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r. cÉuÉnamns

7.7 Introduction :

L'acquisition dtrne formation de qualité dans une ecole à vocation rurale passe necessairsment par une

liaison de la theorie à la pratique. Ainsr, la direction de I'Institut Polytechnique Rurale de Katibougoq

consciente de cette realité, organise chaque annee des stages de vacances de 30 à 45 jours pour les classes

de premiàe et detrxième annee.

C'est dans ce cadre que nous avions zu à effectuer notre stage de racances à ltlRDOC Projet RETAIL -

Office du Niger, fruit de la cooperation franco-malienne. Ce projet intervient dans le cadre de

reamenagement des te,rres iniguees de I'Office du Niger.

7.2 . Milieu Physîque :

1.2.1 Position géographique :

Iæ cercle de Niono frit partie de la region de Sqgou €t est situé errtne le 13 ème et lS ème degré lditude

Nord et le 12 ème et 14 ème degre longinrde Otrest. Il est limité au Nord par la rÉprblique Islanriçe de

lvfauritanie, au Sud par les cercles de Segou a hdacina, à lEst par les cercles de Teninkor et },liafinrké, à

I'Oues par les cercles de Nara et Banamba Araec une zuperficie de 23.400lfirf, le cercle de Niono est

entiàement situé dans la zone satrélienne en Républiçe du Mali.

I.2.1.7 I*s sols :

l,es sols sont pauwes en matiere organique et en éléments minérau( directement assimilable par les plantes

(phosphore en paniculier mais aussi en zinc). I^es caracteristique ptrysico-chimique sont cependant assez

variable. Il a été adopté une classification vernaculaire des sols de I'Office du Niger (Projet B. Eau) çri se

présente conrme snrite :

a- l* seno : formation dunaire sablzuse, par apprécier pour la riziculturg

b- I-€ danga : sablo-limoneux, batrant en saison des pluies et dure en saison seche.

c- Danga blé : sol ocrg rouge plus ou moins fonce, limono-argilara generalement friable en srrface sauf

dans les zone fortement érodées où il peu être couvert de gravillon : ferruginenlq tes pauwe en matiere

organique, ne pflt donner de bon résultat qu'apres amendement.
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d- Danga fing : sol beige noirâtrg analogue au dang4 mais plus riche en matiàes organiques. C'est un

excellent sol pour la riziculture.

e- Mourui : sol nor, très riche en argile noire gonflante (mont morillonite) à stnrcture friable en srfrce,

contenant de nombreux modules calcaires et largement crenasses.

Ê Dian : sol brun argilo-limonarx, très compact présentant frequemment des fentes de retraitg sols

marecagarx donnant de bons résr.rltats en riziere.

g- Dian-Perrt : sol dian tes argilarx largement oewsse ;

h- Boi : sol gris ardoise, limoneux compact pouvant être crorasse, fond de mare psardo-gley.un pan plus

acide 5,8 à 6,3 relativement compact.

i- Boi-frng : sol nolr, limonanr-argilara genéralement friable en srrfrce, riche en humuq non crsvassé.

1.2.1.2 Aimar :

Il est de tlpe soudano-satrélien et se caract€rise par la frrblesse rdative des précipitations( 460 rnny'an en

moyenne pour une waporation BAC de 3.000 mdan) et une inqularité irter-annuelle marquée. Comme

dans la plupart des Égions sahéliennes, trois saisons se srccèdefit, définies par la plwiométrie et les

temperatures : lhivernage va de mi-Iuin à Octobre, la saison seche froide 'ra de Novembre à Février avec

des temperature minima pouvant atteindre 10" et des ma,xima ne dépassant pas 30"; la saison sèche chaude

de mi-Fânier à mi-Juin durant laquelle sont enregistrées les températures les plus élevées (plus de 40"

pour la moyenne des manima en ldai).

D€ux vents principam alternent dans la region :

En saison sechg lharmattan (alize continental) tres sec et chaud venant de I'anticyclone saharien souffie

du Nord vers lEst de Decerrbre à Awil,

En saison des pluies, la mousson (alize maritime A,ustrat) chaude et humidg iszue de l'anticyclone de

Sainte-Hélène, soufle du Sud vers I'Ouest de tdai en Septenrbre.

I.2.7.3 Faane et Flore :

Comme dans totrtes les zones salréliennes on r€ncontre de petits gibiers tels que : la biche, fantilope, le

lierne, le singe etc... Iæs oisearur rencontres sont les penoquets, le faucorU la perdria la pintadg le læ?on

et beaucoup de (quéleanuélén er eupleaes).
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La znnepresente une flore arùoree et artustive avec imermitt€nce d'anoste,ppe herbacee. L€s arbres y sont

genéralement tres espaces. La vegétation est composee principalement d'e,p'rneu< rabougris. On y

rencontre au Nord : I'acaci4 le balanite, des especes produisant de la gomme.

1.2.1.4 Relief :

La principale caracteristique de cette zone deltAque occupee par I'Office du Mger est labsence de

deniveles importantes. I-e relid est constitué par une plaine qui a facilité I'aménagement du delta mort

zuite à Une maîtise des eaux dïnigation.

1.2.7.5 Hydtpsraphie :

Llrrigation est aszuree par le flzuve Mger dont le debit est de 15.00 mt par seconde. Iæs earnc du

Niger sont retenues par le barrage de lvlarkala qui élwe le niveau de 5 m. Ces earn( sont ainsi dirigées srr

les tenes de I'Office du Niger par ffirtermediaire d\m canal adducterr long de I km raccordant le Nigsr

au( ùruag,es du Poirt A

Du Point A partent :

I-e canal du lvlacina alimentant le frla de Boky-weré p€rmettant lTnigation de la z$B du lvlacina ;

Iæ canal Coste-ONGOIBA pour alimenter la zone zucriàe (Siribala" Dougabougou) ;

IÆ canal du Sahel çi se jette dans le fala de Molodo. De là partent des canaur dismibuters alirneiltart

les zones de Molodo, NDébougou et l.{iono (canal Grtibb€r), la zone de Kouroumari.

Sur le canal Griibber est branché le distnbutan RETAIL qui dessert des casiers du RETAIL €n se

ramifiant en tertiaires et quaternaires.

1.2.2 Milieu humain :

A cause de son potentiel hydraulique permettant lTrrigation de plusieurs milietur dhectares, la zone de

I'Office du Nger constihre un grand centre urbain où I'on rencontre une population h*erogene.

1.2.2.7 Démographie:

Avec une superficie de 23.4}0lcn2, le cercle de Niono compte 122.768 habitants soit une densité de 5

habitants/km2 (recensement administratif et fiscal du 02 tvlai 1986) repartis entre 277 vrllagæ.
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1.222 C-onpasittion ahniqae :

Ia populaion de Niono est oonposee de Barrbsra (34 %o) Mnianlca (s2yùpe.û(6 zù Bozo, I\raure

((2 7o) Sankolé (2yùDogoa Somlu[ Mosi (déportés du Burkina Faso). Une vie serni-nomade est

merÉe par les élwars.

1.2.23 Mouvenen* migraoircs :

Ia rnaîtrise de l'eau séorisant la production agricole a provoqué le transfut de bearcoup de frnrilles

touchées par la sechoesse dans la zone.

Immigration : depuis la gpnde sécheresse dans les Pays du Sahd (1973) les populaions tr Nord

du Mali afluent vers les zones de t'Office du Niger du Êit des pot€ûtialités irnportames en

lglarhrc életagp et p&he.

. Certains étcvars & som drhlaofo arrcc lar cheptd darfts dém'nisrp soni i6qits at oolooat.

Iæs fonc{ionnaim en retraiæ denrandeun de tefi€s les jcilnes diiplônrés argmemem claque amê à
lOfrceùNiger.

- Emigntion : avtnt le téamâtâgemeût d€s tenes de lOfroe du Ng6, les jarneg apres les tranax dc

saison (hivermge) affiuaiert \r€rs les grudes viles à la recherche darploi

Acardlenrert le tam d'émigrans à considâabtenrert clnrrc avec le rÉarnâragenern car les jornes se

trollwt occuph padan les 12 mois de I'arrrÉe Oar la rizi@lture de saisoq de cofire saison €t le

rtarddrage).

1.221 Læcoatunæ:

Chaque ethnie a ses coutunr€xi propres. Après la recolte e la commercialisation des produitq les

poFlations organisent les ftes counmières tdles çe les mariagesi les ciraoncision et les cerémonies

pour les gern initiés ur T.Igna', (vittryes llfinAanlca).
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Iæs structures traditionnelles varient selon les ethnies et les traditions. Ainsi c€rtains pnatiquent la religion

muzulmang d'autres le christianisme ou I'animisme.

Tableau de la repartition de la population dans le cercle de Mono

Arrondissement Hommes Femmes Totau,x

Niono central 34.138 33.771 67.W9

Sokolo 19.871 17.263 37.134

Nampala s.283 3.862 9.t4s

Pogo 4.34 4.236 8.580

Ensemble 63.636 59.t32 122.768

1.2.2.5 Struæuræ politiquæ :

D€euis le démarrage des proceszus démocratiquf, plusiars partis politiques ont rru le jogr : ADEMAT

C.N.I.D, RD.p, U.S.RD.A B.D.I.A RD.t, nil.p, u.F.D.p, p.D.p, u.D.D,prù\p.s.B p.u.D.p,

M'I'RI.A5 M.P.& P.ARE.N.A5 M.P.RD, P.E.I. A llssu des élections prehenùe$ b candidat de

f.aD.E.M.a a brigué le zuftage de la magistrature zuprême err 1997. h*"' J'^tJoflt

Un decret en Conseil des lvfinistres (courant Awil 1992) a decidé d'eriger la ville de Mono en Commune.

IÆs élections municipales et lqgislatives sont prernres ultérieurement.

I. 2. 2.6 Structuræ admïnistrulivæ :

Situé à I l0 km de Segoq le cercle de Niono comprend 4 Arrondissem€nts (l'Arrondissemeut cenrtral de

Mono, les Arrondissements de Pogo, sokolo, et Nampala) €t 127 villages.

Au sein des vill4geg se trouvg un conseil de viltage dont les membres sont élus en assernblee generale des

habitants. I-e chef de village se trouve à la tête du conseil. Il est nommé par I'autorité competente zur

proposition des membres du conseil



Arrondissem€,nt Nombre

Mllages Sectzur de développement

Arrondissement central l3 13

Sokolo 67 t2

Nampala 23 3

Pogo ?4 5

Total 127 33

7,2.2.7 Structuræ coop&divæ :

Des Tons et associations vi[ageoises existem depuis 1986 avec le tranfert des compétences de l'Office du

Niger aru( paysans.

A patir de 1991 certains paysans et paysannes se sont rer,uris en Groupement dlntérêt Economiçe

(G.r.E).

Acttrellenrent on assiste à la creation des caisses commmautaires d'épargne et de credit au niveau des

villages et des quartiers.

7.3 Activités économiques :

L'Office du Niger etant une zone de grurde irrigatioq les principales activites economiques des population

de cette zone se résument en :

- Riziculturg

- lvlaraîch4ge et aôoriculture finritière,

- Elevage,

- Pêche zur le long des canaux,

- Commercialisation des produits rizicoles, du maraîchagg de l'élwagg de la pêche et du cotrunerce,

et du transport routier.



Arr point de we importance, le maraîchage tend à se dwelopper.

Importance numérique du cheptel dans le cercle (monographie en 1994)

Arrondissements Bovins OvinVCaprins F4uins Asins

Niono central 32.832 22.408 t24 3.666

Nampala 22.712 27.315 97 1.285

Pogo 4/.534 18. n9 æ 480

Sokolo 8.840 9.285 45 r.6l I

Ensernble 68.918 77.127 330 7.M2
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Marches hebdomadaires et leur importance.

Source :Monographie de la circonscriptron adminisrative de Niono lgg4.

l0

I
I

Anondissements Villes ou Villases Jours de foire Importances
Niono Central Niono

Siengo
Siribala
Diaky-Wéré
(86) Bolibana

Dimanches
Jzudi
Mercredi
hndi
Mardi

Très important
Très important
Important
Important
Pzu itttportant

Sokolo (KOl) Bananrba
Dogofry
Kourouma
Sokolo
Diabalv

Mardi
Ivfardi
Mercredi
I,rrrdi
Samedi

Tres important
Important
Importance-temporaire
Important
Irnportant

Nampala Nampala L.ndi Peu important
Pogo

Routes Réseau Distance
ûnn)

I-ocalit€s desservies Etât

Nationales Niono-Bamako
Niono - Tonbouctou
Niono - t\dacina

Nono - Nampala
Niono - Sokolo
Niono - Dogofry
Niono - NDebougou
Niono - Siribala
Niono - Fassala (R.I.M)

34Q
605
161

180
65

80
l5
35
2ro

.'Niono-Sfuou-Bamako
i\iono - Nampala -Lêré- Tombouctou
Niono-PointA-ildacinà
Niono-Dogofry-Nampala
Niono - hlDéàougou - Diabaly - Sokolo
Niono - T.{D$ougou - Diabaly Dogofry
Niono - I$ébougou
Niono - Siribala
Niono - Nampala - Fassala

bon
nraurûars

bon
maurais
marryais
mauvais
maurais
bon
mauvais

Réeionales
Locales Mono-Tombouctou

Niono-Nara(2em R)
Niono-Bananrba
Niono-Dioura
Niono-Dioura
Niono-I\[acina
Niono-Kolongotomo
Niono-Tenenkou
Niono-Monimpe
Mono Pogo
Niono-Molodo

555
245
270
185

145

t20

l3s
60
60
7

Niono-Diotrra-I-eré-Tombouctou
Niono-Sokolo-Nara
Niono-Molodo-B anarnba
Niono-lvlalinrana-Dioura
Niono-NTilla-Doura
Niono-Kolongotomo-Macina
Niono-Kolongotomo
Niono-Tenenkou
Niono- Monimpe
Niono-Pogo
Mono-Molodo

Mauvais
Mauvais
ldauvais
Mauvais
tvlauvais
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Mauvais
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2, APERÇU STIR LE SERVICE TECHNIQTIE

2.1 Présentation Offræ du Niger

L'O.N est le plus ancien périmètre irrigué d'Afrique de I'Ouest situé approximativement au centre du

Mali (cf carte l)
Dès 1937, les grandes aménagements hydro-agricoles ont été réalisés à I'ON pour valoriser le

potentiel d'inigation identifiée dans le delta mort du Niger au Mali.L'objectif initial était d'irriguer

1.000.000 d'ha pour produire du coton pour I'a approvisionnement de I'industrie textile française et

du riz destiné à la consommation du Mali et des territoires voisins. Cet objectif na jamais eté atteint

et les superficies actuellement reaménagées ne dépassent pas 50.000 ha.Le coton a été abandonné en

1970 au profit de la monoculture du riz.

L'irriguation du t1rye gravitaire, repose sur un réseau complexe et hiérarchisé d'iniguation et de

drainage.

En 1984 le gouvernement et I'ON ont decidé de procéder à la réhabilitation des casiers existants et de

donner la priorité à I'intensification de la rizicultue.

2.2 Sinafion anthieure ù l'intenention ùr sqvice :

Avant I'intervention du Projet LJRD/OC RETAIL, I'Office du Niger ûart confrorté à un cdain nombre de

problèrnes tels que :
r

La degpdæion du reseau (hfrasructure hydraulique) ;

La dçgradation des rapports entre I'encadrement et les e4ploitants du fait des conditions coercitifs de

I'agent de lencadrement (police economique etc...), Iarbitraire constaté dans les âdctions transfert et

installation des pa)rsans srr les parcelles

de rendements (de 2 tonneVlra en moins dtrne tonne/ha) ;

Linsécr.rité des colons liée à la nahre du contrat défini dans le decret de gerance ;

L inadequation de la taille des exploitations à la force de travail ;

Ia creation du Projet a permis d'apporter à ctracun de ces problèmes des solutions appropriées.

2.3 Crëation du hojet RETAIL

Dans le cadre du programme de redressement géneral de I'Office du Niger entrçris par le Gouvernement

malien il y a quelques années, le bureau d'etude français SOGREAH a eté chargé de mettre au point en
I
I
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collaboration avec I'Office du Niger un Projet d'intensification de la riziculture baptise 'Projet RETAIL*

afin de raloriser les efforts de réhabilitations des éçripements hydrauliçes.

Financé à l'époque par la Caisse Centrale de Cooperation Economique (C.C.C.E), le Projet RETAIL a \^t

le jour en Féwier 1986.

2.3.1 . Objectifs et domaines d'intervention :

2.3.2 Les objectifs : Les objectifs du Projet étaient les suivants

L'intensification de la riziculture avec notfinment; la réhabilitation à I'optimum technique des parcelles,

la pratique du reprquage la double culture et lbtilisation de fortes doses d engrais ;

La diversification des cultures avec I'introduction des cultures maraîchères, des cultures

fourragèreq des arbres fruitiers et la pratique de la pisciculture

La responsabilisait des paysans (es associations Villageoises se sont rnres confier progressivement

de nombreuses responsabilités : batt4gg credit, approvisionnement, collecte du paddy).

Le réarrangement du casier Retail sur la base de I'optimum technique

Le reajustement des parcelles (l hdT.ff);

Le repiquage conrme technique ctrlturale.

2.3.3 l)omaines drintervention : Le Projet RETAIL URD/OC est rattaché à la zone Office du

Niger de Niono.

LÆ suivi est assrré notamment par un expert du CIRAD-SAR Diftrentes enrdes 4gronomiques,

economiques, pedologues, ont été realisees recemment sur ce Projet.

La réhabilitation de I'ensemble du casier RETAIL conc€rne 4.300 ha. le perimetre est divis€ en trois

tranche:

RETAIL I : (1 .370 ha) Éhabilité en 1987 et à concerner 3 villages (Coloni I<m26,Nango, Sassagodj)

et une partie de Sagnona.

RETAIL tr : (1.430 ha) réhabilité e,n l99l et a porté le reste du N6, N6 bis, N9, et NlO.

RETAIL III : (1.500 ha) travaux dejà financés par la C.F.D (Caisse française de Derreloppement). Iæ

derrarrage est prévis pour le dernier trimestre de I'annee 1995.
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2.5 Appuî instianîonnel : (organîsme definancemcnt, O.NG etc...)

Le projet a derm composantes : le reaménagement * l'appui à la mise en'raleur des terres par les paysans.

Toutes dapr integrées à I'Ofrce du Niger.

Le maître d'ozuwe du reamén4gement est le service des Etudes Générales de tOffice du Mger, il établit

des plans de réhabilitation et de contrôle des travaux avec assistance dlrn bureau d'etudes jouant le rôle

d Ingéniarr conseil (SOGREAII (Société Grenobloises dEtude et d'Applications Hydrauliques).

2.6 Structure de développement

a) Système de production

Crestion de leqpace qgraire

L'Office assure la gérance des terres irriguées. Cette gestion est definie par les clauses du cahier de charges

relatives au déûet de gerance des terres .( tableau cidessous)

Classes Anciens taux

(FCFA/ha)

Nouveaux tau(

(FCFMn)

l. I qrlture de :Classe I

Saison M et :Classe 2

ldaraîchage :Classe 3

40.000

32.000

24.OW

43.000

34.400

25.800

1.2 culture de contre-saison ru et maraîctrage 4.500 4.900

Classe l: zones réhabilitées et nouvellement aménagees;

Classe 2: znnænon réhabilitées et moyennement dégradees;

Classe 3:zones fortement dégradees et hors casiers.

On distingue trois modes de tenure des terres :
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- Ia rége : Ce rnde n'est plus pratiqué. I e$ sffien €t consistait à I'oploitation directe des t€n€s par

I'Office du NUer I'oploitant nb auqrne sécurisaion srr sa parcelle d'oçloitation. Torses l€s

décisions liées au foncier ânanent de l crnarise ;

- Paysannat : lhabitx est derrenu proprieté du paysa[ On oonstate une l€ùe séourisarion du pal,san s5
la parcelle dogloitation Iæs décisions liéæ au foncier sont prises par I'Office du Nrger €t I'Associdion

Villagooise ou Ton Vilagmis.

b) Tedmologie de production vrfuÉale :

bl/ Rizio.rlture : dox tlpes de dzioiltu€ sort prdiqués à fo.N: la dziculture eldeidrc eo partie

dans la zorrc non-réam&tsgée et la rizicultlre itrersirc dans la zone Éandûagée e rnn réarÉoagée eo

partie. Dans la zoræ non rtameregee h producion ù ù eait hsée esscdidleû€ût sr le secris à ta

rclégtu1de:

- RAeax dtriguion c ouvrAes hydrnrliqucs déftcnrox ;

- Àdauais planage dcs parodles dû ù h dforadaion du parcdlaire.

Iæs varft*és conseillées dans ces cooditiom soot $rtor$ lr BII4 la BG 9Ca b Gambhka et le r€od€ûe1tr

es de a5 à4 tomes/ba.

Pd.rr la riziqrlnre futendve on distingue des parodles de simple orltrc (oçloitées uniqu€oêat 6rr

hiv€mage) ct des parcelles de double odnre (oploitéæ dax ôis dans I'année) :uniquérnem dans le casier

Retail..

Ir production du dz dans la zone réanÉnagée est basée sr le rçiquage avec rnafoise totale de I'eau. Les

llati*és aorsdlt5es sont la BG 9O'2 €n cultur€ dtivernAe (Àrai - Déc€mbre), la China et tlabigaqi ar
orlture de colrtlre-srison (F,Étnier - Juin) avec un reodesneirt ro5ur de 5 tornres/ha, mais les trÀ/ap1 de

reclrelche contimrert en vue d'obtenir des vari&es à hÀrt rtrd€nr€it resistantes arx maladies (notanrnrert

à la Panaclue Jarne de Riz qui s'est fortenrert dens la zone duran les trois derniàeg

campagnes).

Tnvrur dc culturre dc rb

r PnÉirigation

Elle est la premièæ opération çi pernre :

tl
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de frire germer les graines, d'adve,ntices qui sont detruits par le premier labotrr. I-es parcelles sont

prêirriguées en fin Janvier pour la culture de contre saison et Avril pour la culture dhivernage.

* Pnéparation du sol

Le labour se fait généralement à la chamre à traction animale (boarfs) suivi dTrn hersage . Notons que la

mise en boue et le planage se font à la main à I'aide de nivelzuses à traction animale ou avec des

motoculteurs.

* Scmis ou repiquage

Dans la zone non-reamen4gee, la plupart des paysans font un s€mis direst à la volee. la quantité de

s€rn€nce utilisee est de 120 à 160 kg/ha. Les s€rnenoes sont payées à la Ferme Semenciàe de la zone.

Dans la zone réamenagée le repiquage se frit en foule dans une lame d'eau de t5 cm au nrurimum. Les

ecartements sont environ de 20 cm x 20 cm. les janes plants sont arracftés de la pfuinière marurdlenrent à

Iâge de 20 à 30 jurn (mais pfft allerjusquà 50 jorn pendant la conhe saison froide). le nombre de plants

par poquet est de denc à trois. Notons que ces écartements ne sont pas respestes g&réralement avec

riguern.

* lrigation

Llnigation est assuree par les carrau( quaternaires ou rigoles. Apres lenee ou repiquage un Êible lame

d'eau est recornrnandee. I-e maintien dhne forte lame d'eau dans le champ gêne la re,prise et enrpêche le

tallage des plants. Enfin de tallage la mise en eau définitive est effestuee avec une lame d'eau de l0 à 15

cm.

* Entrctien

- Iffte contre les adventices

Ia lutte contre les adventices se fait par desherbage manuef le maintien de I'eau dans la parcelle est

aussi un moyen de lutte contre les mauvaises herbes ne supportant pas la zubmersion.; le repiquage

permet arx plantes de prendre de lavance sr.r les adventices (environ un mois).. LÆ principales

adventices sont : Echirdffi coloru, Rhyrrclrcryoru cornianlata (Kouamourou en Barnbara).

- La fertilisation :

Elle est generalement constituee par un apport d'engrais aznté et phosphaté. les doses recommandées

par I'Office du Niger sont les zuivantes :
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tm qpport de 100 kgslha de pboapbaæ d'anrnroniaque cornne engrais de food,

un apport de 150 à 300 kgs/ha dÙrée eû dq[ frao'tions : uræ pranière au tallage et unc smnde à la

montaison.

le $lfrte de zinc est apporæ pour conige des car€nces en ziDc à la dose de,f0 à 50 kgl/ha.

Notons çe peu de paysans apport à lar clnmp de la frmure orgurique (insfisance de fumier).

- Protoction phtosonitaire :

Dans le cadre de la collaboration entre IU.RD./O.C et la cdlule défense des orlnres de lI.E.& un

stivi pttytosanitale s'eûectre cbaque année.Il pennet de rignaler, ar mormt opporùr4 I'apporition rte

mragars a /ou de rneledies.

* Récolûe - Brttrgc

Elle oonsige ar dlaûge ô la tise €û en geôicrs. Iæ bdage se ûit par les bû€ûscs

VOTH(

Iæ ramage e$ etrecfiré par les fanmes équip*s de calebassês

Iæs tais de bdtage sont collectés par I'AV en nmue et oonstib€nt tme souroe de rweiu pour un village .

Les ûab de bdhgp soot €stfur& à l/I0àrrc de la proûrction .Quart à la rÉnrnércion ûr nonrge, dle est

d'environ I sac/ha

le transport est assure par les c,harreûes

* Décorticagc

Avec la libéralisation de la conrrrercialisdion du riz en 1985, on r alxisté au dérdopperrenÉ du

décortiquage des rizeries de l0.N (rizeries de Molodo,de NDébegorl" Kolongq €t Dogofi.y).C€s

demiàæ sont à l'éude pour une ârurnrdle prirratisation pour raison de frible rentabilité .

* Uûlbrtion

Le riz oonstitue la base de l'alinentation des colons comme de tqrte la poprtaion de Niono. Mais rme

çantite iryortante de la proûrction est commercialise car la riziodnre es la prin<ipale ressource de

reveru morÉafu€ des oploitants.
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bZ Culturæ maraîchères

Pzu recoruue au paravant comme activité productivg un accent a eté mis zur le maraîchage ces dernières

années, par I'attribution des terres eryloitables arD( paysans. Certaines terres rizicoles furent reconverties

en potagers en accord avec I'Office du Mger. Depuis 1992 plusieurs études et @ ont eté

conduits pour acccompagn€r les dweloppement de cette zone.

I-e maraîchage coûrmence des la fin de lhivernage. Iæs cultures pratiquées : I'echalote 6f/o la tomate

lff/o,l'oignoq l'atl 4yo,le pimen! la laitug I'auberging le manioc, la patate douce gombo et manioc 3%

etc...

Quelque soit la qpec'ulatioq la technique de production reste à peu pres la même :

-préparation de la pepiniere

- preparation des planches de proôrctio4

-mise en place desjzunes plailtsr

-arosage rqgulier $ournalier chez c€rtains - laitue, echalote 3 à4 fois par senraine chæ, d'autres - tomate

pimen|

-apport de la fumure organique -bouse des boetrfs sechée et gtumes de riz.

Uechalote et la tomate ( \arieté Rorna zurtout ) sont les plus cultivées et represente,lrt respectiveme,lrt 680/o

et l0 % des srrfaces.

tdais genéralement le choix des speculatiorn porte s.rr les raisons zuivantes :

- production et rentabilité economique de la culture,

- possibilité de consenration des produits recoltes,

- maîrtrise des techniques de culture de certaines spéculations,

- la disponibilité de la main d'oeurne.

2.6.1.1 Impacts du sqyice technique ùnns la rpne

LTmpact positif du projet Retail s.r la vie des paysans n'est plus à dernontrer. Le Projet s'est interesse à

toutes les composantes d'amélioration de la production.
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ao) I'agmentation de la production et de la prodrctivit"i:

. am&rageûrent ù r6eau et des parcdles

.desenclarvement des viltages (Êcilité de commercialisdion des poduit$

.identiûcation de vari&é de riz à bart potertiel de rcndqnern

.irtroducrion de rnrveal< itinâaires tectmiçres adaptés

amdioruion de la sitlæion d'équipernert des paysans (op&ation boarfs de labour)

.urdio,rdion de la culhrc des plartes hortiooles (sernences arnÉlioréest nouvdles rariétê norveau<

paquets tecfmobgiques de conservuion transformation ..)

b) une neuillarre orgatrisdion des pûysans:

I"cs oons€ib dapt& od eé fornis ax AVÆ.V pour uF nadlone nafoisê d€s neecidions svec

diflËæms partenairæ (msindons fmncières €t opérûalrs économiqu€s)

Ia crécion dbn comité pdtairc e penmis une rnorillone irégncion des paysans à la gestion fondcrs,

gestion de I'eau a au prise de décisions impotart€s cooo€rnaff l'avenir ôr poysannc.

- trteration Agrioftur€ - Elevrge.

Les produits agricoles serv€d à I'achd ct à I'alimemarion ôr bétail (soa paillc de riz) qui or retour fumit
de la firrnre et des boo$ de hbour à I'agiculhuc.

Dans le cadre dtrne coneotion €nûre le projet et Station ù Sahel des cultres furragàes sod eo

€tçérimerfstions. Cate futrfuration pr,és€nte adortrdhui conrne prohlàne majare la dfuradaion des

nfo€atD( liê à l'cfr€ctif devrt des aninaDr

Certains dommages ont été constatés ça et lÀ ae sont:

pour les prysans-elcva:rg les dommages portent dans 70lo des cas sr le rtseau et dans 30lo des cas $r
les culrures

Les berg€rq les doîxnages portett dans 60lo des cas sr le resea"r a dans 40lo des cas sr les oilqrr€s.

Des propositions de sohrtions allun de la réduction des effectiÊ à la restriction ôr casier ax sanls

anintaD( du viilage en passart par le rnaintien des urinrax hors du casier a le *ockage de la paille ont &é
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faites. Limportance que chaque élément du système (ago-pastoral) accorde à gne solution est fonction de

I'interêt quï y gagrrenait dans son application

- Stnrcture d'auto-promotion villageoise : (fonction d'approvisionnement de crâCit, de

commercialisation)

I-es structures d'auto-promotion villageoises sont les Associations Villageoises et les Tons Vllageois.

. L'associationvillageoise (AV) est un ensemble dindividus organises travaillant dans le but de satisfaire

les besoins socioéconomiques des exploitants du villages ;

- les Torn villageois corespondelrt à un niveau plus élwé de I'Association Viflageoise (presence statut

juridique).

Pour la mise en place de ces organisations viflageoiseq plusiars criteres ont &é pris en compte :

. L'ent€nte effie toutes les couches de la population ôr viflage,

. L'adhesion libre des menrbres,

. La constnrction des centres d'alphabetisation

Beaucoup d'avantage decoule de la bonne marche de ces associatioræ à savoir :

. Avantage moral : les paysans se sentent responsables de larr avenir,

. Avantages économiques : la gestion des credits agricoles et l'approvisionnement en intrants sont

ass.res par I'Association Villageoise qui benéficie dïrn certain pourcentage lui perm*tant d'alimenter

sa caisse,

. Avantages sociaux : une bonne organisation de I'association permet :

a.Lacreation de pharmacie et de dépôt villageoiq

b- L'entreaide et la solidarité aux familles démunies,

c. IÆ actiorn sociales en direction des femmes qui doivent pleinement participer au

developpement.
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2.6.1.2 Résultats obtemres pendnnt les trois dernières années : (prévision et réalisation dc

proùrction)

Tableau Evolution des rendenrcnts sondage O.N 9l-97 source : S/E O.N (en tonnes I tn,)

X'pa8nes\-.
Zones \

9t-92 92-93 93-94 94-95 95-96 9G97

non reaménagées 3.80 4.25 4.t2 4.70 4.41 s.00

reamenagées 4.05 5.81 6.83 8.21 7.to 6.80

Dégâe causés par la viruse

Importance des dqgâts causes par la virose de92 à 95

Dégâts (ha) Nombre d'erploitation

rwz - t993 3 25

t993 - t994 l0 t6

1994 - 1995 t97 265

2.6.7.3 Contraintæ

Quelques contraintes erdstent tant au niveau de I'encadrement que des paysans :

- Mveau e,lrcadrement :

. Insrffisance d'Agents Techniques pour I'encadrement des paysans,

. Insr.rffisance de formation de certains agents.

- Niveau paysans :

. Dégradation du réseau (dans les zones non-reamén4gees),



. h.rllulation des rats et des oiseaux,

. Coût élwé des intrants (semences améliorées, engraiq pesticides)

. Manque de veritables structures de commercialisation et de transformatiorl accentué par l'absence

dbn encadrement s@alise, entrave la promotion du maraîchage. La rigidité des stnrctures

traditionnelles pose des difficultes pour I'alphabetisation et I'encadrem€nt des femmes.

Aussi, il faut noter le problème cnrcial de salinité des sols entravant la reprise des plants et le problème de

remontee de la nappe d'eau en hivernage zurtout.

2.6.2 . Perspectives d'avenir :

L'O.N, outre la consolidation de ses rapports avec les anciens partenaires continue à chercher de

nouveau( bailleurs de fonds. On peut citer en perspective:

-la négociation pour le financement de amenagement des hors casiers du casier Retail dont l'étude est

€,!r cours par IU.RD./O.C,

-le projet Siengo sur un financement de la R.F.A (K.F.}V) couwe une superficie de 7800 ha dont

2300 ha en premiere phase et 5500 ha pour la seconde,

Je projet Macina (financement F.E.D) prânr pour le reamenagément de 3000 ha repartis en deux

tranches de 1500 ha chacune,

Je Japon doit aménager 3000 ha dans le Kala Supérieur,

-certains bailleurs semblent égalément intéressés par le reamenagânent de la zone de Molodo.

I
I
I
I
I
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3. PARTTCIPATION ATIX ACTIVTTÉS

Les activités que nous avions menées s'inscrivent dans le cadre d'une étude sur la complémentation

des animaux de trait (boeufs de labour) au niveau des exploitations agricoles de l'Office du Niger.

Cette étude a éte initiee par le projet URD/OC et les enquêtes menées paf, nous stagiaires de

vacanoes(Laya KÆ{SALE : 2ème annee IA et Bakary KONE: lère année lA) en collaboration avec

deux techniciens du projet.

3.1 Objectif de l'étude

Pendant les trois mois precédents de la campagne agricole (Awil à Mai) les boeufs de labour perdent

en effet 15 à AV/o de leur poids vi{, alors qu'ils sont sollicités dès les premières pluies pour les

travaux agricoles au moment où les disponibilités fourragères des parcours sont faibles (source.

COULIBALY, D:3àne comité de suivi technique U.RD.lO.C 1997.

Il s'agissait de faire un état des lieux de la complémentation des bovins de trait (boeufs de labour) par

les paysans de I'O.N.

3.2 Méthodologie de travail.

Le travail s'est déroulé en trois temps.

ler temps: choix de l'echantillon de travail (au bureau)

2ème temps : collecte des donnees (dans les villages)

3ème temps: dépouillement, analyse des donnees et rédastion.(au bureau)

3.3 Choix de l'échantillon

L'enquête a porté sur 90 exploitations reparties entre trois zones de productions (Niono, Molodo, et

NDébougou) soient 30 exploitations par zone. Au niveau de chaque zone 3 villages etaient

concernés il s'4git de:

* Zone de Niono : Mourdian Kml7, Tigabougou N5, Ténégué Nl0
* Zone de Molodo : Molodo l, Quinzambougou et Touba.

+ Zone de NDébougou : Siengo, NDz et Hèrèmakono.

Les exploitations à enquêter se repartissent en trois grandes classes selon les éléments de structure

(surface agricole et equipement).

I
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* Classe A : grandes exploitations.

Surface rizicole supérieure à 8 ha.

Nombre d'attelage supérieur ou égal à 3 (un attelage : une charnre * une paire de boeufs).

* Classe B: exploitations moyennes.

Surface rizicole comprise entre 3 et I ha.

Nombre d'attelage = 2.

* Classe C : petites exploitations:

Surface rizicole inferieure à 3 ha.

Nombre d'attelage = moins de 2.

NB: Le choix des exploitations a eté fait avec l'appui des agents du service Suivi-Evaluation des

différentes zones. I-es fiches de recensement démographique et du cheptel nous ont permis de faire

les choix.

3.4 Collecte des donn&s :

A partir des fiches d'enquête, il s'agissait de receuillir par entretien le mærimum d'informations sur la

supplémentation des boeufs de labour dans les exploitations.

Les informations recueillies étaient relatives à I'inventaire des diftrents tlpes d'aliments des quantités

stockées, les périodes de stockage, les périodes de complémentation, la frequence et les quantités

apportées.

3.5 Dépouillement - analyse des données

Les fiches d'enquête dûment remplies ont été manuellement traitées. Les données issues de cÆ

traitement ont été analysées (voir résultat ci-après).

3.6 Moyens utilisés.

Pour mener à bien ce travail, un certain nombre d'outils ont été utilisés il s'agit de :

des fiches d'enquête pour la collecte des donnees.

un véhicule Toyota (double cabine) pour le transport des enquêteurs sur les diftrents lieux.
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des papiers et des ecritoires (bics et crayons).

un ordinateur pour la frappe du rapport. Word 6.0 a eté utilisé comme logiciel de traitement.

3.7 Résultafs oôfe nus .

3.7.1 Structures des exploitations:

A - grande exploitation.. B - moyenne exploitation. C - petite exploitation

Tableau f nombre moyen de boeufs de labour par classe d'exploitation

Zones A B c

Niono I1.5 4.7 1.6 5.9

Molodo t0.s 4.6 1.8 5.6

NDébougou t2.5 5.1 2.0 6.5

Moyenne générale I 1.6 4.9 1.7
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Tableau 2 nombre moyen de chamues par clrsse d'exploitation

Tableau 3 surface moyenne de riz par classe d'exploitation (ha)

Zone A B c

Niono I 1.9 6.1 2.5 6.8

Molodo r0.2 6.5 2.5 6.4

NDébougou 14.0 8.7 4.1 8.9

Moyenne générale t2.5 7.2 2.9

A titre indicatif ces diftrents tableaux nous donnent une idée du niveau d'équipement par rapport

aux surfaces cultivées. On voit qu'il n y a pas de variabilité entre les diftrentes zones étudiees par

rapport aux divers éléments constituant la structure (foncier, attelage)

L'importance des boeufs de labour est fonstion de la surface cultivee.

3.7.2 les types d'aliments (compléments alimentaires ).

Les boeufs de labour après le pâturage reçoivent:

la paille de riz : c'est I'ensemble des tiges et feuilles de riz obtenues à la suite du battage.

Zone A B C

Niono 4.5 2.5 1.0 2.6

Molodo 4.2 2.3 0.8 2.4

NDébougou 4.5 2.3 1.3 2.7

Moyenne générale 4.4 2.3 1.0
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le son de riz : cela représente les résidus de la mouture provenant de I'enveloppe des grains à la

suite du decorticage. Selon les tlpes de decortiqueuses, il se diftrencie ou se confond à la farine.

La mélasse : c'est une matière sirupeuse obtenue après le raffinage du sucre(canne).On I'obtient à

partir de la sucrerie de Séribala ou de Dougabougou située à 30-40 km du périmetre rizicole de

I'O.N. Ce produit s'utilise en le mélangeant soit à la paille de ru soit au son.

Le tourteau: c'est le résidu des graines de coton.

les résidus maraîchage : il s'agt là des résidus obtenus après recolte de certaines cultures

maraîchères (tige de mai's, fanes d'arachide ou de niébé, tige de patate douce etc...)

Tableau :valeurs alimentaires de certaines éléments:

source Mémento Intégration Agriculture-Elwage C.M.D. T ( I 9s6)

f- 
par kg de matiere seche 

-1
Nature de I'aliment %MS %MG UF MAD en g Peng Caeng

tourteau de coton 80.6 3.7 0.4 2.4 6.8 1.8

paille de iz 93.0 0.0 0.5 15.0 1.5 2.5

fanes de niébé 94.0 0.0 o.7 55.0 1.8 9.5

MS : matière seche ; MG: matière grasse ;UF: unité fourragère ; IvIAD : matière aeotee digestible p :

phosphore; Ca :calcium

N.B . Les aliments ont été analysés secs ,ce qui explique le taux élevé de matière seche.

3.7.3 L'utilisation des différents aliments par les paysans

Les diftrents aliments identifiés sont utilisés à des degrés divers par les paysans (beaucoup, peu, ou

pas )
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Il ressort que la paille le son de riz et le sel constituent la base de l'alimentation !00o/o des paysans

intenogés utilisent le son et glYo la paille, 89yo le sel .La mélasse est très peu utilisee 4Yo des

paysans et les autres aliments tourteau et résidus de maraîchage sont moyennement utilisés

respectivement 2S% et 37oÂ .

Beaucoup de paysans font un apport combiné de diftrents aliments (paille * son + sel)

3.7.4 Les modes d'acquisition des aliments

Certains aliments utilisés par les paysans sont autoproduits (paille et son de riz). Les pailles sont

directement ramasses dans les parcelles contiguës aux villages. Elles sont disponible pendant toute la

période de battage.

Avec la liberalisation de la filiere fu le son est produit par les petites decortiqueuses au niveau du

village où même de la famille. Chaque paysan peut a cet effet garder, le son de toute sa production

de r7r,. Le sel et le tourteau sont vendus au nrarché local et la mélasse au niveau des usines (Seribara

et Dougabougou). Les résidus maraîchage proviennent des parcelles maraîcheres generales cultivés

en contre saison (urtoproduction) ou sont souvent payes au village (fanes d'arachide et de niébé).

3.7.5 Le stockage

Tableau II La quantité moyenne de certains aliments stockés pour une tête et selon les diftrents

tlpes d'exploitations

zone qpes

d'exploit

ations

effec

tifs

quantité

de paille

(chttes)

effect

ifs

quantité

de son

(en sac )

effecti

fs

quantité de

tourteau

(en sac)

effesti

fs

quantité

de

mélasse

(en litres)

Niono

A 4 3.5 8 t7 .2 I 2.1 2 18.7

B I 3. t0 lt.4 0 0 0 0

C 7 12.6 l0 27.7 0 0 0 0

moyenn

e

générale

4.7 t6.6 2.1 18.7
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zone tlpes

d'exploit

ation

effec

tifs

quantité

de paille

(en

chttes)

effect

ifs

quantité

de son

(en sac)

effecti

fs

quantité de

tourteau

(en sac)

effecti

fs

quantité

de

mélasse

(en litres)

Molodo

A 4 5 4 16. l I 0.2 0 0

B t4 5.1 t7 12.4 5 2.2 I t7.5

C 6 6.3 6 9.1 0 0 0 0

moyenn

e

générale

5.2 13.3 1.6 t7 .5

zone tWes

d'exploit

ations

effec

tifs

quantité

de paille

(en

chttes)

effect

ifs

quantité

de son

(en sac)

effecti

fs

quantité de

tourteau

(en sac)

effecti

fs

quantité

de

mélasse

NDébo

ugou

A 7 2.2 7 t6.4 4 2. 0 0

B l6 3.9 t7 t9 5 2.4 0 0

C 5 5.6 6 15.8 0 0 0 0

moyenn

e

générale

3.1 t7.6 2.2 0

Pour I'ensemble des donnees des trois tableaux, il ressort que les moyennes générales des diftrents

aliments sont:

nature des

aliments stockés

paille son tourteau mélasse

quantité moyenne

par tête

4.1 chttes 16.l sacs 2 sacs 18.5 litres

*chttes: charettes
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Commcnteirc:

o La paille

Sur un total de 90 orploitatons il ressort que 83 ont eu à stocker la paille soit 92 %.Parmi cell*ci,
la quatification (nombre de charettes) a pu se réaliser sur 85olo .

Le reste 8olo de l'échantillon ne fait pas de stockage à cause du manque de local approprié ou du

moyen de transport .Elles retrouv€Nrt toutes dans la zone de Nono.

Au rçgard du tableau cideszus on voit que la quantité de paille stockée par tête est inversement

proportionnelle à la taille de l'orploitation (plus l'oçloitation est grade moins il y a de charrettes de

paille par tête) au niveau de toutes les zones.

Entre les différcntes zones il n' y a pas de grandes diftrences de quantité .

r Le son:

Toutes les frnrilles de l'écbantillon font un sockage de soa pour la srpplé,nremation .On obticnt une

moyenne genérale de 16 sacs (de 50 kg cm,iron)par tête sur 94 7o dcs payons qui stockem la

quamifcation n'a pu se &ire que chez 6 Vq w @x. civersernt dircct€med dans le 'negaqin (en wac).

NDéborgou reste le plus gnnd utilisatar de son (17 sacs oortre 13 à Molodo et 16 ù Niono).

o Letourteau:

Sails 18 paysans sur 90 soit 20 % utilisent le tourteau au besoin (il ne Èit pas lbbjet dbn long

stockage). Ce tourteau se rencontre dans les grandes oçloitations (type A) de NT)ébougou et

Niono, dans les moyennes exploitations de Molodo et pas du tout dans les petites oçloitations (type

C) de chacune des zones.

r La mélasse :

3 % de l'echamillon enquêté (90 paysans) utilisent la mélasse pour une moyenne de 18,5 lires par

tête. Il ressort du tableau que ce produit n'est pratiquement pas utilisé è NDôougou alors qu'il se

rencontre au diveau des grandes et moyeme oçloitations de Niono et Molodo.

3.7.6 La complémcntetion

La période de conrplenrentation est fonction du tl?e d'alirnent , de sa disponibilité ( quantité

zufrsante ou pas )

Ainsi, la quasi totalité des orploitants apporte la paille de riz depuis la fin des transhumances qui

correspond au démarrage du battage , jusqu'à l'installation des pluies. L'apport du son se fait par 59lo

.des paysans à 3-5 mois avant le dérnarrage et au oours des travaux de préparation du sol.

.Uniquement au cours des travaux Le son est apporté dans 51 7o des cas.

quantité stockée de ce produit est utilisée avant la fin des travaux (abour ,hersage ).
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Le tourteau et la mélasse, compte ténu de leur insuffisance sont utilisés en période de travait quant

au sel il est donné non seulement aux boetrfs de trait mais aussi au reste des bovins d'élevage même

pendant la période de transhumance.

D'autre aliment (sel, mélasse, tourteau) sont direstement utilisés et ne font pas I'objet d'un long

stockage. Ils sont payés au besoin et pendant la période de préparation du sol.

3.7.7 Les facteuru limitants.

Le transport, le manque de ressources financières ,les difficultés de stockage constituent I'essentiel

des problèmes évoqués par les exploitants pour I'acquisition des aliments. La paille, bien que

considéree comme gratuite n'est stockee par 9 %o des paysans du fait du manque de ctrarrette potrr le

transport et de local approprié pour le stock4ge .

le faible taux dhtilisation de la mélasse est lié à la meconnaissance du produit à la distanse et à la

méfiance par rapport à ce produit (possibilité dTntoxication ) .

3.7.7.1 Lafreqaence dc complémcntdion d læ qaantitâ apportéæ.

Les quantités des diftrents tlpes d'aliments apportees par le paysans sont très mal sonnues. Le plus

souvent la distribution se fait en fonction de la disponibilité des produits. Après les hzures de travail

les animaux vont directement à la pâture naturelle et ne reviennent que très tard le soir. A cet effet ils

reçoivent la paille et le son une fois la nuit et une fois très tôt le matin. Le tourteau se donne une à

deux fois par sernaine. Le sel est donné au même moment que le son (mélange ), dépose pour être

léché momentanément.

3.7.7.2 Effas dc l'utilisation dæ compléments

L'effet positif de la zupplémentatation des animatur de trait a été signalé par lcoyo des paysan

interrogés . Il se justifie par :

une augmentation de la force de travail qui se traduit par un prolongement du temps de travail

une rapidité dans les opérations de labour et de hersage (augmentation de zurface travaillee) par

unité de temps

une amélioration de l'état sanitaire des boeufs (diminution de mortalité )

Par rapport à l'âge ou à l'état physique des animaux , il ressort qu'il n'y a aucune relation avec la

complémentation .
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Quelque soit leur état , les animaux sont suppléments de la même manière . Seulement ,par rapport

aux autres bovins d'élevage ,les boeufs de trait profitent mieux .

3.7.8 Gestion des boeufs de labour en fin de carrière .

Suivant I'expérience des paysans ,il existe un certain nombre de critères qui définissent l'âge de

reforme des bovins de trait , il s'agit de :

la chute des dents,

la diminution de la ténacité dans le travail .

Selon l'origine du dressage ;l'âge de reforme se situe entre 10-15 ans ( les boeufs étant dressés à 4-5

ans )

Par contre, la reforrre a lieu entre I à 10 ans d'activités zur I'exploitation, si les boeufs sont achgtés

dresses.

Pour les édentés ,ils sont directement acheminés vers le marché pour leur vente , car il sont

incapables de se nourrir convenablement, les autres peuvent faire I'objet d'embouche pour être

vendus plus tard . .

L'argent iszu de cette vente est complété pour payer un jeune boeuf devant assurer la succession .

3.7.9 Conclusion

Plusieurs études ont montré que la satisfaction des besoins d'entretien des bovins, notammant des

boeufs de labour est quasi impossible sur les parcours en fin de saison seche , compte tenu du

système agro-pastoral lié à la riziculture iniguee de I'ON.(COLJLIBALY D. 1996).

Enfin d'hivernage, les animaux quittent très tôt les zones de transhumance (zone exondée) pour

regagner les casiers rizicoles où ils pâturent les chaumes de riz.

La culture affelee demeure aujourd'hui le principal moyen de préparation de sol (labour, hersage,

nivelage ) ,c'est pourquoi les paysans ont w la necessité de soutenir cette astion par I'apport de

complément d'aliments

C'est ainsi qu'en plus de la paille de ru apportant assez peu d'énergie et très peu d'azote, les paysans

ont compris qu'il faut ajouter d'autres suppléments d'une certaine valzu(tourteau, mélasse...). L'un

des goulots d'étranglement ressorti est le manque de quantification des diftrents aliments apportés.
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4. Conclusion générale suggestion.

Ce rapport est le fmit de 45 jours de stage réalisé au sein du projet URDOC à I'Office du Niger .Au

cours de cette activité de stage nous avons pu découwir le milieu rural, le système d'exploitation

(agriculture-élévage),des difficultés liées à ce système. Nous nous en réjouissons des connaissanc€s

que nous avons acquises dans le choix d'un échantillon dans la collecte des donnees(enquête-

interview), des techniques de dépouillement et d'analyse et dans I'apprentissage de I'informatique.

Par rapport à la complémentation des boeufs de labour, nous suggérons que la recherche déjà

entamee par IURDOC et E S P G R N se pourzuive, afin de poursuiwe des aliments capables de

compléter la ration habituelle surtout en fin de saison seche (test maïs-dolique, test permis).

Par rapport au transport et au stockage de la paille qui posent de nombreux problèmes , des actions

de recherche entreprises pour le bottelage doivent être poursuivies.

Quant à ltrtilisation de la mélasse des efforts restent à faire pour mietrx informer l'éleveur de son

interêt technique.

fuissi pour le son, les bonnes doses dlrtilisation doivent être recherchees et corueillees

L'achat du tourteau et du sel se trouve limité par leur prix élwé. On note une variabilité des prix du

tourteau (2500 à 5000 F/50 kg ) suivant les périodes. Quant au sel il est paye entre 1750 et 2500 F le

sac.
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IIRD/OC
PROJETRETAILItr
ZONE DE NIONO
OFT'ICE DU NIGER

Date

Zone

superficie rizicole ha chamres

ENQUETE COMPLEMENTATION DES ANIIVIAUX DE TRAIT
(avril, mai 1997)

village FamN"

Enquêteur

CE

Bovins d'élevageBL

l. Faites vous une complémentation alimentùe pour vos bozufs de labour
Si oui (cftableau)

2. Y a t-il des factzurs limitants pour l'acquisition de ses diftrents aliments? lesquels?

Si non pour quoi ?

3. Pensez vous qu'il y a une relation entre la zupplémentation des animaux et lzur pedormance au
travail du sol (labour par exemple).
Si oui comment.

4. Comment calez vous la complémentation de vos animaux (t5pe d'aliments, frâquence et quantité)
par rapport au calendrier de démarrage des travaux de preparation du sol ?

complémentation complète avant le démarrage de la campagne ( combien de mois)

complémentation avant et au cours des travaux

complémentation seulement au cours des travaux

Raisons de votre choix ?

5. Pensez vous qu'il doit y avoir une relation entre la complémentation (type d'aliments, fréquence
et quantité) et l'âge euou l'état physique des animaux. Si oui laquelle ?

6. Age et modalités de reforme de vos animaux de trait ?
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cornpfementation d€s anlrne{.oç Niono, rnomdo; N'Debor.lgou, lggz

ZONE
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

ryNo
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

VILIâGE
kn 17
Km 17
Km 17
kn 17
Krn 17
Km 17
Km 17
Km 17
Krn 17
kn 17
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N10
N10
Nl0
Nl0
N10
Nt0
Nl0
Nl0
Nl0
Nl0
N10
Nl0
N10
Nl0

"474
46
41

1

60
101

95
69
93
12
14
16
59
23
11

54
1æ
32
17
30
49
31

lGf
101

107
1æ
180
177
144
1n

BDUCHAR
2,2.
2,50
3,50
2,00
3,00
2.O0

2,00
1,00
1,00
0,00
1,80
1,75
2,00
2,50
2.00
2,00
1,00
0,83

. 3,75
3,50
3,43
ao0
2,54

zæ
2,00
aæ
2,OO

2,00
2,æ
2,00
2,æ

3,00
3,00
2,OO

2,æ
_ 2,O0

1,50
2.æ
2,n
2.00
2,00
2,æ
2,00
1,50
2,æ
2,00
2,00
2,æ
2,00
3,00

#Dtv/o!
2,æ
2.00
2,ffi
2,æ
2,æ
2,æ
2,W
2,æ
2,OO

NUMFAI SRIZ BDL 8EL CI-|.IARUUE
ææ509
1010154
1114504
128?f-4
6632
5402
6402
32162
2101
3001

109405
77324
6603
8552
3201
3201
2101

105306
1515304
1014164
810æ.3

108124
6562
4402
4402
6442
320
220
220
222
320

6,59 5,91 11.32 2,65

MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId MLD1
MId M2
MId M2
MId M2
MId M2
MId M2
MId M2
MId M2
MId M2
MId TOUBA
MId TOUBA
MId TOUBA
MId TOUBA
MId TOUBA
MId TOUBA

9931234
139 13 12 40 4
1411210?05
15138154
996623
41 11 6 o 4
73 10693
12485152
1334422
12364102
1065442
1902412
936352
1222201
1283241
1466402
806422
8834402
l3/.3301
1ô42100
13201
942201
1993201
3' 6 6 15 3
1047603
2316603
1845452
437412
1923201

6,01 4.76 6,66 2,24
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