'x agcnts trarrailr'nt sur lc mêmc sujcg rappui 
^çi a été apporté à lcur travail Iété cn grande partic oommun" rour tc rcspo-nsaûiJËd;"i-ï;;r;irffi;;ïk

6.1, Uétude sur lc maraichagc

Cctte étudc a été lanéc cn octobre 199e pour affner lcs donnécs rccucillics pcndant lasaison sèchc r9g9/r9 4,o, et€voir des ob,s.todi, pr* n"ues cn suinant ua plus graid nombrcde paysans. Elte est *oddj:^lgl_o-j..,* opro"ft, -.1i";;d;; ô;Ër'jîSîen o.rgcdc l'étude maraichagc cn 
',delosti. 

t"*iâ,-"lrit a" projcr participcnià cette érudq defag'tr à ce quc tous aient ync mæilreure *o*i*i-* ao syctèoes dc c'rturc maratcbc^ ctde leur placc dans les erploitations.

Au démarragg 89 exproitations étaicnt suivics (dont ccllcs déjà suivics ca r990/9r.
L'êhaltillon princioal a progrcssivcmcût dt êtrc réduiÇ cn partiorlier du fait du travailinsatisfaisant d'uni bonic p"riir i"" 

"g"or. 
aïJuiîior.r"tiot-re. pry par aillcun par lcs$s_r* p * (t! cxprorllonsab,anào'tréÀj jËpioura." illustre ta omoe mutation àcntreprcndre a'niveau de ra.structurc ettes iiogrinnes.de_narail pour .sortir du riz, ; ilmontre aussi que l'on ne Deut pas tout suiwc èn àetai1 quu r"i r.rrl o* Joî Ë, qo. rosuivis cxhaustiô demandés ,T l" ,i" *ot ioôrp"tUË avcc unc prisc cn oonpte, aurc quethéorique, des activités non-rizicoles aÀ pryr"Ë. 

*--

6 autres cxploitations n:ont pas fait lobjet dc suivispour dcs raisons prus en accord avccIes objecti& de l'étude : 5 n'ont iras pu crrtii,"tâu-iJt ou réamén4gemcnt (à Trsuna) et 1arcfrré toute caquête.

uéchantillon restant,6g farnilles, a encore été réduit dc 9 exploitations, début na! 6 moisapÈs le démarr4gc de l'étude, pour a'.t r"isoÀ uo-djc-tairo : lcs c.ltures suivi.s çftç2 ferni'esavaicnt soit des dates de semis trop tarovcs, soir aisÇts trop rongs pour être réooltécs arrantla ûn du contru initiar acs cnquêteun:'il';ti-Jil.-g"* crreur, car or ocqrltc ainsi uncpart ioportante de la réalité au naraf*aj: fcxi,sæice ac scii" t_O.fr "i'îfr*.rrn ,tciùniqucoent risculs rnris pouvant euc eônoniqueàcnt pa],an6, ct ta présencc de cutturcgà cyclc lo4g comie le -,"'ioç; N"*-;";;l-t"Ai-;;; b cùargé A,etuâes l" possibilité dcréintégrer ces fernilcs Guivie.s pcndant;-;t Ë;-i,eo-ufii, iiiiâffiiln r*analvses, de façon à avoir unc ioi. pr*i*rc aË Gi...oo.t oo t"æ.â'ilp'Luoo.
Quclques problèmes ont.été rencp'trés pour le suivi des 

",pGcts 
écolonrqucr, du fait dcla disparition de ra D.p.R. (Divisioo norotiôi.J.fà* r", agents assuraienr un suivi trèsintéressant de. prir sur les'marcrés oe xiooà-ct slcriio] ccs suivis sont à coutinucr, er pourNiono doivcnt être reoris oar'eluipe oi G;;â;ï;e pour lc maraic.h4gc c{r'r'c pourle riz ceci pose à nouveau te pro'btême a" Ë àr*i"il avec uD suivi crha'stif sur lc riz r.

II est impératif de rerenir pour le dz à 
'n suivi par sondqgc. L€s suivis e,:rharstifs dcnandent ur travailénorme' n'apportent qu'unc précision illuoire, et les données recueilries sont rarcmcnt waincnt eJqploitées.
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plusiegrs agents du Projet ont fait des vlsites à Pextérieur, en partictrlier sur le plateau

Dogon, grande région productrice d'oignon ; ils ont pris contact avec des. projets Ûavaillant sur

la conservation de1'oijnon et utilisant âes découpeuses et des séchoirs. Il aurait été intéressant

q.r; *r ."teri4s puissent être testés dans le cadre du travail du Projet sur le maralchage, mais

les recommandations de ces agents sont restées lettre morte. Cet aspect transformation

pï"r"it faire I'objet d'une atte-ntion spéciale I'an proghain, avec un suivi plus précis des

techniques actue[êment otitiré"r p* iæ paryary .àe ]a zone, mais aussi avec le test de

matériels utilisés par ailleurs (plateau Dogôn, Burkina-Faso, Sénégal Niger).

Ce type de visites à I'extérieur est à développel, il--est wai qu'elles sont toujours difEciles

a organirrï Oà*- dê,Iager le temps sufËsant), 
-d$ 

e{r: sont absolument nécessaires à unc

pf"s=granA, ôunetnrré à'es agents 
-à 

I'innovation Ces visites sont aussi très intéressantes Pour

les paysans, et après uo, "prrmière visite préparatoire d'agents de I'O.N., les qyisiteurs"

dewaient être en majeure partie des paysans.

Iæs tests effectués en lgg}/g\ portaient surtout sur I'introduction de nouvelles espèces

(comme la pomme de terre oo îr melon) ou de nouvelles variétés (tomate, oigtron' gombo,

chorl .oo.o-ùie, carotte). [ était recommandé qgg les nouvelles variétés soient misss sa

ô*Éat"ison avec les variStés ou les populations hàbinrellement cultivées Par les 
-P|)tsans' 

ou

à défaut avec un témoin introduit commun à tous les essais, mais cela a rarement été effectré'

D'où des diffrcultés pour analyser les résultâts, et des tentations de coTp.ar-er le résultat de la

rariété Rossol cultivèe p* .o*ieur X avec crtui de la variété Roma cultivée par monsietu Y,

o q"i est absolument a ptosaite (sauf !i un nombre suffisant de tests existe pour que I'on

puisîe comparer deux populations statistiques).

Iæ mais se développe de plus en plus dans les zones maraîchères. Une multipfication de

populations locales pour preparer des i"gtr tests était prénue, -ais elle n'a Pt avoir lieu' Les

æntacts envisagér u.. ta C.irA.p.T. et I'I.P.R., qui ont lbus deux travaillé su le naîsr n'ont pu

être réalisés. nî 
" 

Heu de reprendre ces .oni"irt, û* aussi de les diversifier' car le travail

effectué sur le maii au Mali ionce-e surtout I'hivernage et les conditioosll*i"lgt. UIRAT'

CIRAD, I'INERA au Burkina-faso, I'ISRA au SénégA, Oisposent de variétés adaptées à la

saison sèche et aux conditions irriguées (co--e Penjalinan, Diarra Early ThaL J.D:S, B'D'S') ;

il ne faut cependant pas oubtilr, dans la quêtè de variétés adaptées, que les Paysans

recherchent surtout des variétés sucrées et à gros épis, puisqu'une bonne partie de la

commercialisation se fait en vert (pour griller).

Ia tomate est cultivée principalement en saison froide. I-es semis décalés sont cependant

économiquement intéress"oB, rt i" culnrre pourrait aus!] s'étendre vers I'hivernage. Lors d'une

visite à Bàguineda, les agents du Projet oo noté que I'I.E.R. y a des variétés en test pour la

culture d'hlvernage ; ces tests pooo"ient faire foËjet de visites avec quelquel[ryfn$ et les

meilleupr o*i?iE iounaient être retenues pour ôes tests sur le Projgt en 1991-tgy2. Dans

la mesure du possiËle, à coté de tests avec les paysffi:tll ne dgwaient pas trop poser de

problèmes pr"kqttes, des essais conduits en station parl'I.E.R. seraient intéressants Pgur noter

ie potenti.id", âifférentes variétés en fonction deia date de semis dans la zone de I'O-N. (le

lieu reste à définir : Soninlcour4 Kogoni, la Station du Sahel, des parcelles papannes louées).
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- Il serait làaussi judicieux de contactcr tes institusic rcchcrcÀc des pays roisins q.i ontDeauo'up travaillé sur lc sujel, cn_parricntier rnaiJ'NgRA dc Bobe.rioutasso, ct 
'ïSRA-

cDH (qui dispose dc t:*q,i l"*rtlil"")ïil bs seois dc romaûc cu ùson rècùechaudc, lcs conditions clioatiques soor très omi,rus, ct un ombragc 
" 
fitd; *", suocès ;I'association du mararchage ai.ootr."ul*i *irîî'avcc a5s d.rdh;;;;;*pourrairêtrc tcstéc. Lrcartcmcnt-dcs arurcs oc.nailùnir -rpr. a" oette pocsiblité d,associatioa

ræ curvr du manrchage d'hrvtrneç avait été tres riogir par souci d,économie ; cn fait,même si lc Projct a touiours des problimcs de-r*oicrio, ro sommes néæssaircs sour assqzfaibles ct il cst domrnact a3 suiw! oo a-ilt, 1* Àôr. oc ...) ea coatrc+aison, puiq sur les36 fanillcs qui ontinuât bg-t*ag. *Ii"l-àfr!'""". *" de'xièmc c'tturc, oc decidcrf .obo survrg.qrus quc z). et ce o'aitaniçeifr"".r.'"ç;,hË;;ËIe moror enmoro' urc rctrvité merginare: ra moitié oc tà zuracc marar&rr" uo pffi'Ji..roe, o.,remisc cn culturc en hivcrn4gc. Nous avons aon aiac b e,hargé d,études à mcttrc ou formeun projet cobérêrt dc srivi pdur t'hivernage, 
"i""* r".*ta dcl" dircction du projet, l,étudcpourra ainsi êrrc tcrminée àe façon ptus 

-saiiri"d; 
I "* sui"ts tauiùiËËtr'.iliqu.r, a.rnein {'e6uvre' 6'iotrant' cr de drd"i;t d. Ëd.;; a élf raj,outé pour l,hiveraage un suivisonnsirc du niræau dc ta nappc aans ocs tr"* d; tarièrc {lcs risqucs dïnonàation desparoelles liés à la nzorrtur_c-1 air nauvais arainficËnt en etrà * tËi" 

"o 
aÀËioeg.r.otdes @ltures d'hivcrnagg ct peuycût rctarder ta niù-in pt o a;, *tù;ï"ï"i."n sèc.he).

Nous avons rew et co'prég 
"y* l" ruporsabre de l'étude rcs çestionnaires destinésaur paysans. Ir est en cffet important qu'unc tiue Jtuuc nc sc oontcnte gas d,une dascripioninpartialc de la réalité t"*oii1n iieôioriqu.-j"'.;tu 

"q 
rrrric qu,e1c se soucie a'ssi dccomprondrc lc pourouoi aes décisions prt*Irrlc-s p"n_+ cn cn discutant avec cn L Iædépouillement èst ofus {$_o_:i:-f"lr;'ËJùiq: de sondqgc-s nais scui ce rypcd'enquêtc peuq pù cxcmplg permettrc ae comprcaorc pourquoi la doublc-c.rt'c se!fft:mi.*@.' ôo iiu'q*i'v "-.ffii'itioo oï*i"i^î,'Ëï'à"î *" *

ua questionnairc soécial a- été éraboré à lrntention des femrner. cenes.ci soûtlnrufrsadnent prtsec en'co_mpæ a-s ..tæ oiq"gælîd 
^f"r.o 

p.r.i les 60 paysans suivis),
31 ga*icuticr fu lait çc lq 

-"ecos 
au nopt cdrcs ffict u^ rccrutés pour ceue étude sontprcsquc tous dcs hommes. un-!e9 gtj.o'is pour tci-Jinecs ,.ri",ii-i""rrïî-oi. eo" a.#ffiiiflir[rffi: rctiti"'; p"*'* rart,*lc rec'æment â'enquetaùË ae*ait

Pour rrr prcchetne cenpegne, gn dchon desujets paniculien peu étudiésjusqu? présengcommc la oonservation' ou É maratciqg. fé-"r",-iiï;er devrait Ecttre 
'accent 

prus sur restes" rvGc rec pqvaans quc sur res rurË io*Gæiti"i'r"uito.r"il;d'aË;î;Ë""-rg.
oc ccs tests, tcs semences doyTt-91r. aoquises Oes funroi, a. ,"pË.UË ,Ë"iJJ,*."U*qui néoessitent une corûurndc a. rtit*gl" Ë oiiiaî .rpc*r' ;i *n-iË;"ÀiîLp*ry.,surlcs résultats des suivis, ct sur a*.de1*îpraËr"ipte, des agriorlteurs (ct agriorltriocs).

. I-c Projet dispose de lombreuses pubrications portant sur Ie maraicùage. De.x doc'mentshtéressanb onr éré édirés au Sénégirl pa, h CÂÈfl-do-oc,cnconditions irriguécs, il y aluelgucs aonées ; I'utr porte sur ta t6niæ Ji. ;*.iù"g",1lgtrc sur ts rnrîr!1 b sorgho.r-æscocuneats dcvraienrpouroirêrreoutcous"uprcsao-diÂiu*ilËËî"ffirËài norrr
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6.2. Uanplyse des dorulées de l'érude maralchage

Nous avons apporté un appui au traitement des données de cette étude, en particulier

celles concenrant le foncier, lei assolement$ l'économie, pour lesquelles le logiciel LISA a êtê

utilisé.

tr faut noter qu'il y a un très grand intérêt au niveau du Projet Pour I'utilisation de ce

rogicrciâepuis la missiôn de G. Fràncillon (DSA-CIRAD) ; lors de cette mission, la plupart

Aiî 
"gro6 

n-avaient pu qu'entrevoir les posiibilités offertes par ft outil. Iæs demandes sont

,"ioËoant plus précises, et it serait néceisaire qu'une seconde mission soit programmée' Pour

cette fois travaiuLr de façonpÉ approfondie ù t"t données du proje[ cornme par exemple

le maralchage, mais a*rl la 
-typoto$e 

des exploitations ou le zuivi de I'endettement.

I^a partie économique est celle qui pose le plus de problèmes pour le recueil des données

et pour'1,*ulyre. Nous avons exanine avec lè chargè d'étude èt le responsable -$u 
suivi-

Evaluation les possibilités d'intégrer dans des calculs quantitatifs des données recueillies sous

forme phs qu'alitative comme iepanOage de fumiei ou I'utilisation de la main d'oeuwe

salariée.

pour des thèmes comme le foncier, les assolements, les revenus tirés du naral.h"g"'-tl

sera intéressant de croiser les résultats obtenus avec la typologie des exploitations. La tlpoloSfe

a d'ailleurs été utilisée au démarrage de l'étude pour Uatir Ïéchantillon, conrme un moyen de

vérifrer la représentativité des exploitations retenires. Il importe donc de I'utiliser pour restituer

les résultats.

poru d'autres thèmes, il conviendrait de se référer à d'autres types 9t ppoJoge : Par
exemple, pow I'analyse des revenus tirés du maraîchage par les femmes, du foncier qtt'elles

erploiteoi d6 cultures qu'elles pratiquqnt, il porura gtré.interessant de voir si il y a une liaison

"!. h typotogie Oir r*ptoit"tio* ; tirais it séra surtout intéressant les énrdier en liaison avec

la typolofie dËs femrnei élaborée par Ïéquipe FO.P. avec le concours de stagiaires et d'une

co*irfta"te, et basée en particu[efsur leur situation mauimoniale et leur âge. De même Pour

analper la répartitioo do foncier au sein des familtes, il faudra utiliser non seulement la

typoioge aes ôrrploitations, mais aussi un classement des individus dans une 'mini'tryolog?"
des individus (cËef de concession, chef de ménage, homne célibataire, femme mariée, etc.)'
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63. Lfappui à la rédaction des rapports

Nous avons Pafriculièrement insisté sur deux points généraux pour la rédaction de cesraPports :

' la nécessité d'un exposé clair de la problématique de l'étude, des buts visés, et desprotocolesde suivi d'enquête et d'expér'rmentatioï choisis d;; parrrenir. Iæ choix desdifférents échantillons retenus pour lès diverses enquêtes éiant â expuciter particulièrc-ment.

' I'organisation de I'e4posé autour de chaque thème d'étude (et non auto'r de chaqueéchantillon), avec une description des môyennes, mais aussi ,t ,urtout une analyse dela variabilité observée, en précisant quéts rooi 1., élémeng présentant une fortevariabilité et ceux q :gqt homogènei, ce qui doit déboucher $u la recherche deI'origine de cette variabilité, ou oe cgttg noroginéité, et sur lanatyse des raison ayantconduit les paysanq I prendre les décisions tr.ioiqu; rË;frrt*t.

Pour Ie mémoire de O. Bereté, nous avons-jepris avec lui le plan du rapport, étudié endétail le contenu, et proposé des compléments-d'analysi r* de nombreux points, pour mieuxétayer les propos avancés par des chiifres ou des résultals d'e1quêtes ; ,* quelques aspects,des enquêtes complémentaires auraient été nécessaires. L'appui irii po:u*"i"i en France pourla finalisation de la rédaction du r?ppon (conseil pour I'aârSonctio" â" tableaux et figures aurapport), et le consultant fera pafti; du jory lors die la soutenance à fINA-pG.

Pour le rapport de Y. Coulibaly, notrs avons également rew le plan et le contenu. II a étéretenu qu'une première version du_ iappoft serait donnée ar1 projet hoàoq pour que to's lesagents puissent très vite aPporter leuri remarques et complém.ot - Ësuivi d'nivernage feraensuite I'objet d"n seconà rapport.
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. Grcupe 4

7.1.@

7.!.1. Elaboration de la typologie

Une première qpologie des exploitations avait été élaborée Par -réqlipe 
R'D du Projet

Retail, en lggg et lggg (Jamin J.y: et al., 19S9) ; elle était surtôut basée sur I'histoire des

exploitatiors, et sur leur fonctionnement. cltte typolo$e a été rjPrise, complétêe etsimplifrée

en 1990, avee i;;;icipation de I'ensemble dés aglnts du Projet enquêtes et à leur

dépouillement (Bal p., 1gg0 ; Hardarâ M., 1gg0) ; -.u{l ainsi pu êFejtendue à I'ensemble des

250 exploitations du projet ; elle met beaucoup plus I'accent-sur le fonctionnement actuel de

I'exploitation, en rapport avec I'intensification

La typologe to Z,retenue par le Projet, peut êqr décrite, en simplifiant beaucoup' comme

suit (se ieportËr a la bibliogr"phir pour unè description plus complète) :

. Gmupe I : exploitations solides, avec riziculture intensive et développement de

nowelles activiîés ; bon équipement, diversification en cours, cohésion familiale'

Type I A : très grandes familles, plus de 50 personnes, influentes

II"e I B : fami[es de taille variaute, mars aianl accumulé du capital ; PaTslns 
pilotes

Iype I C : familles nouvellement anlvées dans le groupe 1, avec un capital plus faible'

et des activités encore très agricoles.

. Gmupe 2 z paysans séorrisés ; rendements corrects ou moyens' bon équipement'

divenification, âutosuffisance alimentaire assurée, innovation

fype 2 A': paysans sécurisés ayant un fort capit{
Tti* Z B : it"Uifite assurée par la diversité, D* capital limilS.

. Gmupe 3 : exploitations en équilibre précaire ; équipement minimurn, la diversité des

activiiés conditionne la survie de I'exploitation.

grandes familles à Problèmes
fetites ou moyeonés familles à la recherche de la stabilité.
jeunes diplômés récemment installés

familles en diffrcultés, ayant des problèmes pour assurer leur autosuffrsance

alimentaire, souvent mal équipées.

. Grcupe S : familte n'ayant la riziculture que comme activité d'appoint.

. Grcupe 6 : paysans non-colons vivant dans latnne de I'O.N: Gaysryq évinés, pêcheurs'

éleveurs, renrlies du Nord, villages des zones sèches proches de I'O.N.).
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t'qrs {e ra finrtisation dc r8 dflrièEc versio! dc ra typorogic, le problèEe ùr crassemc.tdcs doublc-acri& souvctrr uo.n_resiOanr, s 
"li fiilîâ .f", sculs ciru çi ont t,agri@lruccomme activité très secondairc .o.ot *,hi.iiiiJ"oiic, Gro'pe 5), hi autrcs p!*oot ."

.lË'Ë:ËËt*+mJ*1.-'Æ*"=î*k*ili#k't*iffi i*mvcn un jugemeil do r'cur oorté rïdr 
"rr"itirrJis-frcn un aasserncnt basé sur rcs "bons"et les 'mauvais' productcuri ; tes agents avaient été nt cn garoe contrc ce risque.

7.1.2.

un premier cl:Nsement 
-dgt..*ploitations avait êtê Éalisé fin 1990, mais il restait denombreulr cas litigieux, qui méritaieni disàrssiott ruil" ù*g des enquêtes réalisées, mais aussides connaissancei acquiies au iour r. jout par les agents du proji ro .oot"ct fréquent avecces e4ploitations.

Des cornmissions de travail ad hæont ainsi été constitrlées, par village ; elles ont proposédes listes de reclassement. 
tæ cast*d;li;Fr; .frJr"tions'ôe rG*" a êtêsourevé : eneffet lors des enquêtes, le ronctionhi-ent or, r.prôffiions-reposait en grande partie sur rehors-casier, qui assurait leur- stabilité, voire pour certaines lg* grande prospérité ; mais cecasier a étê r-éamfnagé depuis et le nôn'Àiô.*pffi, er de oô.uràuses exproitations soitconnaissent depuis d1 grôsses affiicultés, soit ont'oo revoir entièrement leur stratégie defonctionnemeni et repoier leurs rroru r* le casier rizlcore officiel ; le classement effectuéPour les exploitations de ce village o'.ri âon, plus du tout valable.

,.*fiî i#*"lt 
reclassement n'a pas êtê finalisé sous forme d'un classement définitif

Entre'temps s'est en effet déroulé un atelier de formation des agents pendant lequel ontété données dei instructions verbales sur les méthodes de mise .o n"lË* qur a prtoilaissaientpeu de place pour un Ûavail basé * uog.typologir-à., r-pr"itrù"ns : une nrlgarisationstandar4 basée sur des thèmes fixés parles.é*lîo*îupirirurrie ra stLcrure et des parcellesde démonstration à mettre en place'avec 
91 srounÀîà .oor".t, en pratique fiès proche duT'v's' 2' était proposée a,x agents en dépit:ori'**tusions retenues par Ia mission sruI'harmonisation dei qrutèmes oË mise ,o uur.* (o.N, 19g9).

Iæ fait que la quasi-totalité des agents apnt participé à cette finatisation soient cux-même dans ce cas n,cstpeut être pas indépendant de ce désir de fondre cette catégorie d'cryroitants dans lcs autres groupes.Training and visit slrten, sptème de nrlgarisation établi par D. Benor et basé s'r la formation dcs agentsdc développement à des thèmcs techniques qu'ils vont ensuite urrgariscr auprès des papans. ce système raissepeu de placc à un diatqgrre avec lcs agriculteurs ct à'n rctour dc l,information ae ù Lo, 
"r,' le sommcq ctest donc Peu adapté à des situations où le uiveau tcchnique et économique attcint par ras paysans inposc untravail en termc de conseil agricolc' son gros a*ntage est de reposer sur une planification rigourcuse, quidonne Pimprcssion quc tout le monde sait exactemcnt cc qu'il a à fairc tcl joru, cc qui nc préj'ge pas dePintérêt et de I'efficacité de ce travail lorsquc tcs paysans attcndent autrc ciosc guc te rssÊtte teriniqucmiradc.
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Ce séminaire a plongé de nombreux 4gents dans I'embarras, partagés entre la nécessité
de mettre en application ces nouvelles instnrctions de démarche descendante et le désir de
continuer à faire, dans le cadre du Projet, un travail plus réfléchi, plus adapté, partant de la
réalité de la diversité des exploitations telle que la typologie pennet de I'approcher. (Jn
sentiment de régression (retour aux anciennes méthodes de nrlgarisation), mais atssi de
découragement, s'est installé chez certains agents.

Iæs thèmes de travail ont été choisis au niveau des directions pour tout I'O.N., sur la base
de fiches remplies par les agents avec les paysans. Læs thèmes à "appliquef (c'est à dire à
mettre en parcelle de démonstration) pour le secteur Sahel étaient les suivants r :

. Recherche-Développement : essais sur la fumure minérale, essais variétaux, alcalinisa-
tioq défense des cultures, malherbologie, préwlgarisation de variétés, suivi de I'auto-
expérimentation paysanne. A I'exception des thèmes sur lesquels l'équipe R-D du Projet
travaillait déjà et qui ont été reconduits (ct supra), ausune autre action n'a été mise en
place, en I'absence de protocoles précis, de moyens effectifs, et d'appui de la recherche.
Dans de nombreux autres secteurs, les réalisations sont totalement inexistante$ et la
plupart des responsables R-D des secteurs, nouvellement nomrnés, sont très découragés.

. Vulgarisation - Riz : compartimentage et aménagement des parcelles, fumure
organique, repiquîEè,fertilisatioq désherbage, irrigation La plupart de ces thèmes sont
déjà oonnus de la majorité des papans du Secteur Sahel ; I'installation de parcelles de
démonstration n'est guère utile, puisque de nombreuses parcelles paysannes sont des
démonstrations spontanées ; pour les paysans ayant besoin de démonstrations
techniques de ce t1pe, en particulier les nouveaux-colons, la visite des parcelles d'autres
Paysiuls et la discussion avec eux paraissent bien plus adaptées dans la zone de Niono.

. Vulgarisation - C\rltures pluviales : écartement des plantes, démari ?Ee,sarclage, buttage.
Auqrne action da été conduite en pratique.

. Vulgarisation - Maraîchage : production de plants, matière organique, protection des
végétaux, transformation. L'étude maralchage entreprise par le Projet dewait permettre
de mierx asseoir le travail avec les agricrrlteurs sur un diagnostic de leurs problèmes
réels et sur le test de solutions adaptées à leurs e4ploitationli.

. Vulgarisation- Elevage : dressage par guidage, alimentatioq aviculnue. Aucune
interrogation sur les raisons des difficultés rencontrées par les papans pour "appliquern
ces thèmes, en général connus d'une bonne partie d'entre-euL

. Vulgarisation - Environnement : brise-vents, pâturages, pisciculture, bois de village.
Nous avons rnr plus haut que le problème pour ces thèmes n'était pas en général celui
de la démonstration technique de leur taisabilité aux paysans, mais plutôt celui dc la
mise en oeuwe de leur gestion foncière et sociale, en pafiiculier pour I'exploitation des
productions réalisées.

En I'absencc dc tout document écrit, nous nous basons sur les dédarations dcs agcnts du hojet Lc seul
document écrit officiellencnt diftsé restc lc rapport de la rnieqion d'harmonisation dÊ 1989, qui nc prévoyait
pas I'application d'un tel sptème à I'ensemble de I'O.N..
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Pour faire appliquer ces thèmes par les paysans, chaque "conseiller agricole" (mais le
tenne n'est alors plus adapté, il vaudrait mierx parler de 'Vulgarisateuro) doit choisir, pour
chacun des groupes de contact avec lesquels il travaille, un paysan qui mettra en oeuwe tous
les thèmes à rnrlgariser dans sa paxcelle, afrn que les autres paysans puissent venir constater

leur effrcacité. Tous les 15 jours, un rapport rendant compte de Ïavancement du travail de

nrlgarisation et un programme pour la quinzaine suivante doivent être adressés à la direction

Iæs açnts du Suivl-Evaluation ont commencé a travailler avec la typologe : si le tirege
aléatoire des parcelles suivies et des sondages est maintenu pour ne pas fausser les statistiques,

les résultats sônt replacés a posteriori darn la typologie pour mieux les analper. LJn travail de

ce tlpe a êtê fait en contre-saison 1990 pour le comité de suivi technique no 10 (Proiet Retail,
1991). I-es familles n'ayant pas cultivé en contre-saison ont êtê ainsi reportées dans la
typologie, ce qui a permis de constater que la plupart d'entre elles ne sont pas de9 farnilles à
pioblèmes ; par contre la plupart de celles qui mettent leurs parcelles en location sont en

êquilibre précaire ou en diffrculté, ou ne cherchent dans la riziculture qu'un appoint
alimentaire. L€s dates d'implantation, et partiellement les rendements, ont aussi été confrontés
à la typologie. Iæ même travail est en cours pour I'hivernage 1990 (rapport nsous-pressen).

Chaque année, en juin, les agents de suivi actualisent le recensement des colons, et fonf
I'inventaire de l'équipemenf de l'élevàEe, etc. Ce recensement pourrait être I'occasion de

réacnraliser la typologie, en particulier pour les nouveanx colons ou les familles qui se sont
séparées, mais n'est en fait pas waiment utilisé pour I'instant. Nous proPosotls que la
périodicité de ces enquêtes soit rerme, pour à la fois alléger le travail et pennettre une
meilleurs utilisation de celui-ci : cette enquête pourrait n'être effectuée pour I'ensemble des

exploitants que tous les trois aru dans un premier temps, ou même tous les cinq lns une fois
passées les mutations profondes liées au réaménagement, oe qui dewait être suffrsant pour
suiwe les grandes évolutions ; du personnel temporaire poutrait alors être recruté. Une
enquête annuelle ne concernerait plus que les exploitations présentant des changements
brutaux et fondamentaux dans leur évolution, et dont la liste existe au niveau du secteur : les
nouveaux installés, les familles séparées, les colons évincés, les villages réaménagés avec une
redistribution foncière (hon-casiers compris), les pâysans ayant eu une augnentation ou une
diminution de surface ; ces cas paxticuliers pourraient être ré-enquêtées I'année suivante Pour
suiwe leur stabilisatiorl puis passer dans le cas général enquêté tous les trois ens seulemenl

L'équipe de RecherchelXveloppement n'a pour I'instant pas utilisé la çpologie pour les
expérimentations sn milieu paysan Elle constate cependant a posteriori que les agficulteurs
volontaires pour les tests sont assez souvent des palnans en diffiorlté, qui cherchent airni un
moyen d'obtenir un peu d'engrais ou de semences et d'avoir un appui technique rapproché.

Iæs équipes de Recherche-Développement et de Suivi-Evaluation ont utilisé la typologe
pour établir l'échantillon d'enquête pour l'étude sur le repiquage lancée par la D.M.V'A. stu
financement Banque Mondiale ; 150 exploitations ont été tirées au hasard sur les 770 du
secteur, et dans chaque village l'échantillon a été confronté à la typologie, et éventuellement
rew lorsque certaines classes étaient absentes ou sous-représentées. Iæ dépouillement de cettc
enquête, fait à un niveau supérieur, n'a malheureusement pas pris en compte la typologie pour
analper les résultats. Il faut noter que les agriculteurs de la classe 5, non-résidanr et double-
actifq ont été exclus de cette enquête (mais il en existe beaucoup dans les autres classes).
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Pour le maralch4ge, Iéquipe R-D et le chargé d'études maralch4ge ont également utilisé
la 6'pologe pour ajuster leur échantillon Celle-ci dewa être prise en considération pour
I'anal)ne et la présentation des résultats (cI partie maraichage au g 6.).

Pour les 20 familles suivies sur le ria les hors-casiers, le maraichage, les cultures pluviales,
l'équipe R-D a procédé au classement dans la çpologie ; elle s'interroge sur la nécessité de
revoir cet échantillon, basé principalement sur le réanénagement de Retait I, et elle voudrait
le lier à l'échantillon tiré au sort chaque année par le Suivi-Evaluation L idée de revoir
l'échantillon pour mieux intégrer la zone nouvellement réaménagée est très bonne, il faudrait
en particulier que cet échantillon comprenne des exploitations de Tissana, qui avaient des
activités importantes en hors-crasier. Par contre, il ne nous semble absolument pas souhaitable
de lier cet échantillon à celui du Suivi-Evaluation ; les deux échantillons ont en effet des
objectifs différents, et sont incompatibles dans leur évolution temporelle : pour l'échantillon
du Suivi-Evaluation, il s'agit d'obtenir, poltr uq certain nombre de grands indicateus, une
image statistiquement frable de la réalité, et une des conditions du maintien de cette fiabilité
est un tir4ge au sort annuel de l'échantillon (sinon à la longue les papans pourraient par
exemple mierx entretenir la parcelle abritant des sondages) ; pour la R-D, il s'agit au contraire
d'étudier en détail un petit nombre d'exploitations, et de comprendre leur fonctionnemen! ce
qui suppose une certaine durée. Iæs modalités de ces suivis seront de toute façon à rediscuter
lors de I'arrivée du nouvel expert R-D et de la discussion de son progranme de travail, en
liaison avec I'avenir de l'étude sur les cotts de production confiée à I'I.E.R. 1.

72. Iæ travail effectué avec l'équipe du Projet au cours de la mission

7.2.1. Le classement des exploitations dans la tJpologe

Iæs classements provisoires proposés pour les exploitations ont été finatisés pour 4
villages : Niono-Coloni Nango, Sassa-Godji, Tigabougou. Ce travail long et parfois fastidierx
a étê, très utile, car, outre le fait qu'il fallait bien le faire, il a permis à tous les 4gents du Projet
de se remettre en mémoire la tlpologie d'une façon très concrète en discutant le classement
de différentes exploitations. Ce nouveau travail de classement nous a semblé beaucoup plus
"mtf que celui effecnré en décembre 1990, probablement parce qu'entre temps la réflexion
des agents du hojet s'est afEnée sur I'utilisation possible de cette tpologie pour leur travail.

Cette opération a aussi permis de mettre en évidence les ambigû1és qui subsistent dans

ta typologie et qui font que tous les 4gents ne classent pas de la même façon les exploitations
Gf. infra), Ce travail de finalisation des classements est à poursuiwe de toute urgence pour les
autres villages, de façon à ce qu'une situation claire soit disponible pour tout le Secteui Sahel.

I faut cependant toujours prendre garde à une dérive latente vers des jugements de valeur
dans ces classements, perceptible dans des 

'propos tels que ncette exploitation est trop
forte/faible pour ce groupe", ou "cette exploitations a un trop bon/mauvais rendement pour
ce groupen, et bien prendre en considération tous les éléments descriptifs d'une classe, et pas
seulement ce qui se rapporte à la production

læs résultas dc cettc étude dewaient être très prochainement disponibles pour I'hirærnags 1988. L'annéc 1989
cst cn cours dc traitement à I'I-E"R.- Bamako.
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Pour faciliter les classenentS nous avons procédé à la saisie des classements provisoires
sous LISA ; ils sont alors très facilement actualisables, et on peut ensuite, par un simple tri,
sortir sur listing les 

-explgitgtioas triées par village, pû groupe, par typc d'exploitation, par
ordre alphabétique des chefs d'exploitation, par numéro d'ordre O.N., etc. (cf. annexe l). On
pourra aussi aisément par la suite, en faisant une ftsion horizontale avec les frchiers du Suivi-
Evaluation, avoir des moyennes de surface, de T,H., de nombre de boeufs ou autre, pr tpe
d'exploitation, pour un seul village ou I'ensemble du secteur, etc..

I-es problèmes apparus au cours du classement des exploitations da'u la versio n 2 de la
typologie, concernent surtout les "Non-Résidants" et les Double-Actifs. Ceux-ci ont êtê,
totalement intégrés aux classes des agriculteurs \éritables' dans cette version de la ç'pologie,
en Partant du fait qu'un certein nombre d'entre eux intensifient la riziculture au même titre
gue les "colons". Pourtant, en prati{u€, même si leurs performances sont identiques à celles
des "colonsn ayant les meilleu$ rendements pour certains d'entre-eux, et si une partie de ces
exploitants commence à s'équiper, le fonctionnement de leur exploitation reste fondamentale-
ment différent, la composante extra-agricole étant primordiale.

On est ainsi arrivé à classer des gens en '38 I{Rn, ce qui veut dire que ce ne sont pas des
krais' 38 ; il est aussi apparu que selon les com4issions de classements par village organisées
au sein du Secteur Satrel, certains agents classaient presque qrutématiquement les non-résidants
en 5, alors que d'autres les répartissaient plutôt entre les groupes 2, 3 et 4; le cas des double-
actifs résidants (par exemple les agents de I'O.N. qui habitent dans les villages) donne lui aussi
lieu à de fréquen1s5 assimilations à des agriorlteurs à temps plein, alors que ces agents ont un
travail extra-agricole régulier et sont suceptibles de quitter le villagè un joui pour une
nouvelle affectation"

Au w des critères employés par les agents au cours de diverses réunions pour classer les
erploitants double-actifs, nous proposons donc nn nouveau classement pour c-egx-ci :

Grand GrquRe 5 : Double-Actifs ('Non-Résidants" r). Z
5-A : Double-Actifs investissant dans la riziculture ei ayant de bons résultats 1sçhniques :
un bon critère est l'équipement et la construction de bâtiments d'exploitation dans le
village.
5-B : idem' mais sans investissements "lourdsn coûrme l'équipement. Iæs résultats
techniques sont bons.
5-C : Culture conduite de façon annexe aux autres activités, avec minimum de frais.
Rendements moyens ou faibles.
5'D : Gestion de I'activité agricole avec stratégie de non-remboursement des dettes, sauf
en cas de menace pressailtd'éviction
5-E : Exploitants totalement absen8, parcelles confiées ou louées, ou prêtées.

Il cst propmé qu'un agcnt de I'Officc traraillant dans un village et y résidant soit pourtant nis rlans ccttc
classe' mais qu'un e.ryloitant n'ayant guc I'agrianlturc commc activité ct commc souroc dc tprænu n! soit pas
rattaché, mêmc si il hâbite un autre vi[agc ; pour la ville de Niono, les cas sont plus litigicrnç et la frontièrc
cst vague entre Pelryloitant agricolc à tcmps plein ayant une maison en villg le retraité qui rnr tor15 les jogm
au champg et cclui qui y délégue des manocuwes et a d'autres rcvenus inportants.
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Lc nombre de q/pes peut être ramené à 3 vis à vis du conseit agricole en regroupant 5'Ç
5-D et 5-8, voire ù2 en regrouPant aussi 5'A et 5'8.

Une autre possibilité est de créer un type D" à I'intérieur des grands groupes 2,3 et 4
pour les Doubles-Actifs ayant une sinration :

Z-D: activité diversifrée, avec de bons résultats techniques, et des investissemeals darn
Iagriailture.
3-D : pour les exploitants double-actifs où I'activité agricole est de tpe subsistance avec

peu d'investissements, en équilibre précaire.
+-p : polu les double-actifs ayant de gros problèmes dans la gestion de leur exploitation
agricole.
5 pour les activités agricoles marginales (absents, etc.).

Cette deuième solution se rapproche plus de la typologie actrelle, mais la classe 5, trop
floue, a alors une existence peu justifiée, plus zujette à différences d'interprétation Elle rend
compte des efforts d'intégration de certains double-actifs à une activité agricole importante,
maii minimise leur spécifrcité qui reste toujours marquée par rapport aux agriarltetus "histori'
ques". Nous préférons donc la première solution

Le cas des jeunes diplômés est un peu à part. Soit il n'ont aucune autre activité et
polrraient faire I'objet d'une classe spéciale "J", en attendant une pleine intégration à la vie

4gricole ou une évolution spécifique plus marquée, soit pour nombre d'entre-eux ils ont
dtautres activités à coté de I'agrianlture, et sont alors à assimiler au gfand groupe n5n.

Avec ces modifrcations, le Projet dispose maintenant d'un outil très intéressant potu
travailler : la connaissance que les agents du Projet ont des exploitations, de leur fonctionne-
ment, de leur diversité, est excellente pour beaucoup d'entre eulq et constitue un atout
important pour travailler de façon "intelligente" avec les agfiarlteurs, Cest à dire de plus en
ptus en terme de conseil et de moins en moins en terme d'encadrement. Comme nous le
verrons dans le paragraphe suivant, les agents, qui ont déjà cornmencé à intégrer la b'pologie
dens leurs travâu (qÊ $ 7.L.2.), ont de nombreuses idées pour I'utiliser de façon Ph$
performante.

Ceci étant, cet outil est encore améliorable, et il nous semble en particrrlier qu'il serait
maintenant très intéressant de compléter la typologie et le classement des exploitations avec

une enquête 'objectifs et opinions" du tlpe de celle qui avait été réalisée par J.M. Yung et A
Samakê en 1988 ; à l'époeue, le réaménagement était une nouveauté, et la tpologie était en
phase de gestation. Une- reprise de cette enquête permettrait à la fois de mesurer les

êvolutions, d'étendre son champ d'investigation au delà de Retail I, et de compléter la
typologie des exploitations par une autre approche, susceptible tout à la fois de la valoriser,
de I'enrichir, et de la remettre en question.
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Cette utilisation a été discutée en conmun avec toutes les équipes du projeq après 
'npremier travail équipe par é$'ioe, 9e qui a permis des débats ptus'"oi-e, .t ari sufrestions

de la part des autres agents du Projet.

Pour les conseillers agricoles et les conseillers en élevaç :

. I, question des groupes de contact qu'il leur a été demandé de mettre en place avec
les paysâns a été discutée. [a solution généralement préconisée à I'O.N., Oà batir ces
groupes sur des critères. géoqaphiqygs, facilite Ë réalisation des parcelles de
démonstration sur le terrain, mais rend les groupes très hétérogènes du foint de nre
des tlpes d9 paysan qui 

-les 
composent, 9! des problèmes qu'iË sont susceptibles de

rencontrer. Il nous semble donc bien meilleur de retenir la iolution proporée par les
agents du hojet eux-même, c'est à dire la constitntion de ces groupes de contact à
partir de la typologie : pour.chaqug-vill1ge, à partir du classe.int àes exploitations
dans la t1polo99, on peut voir combien il est pôssible de faire de grouper âe contact,
et quels qqï d'gxploitations on peut éventuellement rapprocher ii cinaios effectifs
s_9nt trop faibles dans les petits villages. Même si cette soluiion présente I'inconvénient
d'avoir des gr_oupes dont- les parcelles sont dispersées géograpiriquement (mais il estminssl darn la mesure où la parcelle de démonstration ne noos simble p.i f aement
central du-:9ry9i1 agricole dans la situation avancée du Secteur Sahel), eUe a I'intérêt
de faire réfléchir ensemble sur un certain nombre de problèmes des'âgriortteurs qui
vont devoir les aborder avec les mêmes tlpes d'exploiiatiou Elle permettra donc un
véritable travail en terme de conseil, partant des pnoblèmes réels d'un group" d'erploi-
tations cohérent et se basant sur leurs atouts et leur contraintes pour léur i-po*" *
certain nombre de solutiom, techniques, économiques ou organisationnell'es.'

. Cette solution atra 
"Tti 

I'avantagg de mettre la q'pologie à l'épreuve du jugement des
Pa)'sans, et d'une utilisation pratique pour le travail 

-de 
conseil. Il faùdra en effet

discuter avec 
Jes 

paysans de la formâtion de ces groupes de contac! et des critères qui
ont été utilisés pour les consl*itt (en partant de choses simples du tlpe : il y a d-es
problèmes cornmrurs à yos exploitatiory, mais voyons ensemble'quels sorii cepx qoi uo*
sont coûrmrms, et quels sont ceux qui ne le sont pas ; le niveàu de rendement est-il
quelgue chose d'homogit: d-t ce groupe ? etc.). bo dewait ainsi pouvoir en tirer des
enseignements pour améliorer I'outil ou son utilisation : modification des caractères de
ssftains t1pes, ou changement du classement de certaines exploitations.

. Il faudra cependant, pour ce faire, créer une nouvelle classe d'exploitants, transitoire,
PoPr les nouveaux colons, cetu( qui n'ont aucune expérience en nLtière de riziculture
irriguée inlensive, et pour lesquels une formation t"chrique plus appuyée et élargie à
tous les thèmes touchant à la riziculture, la traction attelée o,rie maraicÉâg€, dewaltre
mise en oeuwe ; progressivement, les paysilns de cette classe passeront dens les autres
groupes avec les paysans plus expérimentés et ayant un fonctionnement simitaire au
leur.
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. Par rêpport aux différents thèmes sur lcsquels elle doit travaillcr avec les paysarub
lléquipe de formation a proposé dc mettre I'accent $r un ou plusieurs groupes
d'exploitants pour chaque thème, en fonction de sa pcrtinence par rapport aux
oontraintes et aux atouts des exploitations de ce type :

Riz : compartimentage
fumure organique
entretien :
repiquage :
irrigation :

Cultures pluviales :

Maralchage :
plants :

fumure organique

Protection phyto.
transformation :

Flemge :

dressage, guidage
alimentation :

aviculnre :

2A, 2B.,3A' 38 ; 4 sur une partie des terrcs.
1A' 18, lC.
2i\2B,,3A' 38, 4.
2A\ 2B',3A' gn ; 4 en partie
2f\28,3A' 38, 4.

1A' 18, ilC,ZA (à la demande).

Conseil plutôt à faire sur base individuelle
Il\ ?,A\ 2B,,3f\ 3B., 4.
l/\ 2î\ 2B', 3F\ 38, 4.
l?\ 2!\ 2B.
tL 2A\ 2B.

3A" gg (+ à la demande).
1ll 18, lC,Zl\ 28, 3A, 38.
38 (+ à la demande).

Pour le travail avec les femmes, comme cela a déjà été sig[alé dans le paragraphe sur
lemaralchage, la tlpologie des exploitations risque d'être peu opérationnelle, il vaudrait
mieux u':liser la tlpologe des femmes élaborée par l'équipe F.o.p..

Pour Ie groupe 5, celui des non-résidants et double-actifs, toujours diffrciles à contacter,
il n'y a pas de conseils spécifiques, ceux-ci se feront à la demande.

Pour le groupe !, les pa)rsaxs en diffrculté, le problème est souvent en amont : par
exemple pour la fertilisation, leur problème n'est pas une méconnaissance de la réponse
du riz alrx engrais, mars une diffrculté d'accès au crédit pour acheter ces engrais, w leur
endettement. Iæ problème relève alors plus du volet "Promotion Rurale'. I en est de
même pour le problème de l'équipement.

Ces propositions constituent une base intéressante pour le travail des formateurs. Il
reste à le_s approfondir en précisant mieux le pourquol du choix de tel ou tel groupe
pour un thème donné. Ce travail d'explicitation des choix est prioritaire pour ltquile
de formation, avant de passer à la réntisation.
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L'examen du Pouryuoi permettra de mieux préciser le comment de I'intervention avec
tel ou tel groupe d'exploitant. Cest alors que les conseille$ pourïont examiner, avec
les paysffir quel est le tJpe d'intervention le mieux adapté : est-ce la parcclle de
démonstration, est-ce la visite de champs de papans appliquant déjà ces techniques, est-
ce des réunions, des discussions, est-ce une visite à I'cxtérieur, est-ce une formation, est-
ce la rédaction d'une fiche technique, est-ce la mise en place d'un essai ou d'r n test,
est-ce un conseil individuel ou collectit est-se un conseil technique ou un conseil de
gestion ?

Il nous semble que la parcelle de démonstration n'est pas forcément I'outil le plus
adapté au Secteur Sahel ; cette technique de formation dewait en effet êue réservée
à des techniques waiment nouvelles, totalement inconnues des pa''sans (encore est-il
globable gue pour ce qpe de thèmes techniques, I'utilisation de test, avec la présence
d'un témoin, est plus intéressante).

Iæ Secteur Sahel constitue en effct une grande expérimentation au sein de laquelle
Presque toutes les possibilités techniques existent déjà dans les parcelles de tel ôu tel
paysan (fumure minérale et organique, barre niveleuse ou puddtèr à cônes, etc.) ; il est
alors intéressant d'organiser et d'animsr des discussions entre paysans sur ces thèmes,
en prenant cornme base une visite au champ chez un paysan 'Trtilisant" déjà le thème'
sur lequel on veut travailler. Cela veut dire aussi que pour certaines techniques
connues, colnme le dressage des boeufs pour le guidage par une seule personne, efqui
ne sont pas utilisées par les paysans, il vaut mieux consacrer son énergie à essayer âe
comPrendro pourquoi cette technique n'est pas appliquée, plutôt que d'en faire la
démonstration Épêtêe aux 4griculteurs en espérant finir par les nsensibilisern.

Pour ltéquipe de Prromotion Rurale :

. le travail avec cette équipe a donné lieu à de nombreux débats, surtout de la part des
autres équipes du Sectenr ; l'équipe de promotion rurale dewait en effet avoirun rôle
de conseil- plus actif des AV, et ne pas se borner à constater que les AV. 'he prêtent
gu'atx riches", n€ peuvent pas faire de ctédit aux exploitants endettés (cepx du groupe 4
le plus souvent) et qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes. Iæ débat à en
Pttti*lier tourné autour de la responsabilité des "conseilleurs" (peuvent-ils engager
I'A.V. dans des opérations socialement utiles mais financièrement risquéei f
Jusqu'où ?).

' C9 g1oblème de la remise à flot des exploitants endettés n'est-il pas un des domaines
où I'O.N. dewait non Pas se désengager en laissant une situation difËcile aux.dV., tlais
au contraire Settre 9n_pface une intervention de crédit spécifiguê, bien ciblée, puisque
le système de crédit B.N.D.A /A.V. ne semble pas en mesure de prendre ious ies
Tques frn?"ciers nécessaires au sauvetage des exploitants très endettés ? Leproblème
d^e ce1 exploitants est souvent plus un problème de gestion qu'un problème technique,
Cest donc surtout d'un conseil de gestion dont ils ont besoin, accômpapê nécessaire-
ment d'un ballon d'orygène financier. Des problèmes de crédit spécifirfiues peuvent aussi
ressortir d'une lecture attentive de la tjpologi€, @mme pourles jeunes diplômés ou
Pour les activités non rizicoles (cultures sèches, maralch aryra, Lors-casiérs, autres
investissements).
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Un problèmc se Pose également pour les exploitants du groupe 5 (non-résidants et
double-actifs n'ayant la rizicutture que comme-activité très slconaairei, qoi constihrent
une population peu fiable pour le crédit AV. et sru laquelle il est difrsil. de faire
pression (si un cadre de I'O.N., de I'administration, ou même de la gendarmerie ne paye
ps, auprès de qui fAV. pourra-t-elle porter plainte ?).

Iæ9 
"ænts 

du Projet interviennent en fait cependant déjà sur ce tJlpe de problèmeg
puisqu'un examen de la situation de chaque paysan est fait par l'éçripe des conseillers
agricoles à I'occasion des demandes d'engrais ou d'équipement pour les orploitations
"sensiblesn.

La situation des AV. est aussi très différente d'un tillage à I'autre par rapport à ces
questions : certaines gèrent le crédit en fonction des possibilités de production et de
remboursement de chaorn, d'autres ne se donnent pas cette peine. L équipe de
homotion Rurale dewait donc avoir un travail de consCil aux AV. important sur cette
question du crédit' Pour laquelle la typologie peut-être une première bàse de discussion
avec les AV., à condition de confronter à cette $pologie le détail individuel des
rendements et des dettes. Cela pennettra par exemple âe traiter à part le cas de
certaines familles endettées mais qui ne sont pas du 6ut en sinration difficile (il peut
alors s'agir d'un choix délibéré dont les exploitants doivent assumer les risques). 

-

Pour ltéquipe de Recherche-Développement :

. Cette équipe utilise déjà en fait largement la typologie pour son travai! puisqu'elle a
été au centre de son élaboration. Elle souhaite iependant renforcer cett; utilisation

. Pour les tests en milieu paysan, un inventaire méthodique des tests effectués par le
passé montre que les tlpes d'orploitants concernés par ces tesÇ sur une base de
volontaria! ont êtê':

En hivernage 9Q groupe 2 (24 vo),3 (3s vo), s (41 vo) ; ni l, ni 4.
En contre-saison 91, groupe | (zs ro),2 (63 vo),3 (13 %); d 4, ni s.
En hivernage 91, groupe 1 (B vo),z (46 %),3 (39 %), + (g ro) ; auqrn 5

*t qgupgs 2 et 3 semblent les plus concernés par les tests. Il faudrait cependant aller
plus loin dans I'analyse avant de tirer trop de cbnchrsions ; le choix ne rélène cn effet
pas uniquement des paysâIrsr les agents R-D éliminent parfois eux-mêmes certains
volontaires de la liste, en particutier ceru( du group e 4, intéressés par I'obtention
gratuite d'un peu de sçmence orr d'engrais (les quantitès étant minimss;it y a peut-être
aussi un besoin d'appui techniquo), meis qui nt sont pas toujours fiables qùant à la
conduite des tests. I,es paysans du groupe f ont été intrbduits àans les tests à partir de
1991 par !'éqgipe R-D, car ils en étaienfsouvent absents auparavant. Il faudra donc voir
glus en détail gfets Paylans participent à quel test et non aux tests en gênêral" à
I'initiative de qui, et quel intéiet tel groupe d'exploitants est s6ceptible d'ei retirer.
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. Pour les 20 familles suivieg flfWine a vérifré que tous les types d'exploitations y sont
rcprésentées I groupe I (10 ?),2 (46 Vo),3 (25 Vo),4 (I0 To),5 (10 @ ; cela n ist pas
étonnan[ dans la mesure où le choix de ces fanilles, bien qu'antérieur à fé1ablissement
de la tJpologie, a êtê fait stu la base d'une recherche de la diversité des exploitations
suivies ; ce classement a posteriori montre que cette façon de procéder était gne bonne
façon d'avoir à peu près to5 les tlpes d'exploitations. Il reste à vérifrer que les
proportions ne sont pas trop différentes de celles de I'ensemble du secter, à a11êr dans
le détail des tlpes (2A, 28, etc.), et à étendre cet échantillon phrs fortement dans les
zones Retail tr et Itr (et éventuellement vers le secteu Niono).

. IJéqaipe R-D a proposé qug le suivi technique de ces 20 familles soit remplac,êpar un
suivi des points de_sondage du suivi-évaluatioq surtout pour tenir compte âu défan de
nombreux agents. Nous avons déjà discuté plus haut I'intérêt méthodologique d-e cette
proposition. Il serait en fait surtout dommage de décider des formes quà dbit prendre
le suivi en fonction du dfan d'un certain nombre d'agents vers la Fonction hrUtique.
Si la structurg 9e 'Jtojef a un sens, Cest bien pour pennettre que, sur un progranme
de travail précis, des moyens financiers et humains sortant des contraintes haÙituenes

99 I'O.N. puissent être dégagé_s,. et que ce soit en fonction de ces programmes gue I'on
détermine les moyens, et non I'inverse.I-e Projet doit donc se préocarper au ptrs vite,
en liaison avec la direction de I'O.N. et la Zrlae de Niono, du remplàcement de ces
agents.

. Uintérêt de I'utilisation de la typologie pour les tests est surtou! pour l'équipe R-D,
d'apporter une garantie que ces tests concerneront effectivemént tour les ty?es

f'exploitations, et donc que les techniques ou variétés seront bien essayées dans toot"
la gamme des conditions présentes à I'O.N..

' Il ne faut cependant pas oublier que la typologie des exploitatlons ne suf6t pas à
décrire toute la diversité des conditions, techniques en partianlier, de la production : le
tJPg de sol a par exemple aussi une i-portance évidente pour le travail du sol ou la
fertilisation

. II serait surtout intéressaol d'étudier quels types de tests peuvent être utiles ponr quel
tlpe d'exploitations : certains tests peuvent concerner toutes les exploitations-, d'auires
un nombre plus réduit. Ainsi, par exemple, les tests de nouvelles techniques maralchères
concernent-ils en priorité les e4ploitations diversifiées investissant dans le maralch a1e.

. L_]9I-tmple des tests des motoculteurs a servi de base de discussion par rapport à ces
différents aspects. En effet, ces tests sont d'abord dépendants des qpês de iol, mais on
Peut considérer que ces aspects dernaient avoir été réglés en station de recherche
auparavant, ï qu'9n milieu pa)'san on va plus s'intéresser à la gestion du matériel par
les paysans ; il ne faut cependant pas oubHêr que I'intérêt des teits en milieu p"p*Lrt
aussi de faire apparaltre des conditions auxquelles on n'a pas pensé en station : ainsi,
on pensera naturellement à tester les motoculteurs dans differents q/pes de sol, et atssi,
peut-être dans plusieurs conditions d'humidité, mais on ne rencontrera que rarement
en station des parcelles avec des chaumes coupés très haut, ou une nasse O'adventices
importantes, qui Poseront en milisu paysan dès problèmes d'enfouissement sérieur
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Pour I'as-pect gestion de ces matériels, on peut se baser sur la çpologie pour les tests,
et considérer qu'à court terme ces natérieÈ ne pewent intéresséi çtjOei exploitations
ayant acomylé ln capital suffrsang et déjà très orientées sru l-'intensinàtion ; on
retiendrait alors les tlpes 1A, 18 et 2A poio ces tests. Cela ne veut pas dire que les
auqe! Epes ne Poturont Pali être par la nrite des ut'tisatetrs de cei matériels : les
exploitatio$ {o grouPe 1 p* exemple poruïont être intéressées par la location de ces
matériels nl-u1Ot que Par fachl d'une paire de boeufs, car cela serâ phrs facile po* leur
trésorerie si des modalités adéquates de crédit peuvent êre miseien place.'

. Il serait intéressant que l'équipe R-D collabore avec I'f.E.R. pour que les données de
l'énrde "Cotts de productionn soient replacées daru ta typologtô : cela permettrait d'aller
au delà des moyennes par mîe en montrant la variaUitité entre qpès d'exploitations.

Pour l'équipe de suivi{valuation :

- Cette équipe a de nombreux projets d'utilisation de la typologie, dont çsrtains eqf
connu un début d'application pour les campagnes de contrè-laison 1990 et d'hivernage
1990.

. io"tYs9 de I'ocorpation des surfaces par les différents g;pes d'exploitations : quels sont
les exploitants qui ne arltiventlas leur parcelle en hivernage ou en contre*aisoo, quels
sont ceux qui les louent ? Ce travail, déjà initié, doii êue approfondi par 

'une
inlgnogation sur le pourquoi de ces pratifiues, qui doit s'"cco-p4gner d'ônquêtes
ciblées vers ces exploitants.

- L'analysg do calendrier culilral adopté par les différents t1pes, initiée elle-aussi, doit
être renforcée : quels tlpes sont 'en-avance", "en retard", et pourquoi.

. L'équipe de suivi souhaite également étendre ces cpnfrontations entre pratiques des
agriarlteun et- tlæologre à I'utilisation des nouveaux matériels (barie niveleuse,
puddler), aux densités de repiqurle, au classement des rendements.

. It choix du sous-échantillon_ dgt points de sondage pour lesquels un suivi pl115
approfondi des itinéraires techniquès serait t6alisé, pourrait ausii être basé sur la
6pologie.

. L'équipe souhaite faire le même genre de travail pour le maralchage.

. çt programme 
9s! cependant aPparu_trop ambitierx à beaucoup d'agents du Projet,

da"s l'état actuel de l'équipe de Sfuvi-g"aluation : plus de la moitie deJagents quittent
l]O.N, en particulier ceux qui sont à I'origine de .ôt ptopositions. Il faut-que le projet
s'assure immédiatement de leur remplacement, ei d; h qualité dei peËonnes
proposées, -Pou que ce progriunme ait une chance d'être iéatisé. Ont aussi êtê
soulignées les diffrcultés de l'équipe de Suivi pour taire oorïectement le travait +n foi
9s! d-éià demandé (cf. étude maralchage), d'autant que des demandes ponctgelles des
t:l"tory supérieurs de la structure viènnent fréquem-eot se rajouter au progrâmme
défini dans Ie cadre du Projet et du Sect".tt 14 enquête Banque UonaiUeî ou les
points par quinzaine sur I'avancement du laboù- ou dù battage).'
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. l-a, mise en oeuwe d'un progranme de travail mieux réfléchi pour le Suivi-Evaluation
supPose donc un appui sérieux à cette équipe, de la part de I'assistance technique en
place, mais aussi probablement avec le concours d'un consultant spécialisé en matièrc
de suivi4valuation, qui pourrait faire à I'O.N. des propositions précises et réalistes sur
les suivis qui sont intéressants (et I'exploitation qui en est possible), et ceux, comme les
suivis orhaustifs, qui doivent être limilf,s le plus possible, ptr exemple à I'inventaire des
surfaces non cultivées. Il faudra alors aussi défrnir quels sont ceux de ces suivis qui sont
du ressort des équipes de I'O.N., Êt quels sont ceux qui doivent etre confiés à des
structures externes (I.E.R. ou bureaux d'étudcs), conrme lc suivi des cotts de
productiou r-"implication du Service Programmation et Contrôle de Gestion dans les
sondages de rendemen\ a priori étonnante datu la mesure où il ne s'agit pas du résultat
d'un travail de I'entreprise mais de celui des paysans, dewa aussi être clarifiée.

Pour toutes les équipes, de nombreuses idées sur I'utilisation de la tpologie existent, elles
ont en général déjà fait I'objet de sufËsamment de discussions pour être assez précises et
certaines sont déjà entrées en application Il reste cependant sur certains points à approfondir
les questions du pourquol et du comment de ces actions, ce qui dewa continuer à faire I'objet
de discussions au sein du hojet, pendant les réunions hebdomadaires par exemple, au fur et
à mesure de I'avancement de leur concrétisation.

Iæ cas des papans du groupe 6, les nnon-colons', ne derrra pas être oublié. Certes, daru
le uavail de tous les jours des agents, ils ne sont que peu concernés directement. Par contre,
à I'occasion de réaménagements et de réattributions foncières comme il va s'en produire pour
Retail [, il faudrait que ces personnes soient prises en compte, aussi bien pour étudiér le
problème des hors-casiers que pour décider des nouvelles attributions. Cette responsabilité
incombe plus partiorlièrement à la Direction deZone, à la Direction du Projet et à i'Ingénieur
Conseil, qui dewont en discuter avec les villages concernés.



g. Aspects divers du fonctionnement du Proiet

8. 1. Fonctionnement actuel

. Iæs circonstances : le déroulement de la mission a été rendu relativement diffrcile Par

les circ'g*t*.ri particutières que traverse le Projgtpgté assistance technique' un seul

des trois postes d'orpert est o.i*tpé, le poste oe éuer de Projet et de l:9*p"n R-D-sont

vacants. cotâ 
"grofu 

o.N., beaucoup de pers.onnes sont sur le déparr préférant

reto'rner à la Fonctioo nrunqu" pt ttot que de rester à I'o.N. sarls lerrr stanrt de

fonctionnaire, On peut égalemeit 
"purcr 

à ies difficultés une certaine 'crise d'identité'

de la part des agents au fro;eL- liée aux diffi$ltés frnancières (retard datts les

réapprovisionneméot de la caisie à'auance) quifont que les contraintes de gestion I'ont

souvent emporté ces derniers mois sur I'espàt innovâteur du Projet, mais aussi à une

incompréhension des agents face à certainei actions d'"harmonisation" des méthodes de

mise en valeur au sein Or Ibmce qui frôlent parfois la 'normalisatiod' et ne favorisent

guère les initiatives en direction des Paysans'

. L€s méthodes de suivi : Il est impératif de revenir pour le rw à un suivi par sond4ge,

ær que le pr"i"i l1r initié il y a plusieun années. Les suivis exhaustifs représentent un

reto'r en arrière, très t"gréû"Ële car ils demandent un travail énorme' dapqgrtent

qu,une précision i[usoirr,"rt les résultats en sont rarement waiment exploités' Il était

clairemeot 
"pprt 

r lors de la mission sur I'harmonisation des systèmes de mise en valeur

que le suivi Liùarstif des dates de labour ou du plurcenlage de P-arcelles désherbées

n est absolument pas ar.ùaC par le Ministère de I'egriculttrre.Il i'agit Ary-"-.0:mande

interne de la ,t ,ràrrre, donr I'uùnté apparaît taible enlegard d9s 9fforts mobilisés' PouÊ'

la dernière campagng cest ainsi qoè'lr battage a étê, suivi de façon elùaustive Pour

pouvoir taire un rapport de quior"ior, et il-en est de même pour la plupart des

informations concernant I'avancement des travatrx. Cette mobilisation bloque toute

possibilité d'intéresser les agents à d'autres aspe{s ulpo{ants des réalités agraires de

l,o.N., comme la diversité 
-rles 

systèmes de pïoductioo, t" maralchrgê,- l'élerage, les

hors-casiers, etc. ; elle constitue- une régræiioo regrettable dans un domaine où le
projet avait cher.Lé à innover, tout en ràspectant toujours la qualité des informations

demandées.

. Cette régression menace aussi réquipe de formation, du tait de I'imFosition "ofEcieuse'

à toutes les zones d'un qrrig-r i*ifo*e proche du T.v.S., avec en particrrlier des

groupes d; contact, aes tnemes de *t&ryratioy standards et des parcelles de

démonstration à mettre en place pour coivaincre les agriorlteurs. Iæs Paysans de la

hnenetait, et même de toute la'Zrrne de Niono, ont dépassé ce stade, et ont plutôt

besoin O'.ro.o*eil âgricole adapté. Les agents de cette équipe onJ qroPosé la formation

des groupes de contàct sur la b'ase de la 
-typologie, 

@ qui deyr_1it être retenu, car cela

dewait pennettre de mieux situer, avec les paysans, lés problèmes à résoudre et les

moyens à metue en oru*i po* ie raire (Ësts, visites de parcelles, réunions' frches

techniques, etc.). Lê système'uoifo*e, tel àu'il ?:t! ?résenté aux 4ge!ts' ngus paralt

en contradiction avec f"r gr*A"s orientations ofEcieliement retenues dans la mission

d,harmonisation, qui teni.nt à préserver tes capacités d'innovation des différents

projets, y compris âans leurs méthodes de mlgarisation'



88

' Documentation : une bonne bibliothèque existe au niveau du projet, elle regroupeenviron 600 documents. Depuis le début de I'année 1991, on constaa, qu, de nombreuxdocuments parvenus au n-fiet n'Y sont plus oeposJi er que ceux qui te sont ne sontsouvent plus enregistrés. II est âommage gue ce fbnds documroî"irr, géré par leresponsable R-D du secteur Sahel, mais tàgnti'ètr.rn-t.o*ulté par lis agents du projet,
d'autres agents de I'o.N., les stagiaires cùes missionnaires, ne soit plus à jour.

' Iæs hors-casiers : sur Retail It le problème ne s'était pas posé, puisque to.o les hors-casiers étaient situés soit dans le qæier lui-mêmr ruiàËp zoïes qûi oot été réaménagée(ou qui ont été converties à un autre usage), soit en Jrnoo du casier, mais en bordurede zones encore non-réaménagées (oerriéié re orain Niono-Retail ,ot . Ia station dusatrel et wérékela), où ils.tqry to'iioutr cultivables. pour Retail n, rc, hors-casiersétaient situés le long du drain Niono-Retail rt ."rptË-naient oes ,i"iares et des champsde patate et de maraichag?; le réaménagement a tôtdement stérilisé ces surfaces pourles villages de Ténégué, Tissanq et- en lartie wérék"r1gry aussi pour des villagesnnon-colons' 
cornme Ndiua" sTs q,r'"u..ine étude n'ait été faite a priorisur l,incidencede ces suPpressions. Une étude a éte, taite par le l*jrt \gt"il tgoi; D., lg90), po'rapprocher les surfaces conc€,rnétt-:lFs pioductions réalisées,.eiËenquêtes pour latpologie (Bal, 1990 et Hard aru 1990) oït situé-i imporrance de ces ctltures dans lefonctionnement des unités- de pioouction des 

"iil"g.; concernés. cependant, malgréquelqugs propositions d'irrigatiôn de ces casierr, .nârdil;;-rériJii. n,a éré menéeen matière hydraulique pour voir les possibilitês oe remir, ,o ;;;*ême parrielle.Auctrne conséquence de ies suppressions n'a non plu; Lte tird d; l,attribution desterres nouvellement réaménagées, que ce soit poû les colons oË rissana et Ténéguéou pour les non-colons de ceJ mêmès villages, mais aussi de Ndillu ii de Till4 qui seretrouvent sans terres cultivables en dehori du pluvial très aléatoire dans cette zone.c'est un dossier diffrcile, gd remet en cause I'orthodoxie des aménagements et l,image(trop) positive du |éagfuàgement, mais la réalité économique des paysans concernésne peut être ignorée (elle demanderait à-être précisée, parune et,iaà impartiale quipourrait être confiée à I'I.E.R.). Ce problèmr .oour aussi I'insuffisance des étudespréalables aux réaménagements, qui se consacrent surtout au Génie Rural, et très peuaux aspects économiques et au fonctionnement des unités de production pa)4sannes danstes- vi$g9s concg*qi par les travarx (qurls soient situés dans les casiers o.N. ou endehors)' ce dossier doii être roÏIgf, pdù ps rnlflgr".*rnés par le passé (Retail tr),mais aussi pour préparer Retail IrL pour tequet tîpioure-e se posera également.

8.2.

Au cours de cette mission, de nombr_eux points abordés avec les agents du proje! enpaniculier à I'occasion du travaii sur {a qpolog", ro"ii"æressants pour Retail lrr, et dewaientêtre pris en compre danq I'avant projetïetuifre (ÀF.Di:

' I-es Hors-Casiers : Pour Retail III, ces surfaces en hors-casiers doivent être prises encomPte danç les études, pour que des solutions satisfaisantes aussi bien pour lefonctionnement des casiett quq poit l'équilibr; ;il; dynamique des exploitations soienrtrouvées ; signalons pT exeùplô.que ..tt"iorp").""r o" rigàùugou font du repiquagedans leur hors-casiei. ce porrrrait'efi, aussi ttciasion de tEnoù]" cas des hors-casiersde la zone Retail tr et de l'aval de Ndilla.
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. Iâ zone des hors'casiers, et les dunes sableues qui sont derrièrg constituent des zones

{e pâturage et d'approvisionnement en bois- de feq mais aussi rrn espace, un
"hinterlandj,3tf lequel les paysans de Retail III ont des relations économiques gaiq
mil, etc.). Il faudra donc prévoir, daru le casier et sur le drain, suffrsarnment âe poioæ
de-passaglPoy gue t9s hommes et surtout les animaux n'en créent pas eux-mêàe, ce
qui dégraderait les diguettes de parcelles, les cavaliers des canagx, et comblerait
progressivement le drain

. L€s conséquences et la durée des coupures d'eaq indispensables pour le travail de
réaménagement des canau:r, doivent ausii être mieux étudiées : la saison sèche n'est pas
une saison morte pour les paysans de lazone non-réamênagêe,bien au contraire, Cest
en plryiculier le moment où se déroulent les activités maraichères, qui sont la principale
poslibilité pour les femrnes et les cadets de gagner des revenus autonomes àu sein de
la famille, et qui sont même pour certaineJ famittes leur seule possibilité de se
maintenir en équilibre. Des solutions de pompage pourraient être étudiées par exemple,
car les surfaces ne sont pas oonsidérables (de I'oidre de 20 ha par vilhgé).

- Lê fonctionnement général du réseau Retail n'a jamais été totalement satisfaisant
depuis !e ré1mélagement : alors qu'auparavant dei débits beaucoup plus importants
transitaient dans le distributeur (plus de 30 000 mt/ha contre 17 000 àpras réaménage-
Fery), il arrive maintenant souvent que les cotes s'effondrent dans les fartiteurs, et que
I'irrigation ne soit plus possible (pour les paysans cela est dt aux modut"q qui imposent
une- cote pl$ haute pour I'irrigation) ; ccs problèmes ont plusieurs origines-: une baisse
prolongé. 9I plan d'eau dans le Fala de Molodo (comme en 1990), un non-respect des
ænsiqnes d'irrigation, et en particulier des durées de travail" par-les éclgsien comme
en 1991, tâis aussi, même lorsque tout est normal par ailleurs, des diffrcgltés à assurer
une cote correcte dans le dernier bief lorsque la demande est maximale. Retail 11I
dewait être I'occasion d'affrqer le diagnostic sur ces problèmes, de façon à éviter que
le réaménagement des nouveaux casièn n'en souffre.

. De même, il faudra taire une évaluation du fonctionnement du drainage, ou ptutôt du
réseau d'évaqration des eau excédentaires. Maintenant que I'on envisàge unïeritable
drainage, il faudrait au moins que le réseau existant remplisse son offrcl d'évaqration
des earur, à une cote suffisamment faible pour que les parcelles situées le long des
drains, dans les zones les Plus basses, n'en sôuffrent pas (g[ problèmes de vidangé à 1a
récolte pour l9s Paysms de Sassa-Godji ou Sagnonà doni tàs parcelles sont siùées à
proximité du drain Niono-Grûber, et qui ont dû récolter dans i'eau en octobre 1990),

. Station du Sahel : Dans le périmètre concerné par Retail III se trouve la Station de
Recherchehotechnique du Sahel, qui doit devenir une station régionale travaillant sur
toutes les cultures. Si d'ici le début des travau de Retail III, le fropt d'aménagement
et surtout de suivi d'un casier spécialement étudié pour I'alcalinisaùon et la sodisation
n'avait_pu eF.. tT t3 place à Tissan4 et dans la mesure où des sols intéressants (en
oours d'alcalinisatior) existeraient dans le périmètre de la station, une partie de sette
?ne pourrait être utilisée pour cette expérience, ce qui mettrait les cheiche1lls à I'abri
des contraintes. du m$eu pa)6an et leur garantirait une durée d'études assez longue ;
cela permettrait aussi de ne pas passer trop vite en milieu pa)rsan tant que I'oi ne
connaît pas très bien le cott des améliorations proposées et lèur ef6cacité.
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IJexpérience de Retail I montre que le nombre de lavoirs est toujours sous-estimé au
départ Sur la base de ce qu'il a fallu finalement réaliser dans cette zone, après
plusieurs campagnes pendant lesquelles il a fallu à nouveau mettre à sec les canaux
pour pouvoir construire des lavoirs supplémentaires, il sera prudent de ne pas chercher
à taire sur Retail trI des économies qui ont frnalement cotté très cher, au Projet et aux
paysans, sur Retail I. Il faudra aussi revoir le problème des abreuvoirs : ceu-ci sont
assez taiblement utilisés ; pour certain$ Gorrme celui situé coté hors-casier en amont
de Tissana sur le drain Niono-Retail, ccla est dt à leur pente, même un hornme ne peut
descendre sur un béton avec cette pente sans prendre un bain forcé ; mais pour
d'autres, la pente semble adéquate, il faut rediscuter le problème avec le conseiller en
élevage et les paysans, mais aussi les bergers et les pasteurs.

L'assainissement des villages est un point important : au moment où on I'on parle de
drainage profond dans les rizières, certains villages sont eux des marécages en
hivernage ; Niono-Coloni a entrepris lui-même des travatu pour améliorer la sinration
A I'exemple de ce qui a êtê commencé sur Retail II, et qui demande à être amélioré,
il faut bien étudier cette question avec les villages pour Retail III.

Retail I avait m la création d'une sole spéciale pour le maralchage, Retail II a nr la
mise en réserve de terres pour des pâturages ou pour d'autres utilisations, cet effort doit
être continué sur Retail IU, et I'aménagement de leur terroir discuté pour tous ses
aspects avec les papans (maraichage, pâturages naturels, fourrages nsecs" sur zone
hautes ou irrigués sur zone basse, bourgoutières, emprunts piscicoles, bois villageois,
zones fnritières éventuelles, etc.).

La limitation des prises de rigole à 10 l/s au lieu de 20 l/sest en cours de tesL Iæs
résultats de ces essais dewont être analysés en détail, Cest à dire pas seulement sous
I'aspect des consonrmations en eau mais aussi sous celui de la satisfaction des
uFlisateurt, avant de décider d'étendre cette mesure.

Enfin, et peut-être surtout, il nous parait important de se préocorper des possibilités
d'intégration des non-colons comme qrltivateurs de terres irriguées pour ceux qui le
désirent : nombreux sont les paysans non-colons des villages de I'O.N., des villages de
la zone sèche, et depuis quelques années des villages de réfugiés du Nord, qui désirent
avoir des parcelles. Or, pour I'instant, à quelques notables exceptions près sur Retail
II, où des personnes vivant dans les villages colons et présentées par I'AV., ont pu
entrer en colonisation au moment du réaménagemen! cette possibilité d'installation n'a
surtout concerné que des non-résidants et/ou des double-actifs.

Il y a encore bien d'autres facteurs qu'il faudra prendre en compte pour Retail trI, seule
une étude suffrsamment bien organisée, avec assez de temps de terrain et avec la participation
non seulement d'aménagrstes, mais aussi d'agronomes, d'économistes, de sociologues, permettra
d'en dresser la liste, de taire un état des lieux fidèle de la situation avant réaménagemen! et
donc de proposer des solutions prenant en compte cette réalité.
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Vlllage no

2
3

11
16
19
20
2t
23
26
32
36
37
39
40
48
{9
51
52
53
54
57
59
60
61
62
63
64
65
65
70
7L
72
73
74
75'76
77
78
79
80
81
82
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
98

Amadl
SalLa
N'Toh

MadanL
Alou

Seydou
Modibo

DTARRA
DTARNA
DIARRA

EOULTBÀLr
COULIBALY

YOSSr
DTARNA

Group,e

2
2
3
3
3
1
3
2
I
2
2
rl
2
I
tl
4
3
2
2
3
3
3
4
1
2
2
3
4
2
3
4
3
2
4
2
3
4
1
3
3
5
2
I
2
3
4
2
4
3
4
3
5
2

N3
!t3
N3
N3
r|3
t{3
N3
rf3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
T3
n3
N3
r{3
N3
N3
tr3
N3
N3
N3
tf3
t{3
N3
N3
tf3
lf3
n3
N3
N3.n3
N3
lf3
N3
N3
l{3
N3
r{3
rf3
r{3
N3
N3
N3
N3
N3
r{3

ïougeouf COULIBÀLY
Soumana DIARRA
llanadou TRAORE
Slnaly SAI{OGO
l{ana KAI.lfÀ
Oumar TRAORE
Gaouasou KEfTÀsldi COULIBALY
Kàesoum SACKO
Kah ÎIENTA
lidlanl COTTLIBALT
Erema TnAOnE
Brema HATDARÀ
stdiki sAcKo
Baba KINTàSlbtrl 1A}TGÀRA
Dramane SACKO
Ousmane ÏATTARÈ
Daouda DTOP
CKeI.eK B. YARA
Alnaml SàNGARE
SeKou TRÀORE
Àmadou DIARRÀ
Laesana COULIBALÏ
Abdoulaye KEITA
Hamidou TRAORE
Stdt llene DfARRA
Seydou SACARA
Mahamadou t{ARfKO
Ba zoumana BOUARE
Bassala TOUNGARA

Remarqucs

colon réel.dant évlncé 9l

évlncé 91, ?EO OOO F AV

Retral,tal ON, eo$merce rlz
!|on Résldant
N.R. enaelgnant retraLté
Non-RéaLdant, 6vlncé
tlon-Réal.dant, enaeLgnant

lton-Résldant alnpte-actl,f

lyp€

2A
29
3E
3B
3B
lc
3A
2B
1A
28
2B
4
2A
1B
4
4
3B
2A
2A
3B
3B
3B
4
1B
2B
2B
3A
4
2B
3B
4
3A
2A
4
28
3B
4
IB
3B
3B
5
28
1C
28
3B
4
2B
4
3B
4
3B
5
2A

Soly KONÀRE
Seydou BOUARE
seydou couLrBÀLY

Kaggin TRAORE
l{amadou TRÀORE

Annexe 1 : Exemples de classement dans la tJrpoloFe sous LISA

rrprorErrrorfs DE illrco (rc[E nÉnÉreoÉrl
cttSSEEg sErox r.E f,c D'EIERE! ltt gorotrrgrt[to[f

Prénm ilom

Koundla KONARE
sldtkt sAcKO
llankan cpuLrBÀLY
ttarl BOUARE
Bakarl TRÀORE
Stdt Mane TRAORE
Boua DIÀRRÀ
Makono TRÀORE
Mama DrÀRRA
Dramane TRAORE

Double-ÀctLf Statlon Sahel

Comrerçant Non-Réatdant
DJ revenu tout non frère

N'B' I Leg enquêtee ty[blogl" I'ol!-pour I'lnetan! pas-concerné le Groupe 6, leeDon-colona ' à I 'excepËlon àeg famlllËg récemàrri- crrrrreéeg.
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Etprortiltrolt8 Dr mroo clt88tE8 8!!prf rÀ rl"o[oort

Village Grougn 114n prénom Nom 11c Renarguea
N3 1
N3 I
N3 1
N3 1
N3 1
N3 I
N3 2
N3 2
N3 2
N3 2
rf3 2
N3 2
N3 2
N3 2
!r3 2
N3 2
N3 2
N3 2
t{3 2
N3 2
N3 2
N3 2
N3 2
N3 3
Ilr3 3
t{3 3
N3 3
N3 3
rf 3 3
!r3 3
tf 3 3
t{3 3
N3 3
N3 3
N3 3
N3 3
N3 3
N3 3
N3 3
N3 3
N3 4
N3 4
N3 4n3 4
il3 4
N3 4
N3 Q
N3 4
N3 4
rf 3 4
N3 4N3 s
N3 5

IA IIANA DIâRRA 2618 Ïouegouf COULIBALY 4018 Tldtanl æULTBALT 6t18 Abdoulaye KEfTA 7glC Ba zounana BouARE g6
lC Stdt Hane TRAORE 202A Koundl.a KOI{ARE 22A Ckelck B. ïARA ?32A lrtama KAI|TA Sz2à N'Toh DIâRRA 392A Mamadou TRAORE gg
2A Oumar TRÀORE 5328 stdtkt sAcKO 328 , Irtakono rRÀoRE 2328 siblrt TÀNGARA 6628 Dranane TRAORE 3228 Brema HÀIDARÀ 6328 Basaala TOUNGÀRA g7
28 Mahamadou tdARfKO g2
?? soty KoNÀRE 90.28 Sekou TRÈORE 7328 Tmadi DIÀRRA 3628 Brema TRÀORE 623À Boua DfÀRRA A13A Daouda DIOP 723A' Sldtkl sAcKo 6438 t{arl BOUARE 1638 Gaouggou KEITA 5438 seydou cpuLIBALT 9238 Dramane SACKO 7038 Bakarl, TRAORE 1938 Mankan couLrBâLY 1138 Hamldou TRAORE 7938 sidl couLrBALy 5738 Kaeeoum SACKO 5938 Àmadou DIÀRRÀ 7638 Slnaly sÀNocO 5t38 uodibô DTARRA , g4

38 MadanL CIULrBÀLT Bg38 Stdi ltame DrÀRRA gO
4 Baba KN{TÀ 654 ltamadou TRAORE 494 Lagsana COULIBÀLY 774 Ousmane YATTàRA 7L4 Soumana DfARRA 4g4 àlou CoULfBeLT g9
4 Almami SÀNGARE 744 Seydou BOUARE 914 Kah TTENTA 604 Seydou TOSSI 934 Salia DIÀRRA g7
5 Kassim TRAORE 955 Seydou SAGARA g1

Non-Réel,dant, eneelgrnant

53 revenu soua nom frère
évincé 91, ?S0 OOO F ÀV

Non-RéeLdant eLmple-act!.f

l{. R. enael,gnant retralté

Retralté ON, coûrnerce riz

colon réel,dant évlncé 91
ilon-Réeldant, évlnc6

Non Résldant

Double-Actlf Statlon Sahel

Cormrerçant t{on-Résidant

POnRc!['rraE DE8 ErPr,orltlrolfs DE [niloo ptn oRoupE E:t prn crrâEgE



N5
R5
N5
N5
r|5
N5
N5
n5
N5
t{5
N5
N5
N5
N5
r{5
N5
N5
N5
N5
l{5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
t{5
!f5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
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Erpr^orrlIroils DE rtcltouoon (!or! ilil nÉrrfuoÉE)

CL,f88EEg SEIOI IÂ tr:fPtOLOÛ

VtIIage GrouPe Tgn Prénon

Dranane
llama
âbdoulaye
!lamoutou
Dramane
Bakaye
Karba
Soumana
Yacouba
ïaya
Amadou
Sinaly
Seydou
Drieea
Brema
Bokary
Baesldl
ltladou
Ouemane
Dramane
Stblry
l{lnkoro
Brema
À1y
Adama
Abdoulaye
Dramane
Yamouna
llousga
![ahamane
Yaya
!lana
l{odlbo
Slaka
Sekou
Ouamang

Norr

TAIIGARA
sN{oGo
lOI'NGâRÀ
KONE
DIARRÀ
COI'LIBAIT
Kottt{AnE
DIARRA
SAVADOGO
COI'LIBALY
KONE
CTT'LIBALT
DIALLC)
DIÀRRA
BOUARE
DIAI,I,O
DIARRA
CO['LIBâI.,Ï
SAVADOGO
KONE
OT'EDRAOGO
DIALI,C)
COT'LIBALÏ
sÀlroco
DEI{BELE
sAr{oco
SANOGO
1At{GÀRA
OUEDRÀOGO
TRAORE
COT'MARE
YARE
DIALLO
DTSSA
COT'LIBALY
TOURE

nc

L2
14
10
19
13
18
16

7
6

2l
48
25
L7
23
20
27
36
11
I

49
5

22
51
41
37
38
34
50

2
44
52
24
I

46
47
40

Remarquer

D.À.2 O.N. geetlon eau

D.A. B & F, trangfert-)N6B
N.R.-D.A., véto à ségOu

1
1
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
tl
4
4
4
4
4
5
5

1B
1B
1B
2A
2A
2A
2A
2A
29
28
28
28
2B
28
28
3A
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
4
4
4
4
4
4
5
5

POÛNCEI|ITOE DE8 EIPI.oITNIIOTTE DE trIOTBOUcoU PTR OROUPT IA PTN CIÂ387

(Claaaemente et calcule de pourcentagee réalleéa avec LISA)
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Annexe 2 : Ouelques éléments sur I'informatique

LG Projet est équipé depuis 198f/ de deux ordinateurc portablcs, un SAGEM (GRID) MTP 16 (conpaftlc
XI) ct un MTP 32 (AT). Ces deux matériels sont très utiliséq pour le traitement ds teÉe (lVordPcrfà), po- l"
traitement des données d'cnquête ct de suivi (Lisa, Chart), ct pour I'analpc statistiquc dcs oçérineùations
(Statitd). Dcux inprimantes sont disponibles (Epson I.Q 8m ct $50). Vu la croissancc aà Ucsoins dcs utitisatcurË,
un- troisième appareil, a:,typ" AT de burcau, devait êtrc ac4uis en 90, mais cette acquisition n'a pas encorc été
cffcctuéc, pour dc multiplcs raisons xdministrativcs" l:étît actuel des matéricls informatiques du-Projet cst très
inquiétant : de nombreux problèmes de fonctionnement sont signalés par les utilisateurs, et I'en6cticrcogrant et
lc remplacement das parties défectueuscs ne sont plus assurés régulièrement.

. L€s portables sont équipé! .h"*1 d'une petite batterie encastrable, d'une autonomie dc 5 à t5 mq qui
permet I ot pas pcrdre le travail en cours en cas de coupure de couranq Eès fréqucntcs à t'ON; la
battcrie du IvtT? 16 ne charge pluq il faut la rcmplaccr d'urgence, car en l'état actuefPutilisatcgr pcrd lc
travail en cours à chaque coupure de couant (ref. SAGEM ?fl919t25-8 séric 762).

. Chaquc portable est égalcment équipÉ d'une batterie cÉerne qui s'adapte sur le dessus de I'appareil Ccs
batteries lrcrmettent de continuer dc travaillcr pcndant 1 à 3 hernès en sas dc coupurc-dc coqrant
prolongéc. Ces deux batteries ne fonctionnent plug ce qui cst probablement lié à leur âæ, nais agssi à une
utilisation continue en position de charge : elles nc sont pratiquement jamais nisqs cn âecUrgq sauf bien
str en cas de aoupure de courant ; or ees batteries dewaient être mises en déchargc oompftté (utitisation
dc I'ordinateur sans se brancher sur le couant O.N.) une fois par semaine au.oins.I-c rénflaccncnt dc
ces batteries est indispensable pour s'aftanchir des aléas électriques (ref. SAGEM æ9199144, sériÊ Sgt).

- Trois transformateurs servent à I'alimentation des ordinateurs (1 pour ciaquc portablc + l pour lc lcctclr
eÉerne 5'L/! du MIP 32). Seuls 2 sont en état à peu près correct actuellement (à de petitsprôlèmes dc
contact près) ;'le 3ème doit être réparé d'urgence ou rcmplacé (ref. SAGEM æ918399-9). Uo câble dc
connexion chargcur-ordinatcur est également à réparer ou rcmplaccr (SPT-I E7[;R\fw-l 13AWGX2C).

. ry disque dur du MTP 32 a tendance à se bloquer périodiquement ; ces incidents sc produiscu en fait lc
pllts sowcnt à caue de I'cxcès de c.harge des batteries qui entraînc des perturbations probablement liécs
à fébctricité statique qui s'accunule alors sur lc chassis de I'appareil (lei portabtcs nc-sont pas reliés à la
Passe). E1 génér4 le problème disparalt dès que I'on coupe I'alimentation du secteur pour laisscr
I'apparcil fonctionner sur la batterie (-ais il faut ielancer le système pour débloqucr te dirdne) ; il faut
donc veiller à travailler sur batterie régulièrement pour leur assurer dJ bons cyd; claræ/ahdarge.

. I-Ê MTP 16 n9 sauvegarde phs Heure et Datc, à foccasion il faudra lc faire rcvoir (non grgent, en
attcndant continuer I'entrée manuelle).

. Ausune des deux imprinantes ne fonctionne bien. En dehors des petits capots plastiqucs de ta 1çt S00 qui
ont été **S le fait marquant est que 2 aiguiles (sur 2a) sont bloquécs-sur t" tn 8OO, ct 3 sur la 1050,
ce qui entraîne unc impression difticile à lire. Lc problème peut venir d'un encrassenent des têteg d'uoe
déformation des aiguilles suite à un chog un bourrage ou un autre incident, ou d'un problème en arnont
sur la carte mère. La Le 1050 ne détecte plu la présence/absence de papicr, cc qui 

"où"fu" 
des bourragcs

sttsccptiblcs d'abîmer d'autres aigui[cs. fæs imprinantes dewont êtrJ cnvoyéas â tont dc rôle en révision
(la lO 1050 9n priorité) et lestêtcs d'imprcssion éventuellement changécs (ief. A28n16V pour la 800, avec
strobe lié, ref. I\'I29F15E oulvl3i4KZ,TB pour h f050, sans strobc) (*it têtei usagécs). L'intcmrpcur de la
LQ 800 a un faux contact.

. L€s câbles de liaison parallèle ordinateurs-imprimantes sont en mawais état eÉerne,lcs gaines sont sorties
des prises, et toute la tension drr câble reposc maintenant sru les fils de connexion élccique. Dcs pannes
sont Prévisibleg pouvant entraîner évcntuellcment des dégâts sur les ordinateurs ou les inp,rinantes si gn
des fils s'arracte (ce qui s'cst déjà produit par le passéi. Il faut fairc réparer ccs câbb; ou mieux cn
acquérir dcs neufg blindés de prêfêtcnce.
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. L€ lecteur de disquettes unique du IvITP 16 est cÉcrnc. Il aurait spparemment été répard mein s61
fonctionnement restc insatisfaisant : il pcut lui mêmc rclire lcs donnécs qu'il écriq mais aucun autrc lcctcru
d'une autre machine ne peut le faire sptématiqucment. Ce lecteur arnait dt êtrc rcnnoyé au réparatcur ;
il faut le faire d'urgencc, car sans lecteur cÉerne lc MTP 16 ne peut avoir qu'une utilisation réduite, son
disque dur ayant unc capacité limitéÊ (10 Mo), prcsque saturéc par lcs différsnts prqgrammcs instdEs.

. Pour faciliter le classement des disquettes ct éviter des infiltrations dc poussièrc 'mortelles', il faudrait
acheter quelqucs boftes dc dassement pour disquettcs 3't/L la piècc où sc trouvctrt les ordinateurs dcwait
êtrc elimatisée Êt lrcrûaDeneÊ, en particulier F)ur éviter la poussièrs mais aussi la cbalcur ct I'humidité.

. Une bonnc partic dcs problèmes cst sans doute tiée aux déplaccmcnts des matérie\ qui s'accompagncnt
de branchements/débranchcments précipités et à des 6anslnrts pcu attentionnés. L'idéat scrait quc les
matériels restent da"s un cndroit fixe, et que ae soient les utilisateurs qui sc déplaccnt (surtout pour les
imprimantes). Un nettoyage régulier dcs lcctcurs de disquettes doit etre fait (kit de nettolagc cxistant mais
peu utilisé).

Au niræau dcs logicicls, un ccrtain nombrc dc prqgrammes ne fonctionnaient phs sur le MTP 32, suite à unc
erreur de manipulation a),ant entraîné I'effacement d'un gfand nombre dc fichiers, qui n'ont pas tons été réinstallés
correctement ensuite.In disque dur a été rétabli dans son état d'origine au cours dc la mission (il cxistc des
disqucttes de saurregarde) ct lcs logiciels réinstallés. k connexion par câblc série et Pcmaster/Pcslave est à nouveau
pæsible entrc les dcux machines. Framework poura être réinstallé (toujours arrec lc logiciel Reinstall de façon à
garder lc program-c original utilisablc cn cas dc nouveau problème) si il y a des utilisateus. Les progrîmmes
utilitaires très puissants tels que Norton ou PCTools dewaient peut-êtrc êtrc retirés des disques durs de façon à
éviter que des utilisateurs non avertis "nettoient" accidentellement ces disqucs (les commandes de formatage du DOS
ont déjà été protégées contrc une utilisation su disque dut). Ces prograrnmes ne sont en fait utilisés quc pour
effcctuer des commandes telles que 'Cop/ ou'Del'sans utiliser le DOS, en général mal connu des utilisateurs ;
1rn rninimum d'apprcntissagc du DOS est nécessaire (la bibliothèque du Projct est bien fournic cn manuch en tous
Bem6), ou alors il faut utiliscr des programrnes moins dangcrerx commc Xtree. Iæ logiciet lVP 5.1 a été installé
sur les 2 ordinateurs au cours de la mission en remplacement de WP 5.0

Iæ stock de fournitures informatiques n'a pas été régulièrement renouvelé, il faut acheter d'urgence du papier
listing (80 colonnes D', etl3i2 colonaes 12" ou à défaut 11'), mais aussi prévoir de rachcter alisez vite des disquettes
(Haute Densité HD 2 MB) et des nrbans d'imprimante pour LCt 800 et 1050 (24 aigui[es).

r-''achat d'un ordinatcur supplémentùe, préw depuis près de deux ans, doit être imsrativement relancé, nr
la demande des utilisaterus et l'âge et l'état actuel des matériels existants. Cct ordinateur de 40 Mo sur le disquc
dur ct 2 ou 3 Mo de mémoire viræ dewa être équipé d'une imprimantc, Epson laser de préférence ou à défaut
Epson t)€ 850/1050. Il dewa être installé dans uae piècc spéciale, cli-atiséc.

I

Il y a une forte dcmande de formation ou de perfectionnemcnt sur divers logicicls dc la part de différcnts
agents du ProjeÇ et particulièrement sur LISA. Cette formation dewait de préfércncc être assuée sur placc cn
faisant venir une mission plutôt qu'en envoyant les gens à I'extérieur w la nature dcs bcsoins (perfectionncment sru
lcs logiciels ct application au traitemcnt des donnécs du Projet).


