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L'agriculture reste en Àfrique sub-saharienne la principale
source de revenus de Ia majorité de Ia population. Ce secteur
dans lequel I'agriculture traditionnelle de subsistance reste
encore prépondéranter.occupe 75?. de Ia force de travail_ [11. Face
à une production qui ne parvient pas à satisfaire Ia demande
nationale (f indice moyen de production alimentaire, base 100 en
L979-81, était de 94 en 1986-88 en Afrique sub-saharienne, tll)et à Ia précarité des revenus des paysans, des politiques inter-
ventionnistes se sont développées notamment à travers les prix et
Ig= projets de développemelt.hydro-agri"oles. Ces interventions,
si on veut qu'elles conduisent au résultat attendu, supposent
résolues plusieurs questions. QueI devrait-être Ie prix minimum à
garantir au paysan pour I'inciter à produire plus ? Est-on sûr
que I' introduction d'une nouvelle technologie augmentera Ia
demande de travail et augmentera Ia production t2] ? Comment le
paysan s'adaptera-t-it à cette nouvelle technologie ? En d'autres
termes n'exj-sterait-iI pas des facteurs Iimitant Ia diffusion des
nouvelles techniques ou masquant 1'effet sur Ia production de la
technologie nouvellement introduite ?

L'étude du comportement des ménages producteurs dans un contexte
de développement agricole permet d'apporter des éIéments de
réponse aux questions précédentes. Entré dans une phase de
réorganisation structurelle et d'intensification de Ia rlzicul-
ture, I'Office du Niger s'avérait dans cette perspective un cadre
d'étude idéal. '

Si Ia saisie des données collectées lors de la campagne 1989-1990
est pratiguement achevée, I'ampleur des informations recueilfies
et des questions que nous aborderons ne nous permettent pas de
présenter actuellement tous les résultats. Nous avons pensé qu' iI
était toutefois intéressant de diffusêr, dès qu'ils seraient
prêts, des résultats partiels.
Dans ce chapitre, nous présenterons Ie cadre généra1 de 1'étude,
I'Office du Niger. Les hypothèses de travail et la méthodologie
développée sont présentées au chapitre 2. En tant gue capacité
productive, Ia population, sous son aspect tant quantitatif que
qualitatif, est un facteur essentiel du système de production.
Aussi la composition démographique et avec eIIe Ie potentiel
d'actifs des exploitations sont abordés au chapitre 3. Le niveau
d'éducation et I'état de santé des exploitants et de leur famille
sont également étudiés dans ce chapitre. Nous analysons ensuite
Ie fonctionnement des exploitations et les déterminants de la
production (chapitre 4). Le dernier chapitre concerne Ia gestion
de Ia production.

L'OFFICE DU NIGER

Crée en L932, I'Of f j-ce du Niger a vu depuis lors ses ambitions
réduites et ses objectifs évoluer. Les superficies actuellement
aménagées atteignent environ 55 000 hectares (on parlait de plus
de 900 000 hectares de terres irrigables en 1932). Le coton
initialement produit a laissé la place au riz. L'état défectueux
d'une partie du réseau, Ie planage inadéquat d"! parcelles
responsable des pertes des surfaces exploitées et des faibles
rendements, les difficultés de fonctionnement de la société dues
à ses multiples activités ont conduit, dans l-es années L97 9-1982 ,
à des essais de réhabilitation des parcelles t3] puis, à partir



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

-6-

de 1984, à I'éIaboration de projets de réhabilitation et de
restructuration de I'Office [4]. Ces projets prévoient Ia réorga-
nisation des structures et du système de gestion de I'Office, sâ
restructuration financière, Ia mise en place d'associations
villageoises, Ie développement du crédit agricole, la Iibéralisa-
tion des prix et de Ia commercialisation, I'amélioration techni-
que du système de production, I'améIioration et Ia réparation de
I' infrastructure t4] [5] .

1 . 1 Présentation de I'Office
L'Office du Niger est une entreprise publique à caractère indus-
triel et commercial qui dépend du Ministère de I'Agriculture.
Gérant des terres concédées par I'Etat et destinées à la
riziculture, I'Office du Niger détient un droit réel sur Ie
domaine concédé [6]. L'exploitation des périmètres rizicoles est
faite par des "colons" qui passent un contrat avec I'Office.
Depuis 1985r uD certain nombre d'activités de I'Office ont été
progressivement transférées soit aux paysans ( Ie battage, Ia
gestion de Ia sacherie et 1a collecte primaire par I'intermé-
diaire des associations villageoises), soit aux négociants privés
avec lesquels iI entre en compétition pour I'approvisionnement en
intrants et Ia commerc ial isation du paddy, soit à Ia BIIDA ou au
FPv (Fonds de Développement villageois) pour Ie crédit agricole.
L'Office concentre dôiénavant ses efforts sur 1'entretien et Ia
gestion des ouvragtes, sur la distribution d' eau aux agriculteurs,
sur la recherche appliquée et sur la recherche de financemenÈs
pour I'extension des surfaces irriguées.
En contre-partie de ces services, Ies exploitants
certaines obligati-ons telles que:

Ie respect du calendrier cultural ;I 'entretien des arroseurs, drains, diguettes
champs ;Ie paiement de la redevance eau

Ie paiement des semences et des
fournis par I'Office.

sont soumis à

et pistes des

et battage ;
engrais si ces intrants ont été

Jusqu'en 1989-90, tout paysan qui en faisait Ia demande à
1'Office pouvait devenir colon à condition d'être propriétaire
d'au moins une paire de boeufs et d'un attelage. Dans le cadre de
Ia décentralisation et de Ia restructuration, I'Office commence à
déIéguer une partie de son pouvoir de gérance aux organisations
paysannes pour I'attribution des terres, I' installation ou le
transfert d'exploitants. Ainsi, les demandes doivent être
théoriquement soumises aux associations villageoises pour avis
consultatif avant d'être transmises à I'Office. Une fois admis à
I'Office, le colon se voit attribuer un certain nombre de lots en
fonction de Ia capacité de mise en valeur de sa famille ou de ses
associés ( 1 ) , soit deux hectares par homme travailleur (2) .
Auparavant morcelées, les parcelles des exploitants ont été
remembrées en 1984.

( 1 ) cf Contrat général
(Z) Homme âgé de 1 5
cons idération .

constituant le
à 55 ans ; Ies

cahier des charges.
femmes ne sont pas prises en
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L .2 Système d' exploitation
Deux types de
explo itées .

parcelles, aménagées et non aménagées, sont

L.2.L Les parcelles aménagées

Le rlz est Ia seule culture pratiquée sur ces parcelles,
irriguées par gravité. L'eau est conduite dans les parcelles à
partir du barrage de Markala par un réseau de canaux dont
I'alimentation est commandée par des vannes. Ce réseau se compose
de canaux principaux, sêcondaires (appelés distributeurs),
tertiaires (partiteurs ) et quaternaires (arroseurs ) . Chague
arroseur alimènte des parcelles d'environ 20 hectares elles-mêmes
divisées en lots de 1 à 4 hectares. Ce dernier compartimentage
est fait par le colon.

On distingge deux_ systèmes r 19 sIs!èT. du Sahel -qui alimente les
casiers aménagés Ie long du Fala Molodo (zones de Molodo, Niono,
N'debougou, êt Kouroumari) et Ie système du Macina qui alimente
Ies cas iers Ie long du FaIa Boky-t{ere ( zone de Kolongo, cf carte
1).

Àu total, 53 647 hectares ont été aménagées entre les années 1934
à Lg64 't?1. Un cinquième de ces aménàgements est actuellement
abandonné. Les superficies cultivées couvrent environ 44 000
hectares (43 352 èn 1988-89, 44 25O en 1989-90 t8l tgl). Ces
périmètres sont actuellemerrt répartis en cinq zones géographi-
ques, elles-mêmes divisées en huit secteurs. Chaque secteur
regroupe des villages de colons (carte 1 ) .

La technique de culture initialement pratiquée est Ie semis à Ia
volée. En 1989-90, eIIe est la technique Ia plus répandue ; elle

initialement pratiquée le SEMIS 1a

concerne 86,6 t des superficies cultivées. La réhabilitation de
certains périmètres, notamment avec le projet Retail, contribue à
diffuser la technique du repiquage. Lors de la campagne 1988-89,
Ies superficies repiquées s'élèvaient à 272L hectares, elles
atteignent 7224 hectares, soit 16 B des superficies, êD 1990-91.
Le semis en li-gner. bien que thème développé dans Ie cadre de Ia
vulgarisation agricole, est peu adopté. II se pratique sur 0r38 t
des superficies seulement [9].

Les conditions d'exploitation dans ces parcelles ne sont pas les
mêmes pour tous les exploitants. En effet, outre les caractéris-
tiques géologiques qui diffèrent sel,on la situation géographique
des parcelles, I 'état du réseau s 'avère très inégal selon
I'ancienneté des aménagements. Ces disparités se sont amplifiées
avec Ie réaménagement de certains périmètres. Trois types de
réaménagement ont été mis en place.

Réaménagement Banque

En Lgl 8-7 g d.es essais de réhabi l itation des parcel les et du
réseau d' irrigation ont été entrepris sur un financement Banque
Mondiale. L'objectif de ces réaménagements était d'améliorer Ie
planage des parcelles, d'assurer une bonne maîtrise de l'eau et
de parvenir à réduire Ia taille des parcelles à 4 ou 5 hectares
par exploitant . ParaL lèIement, Ies paysans étaient incités à
respecter le calendrier cultural et à utiliser des intrants.
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Environ 2L6O hectares répartis dans les secteurs de Niono (canal
crûber ) , Molodo ( canal Mo-Iodo ) , N' debougou ( partiteur 85 et canal
Siengo) et Kourouma ont été réaménagés (tableau 1.1 et cartes 2'
3, 4, 5, annexe 1).

Le réaménagement Banque représente 4 B de
aménagée et- 5 t de Ia surface exploitée.

Ia surface totale

Dans Ie cad.re du projet de réhabilitation de I'Of f ice du Niger,
Ia Banque, pâr -I'intermédiaire de 1'IDÀ, Prévoit d'intervenir
d.ans Iés secteurs de Molodo et de Kourouma en f inançant Ia
restauration d'un certain nombre d'ouvrages (barrage de Marka1a,
canau,x principaux) et en réaménageant environ 28 300 hectares, cf
carte lbis et [10].
Réaménagement RETÀIL

Ce projet, financé par Ia Caisse Centrale, est un test
d'intenéification de 1â productivité des aménagements et de Ia
culture irriguée. Dans cette perspective, dê grands travaux de
réhabilitation du réseau â'iriigation ont été entrepris
(consolidation des grands adducteurs, mise au calibre du drain
principal Niono-Gruber, renforcement du distributeur RetaiI,
âménagèment d.e lavoirs et d'abreuvoirs) [ 11] . Une attention
partiéulière est apportée au planage 4es_champs qui sont ensuite
ôompartimentés en bâssins de 10 ares lLZf.
Tout Ie secteur Sahe1 est concerné par ce projet qui se déroule
en trois phases . I,â première phase , L986-1988, _ a 

- 
permis de

réaménager L1-94 ha de rlzières autour d"g villgges de Niono km26,
Nango eÉ Sassa-Godji [13]. EIle concernait 2245 personnes, soit
Z Z de Ia popuf alioÀ dé I 'Of f ice. La secondg_ phase,- Iancée en
1988, couvrâit en 1989 environ 623 ha des villages de Niessou-
mana, Sagnona êt, partiellement, Tenegue [14] . L9_Prgjet Retail
représentàit ainsi, Iors de Ia campagne agricol".1989-90, 3 t des
superficies aménagées et 3r7 t des surfaces cultivées. II concer-
na-it environ 5,6 -t des familles de I'Office soit près de 6900
personnes. A Ia fin de Ia troisième phaser - 9t environ de la
bop,tlation de I ' Of f ice ( calcul établ i à partir du recensement
âémographique de juin 1990), bénéficiera de ce projet.

Le choix sur ces parcelles d'un mode de culture intensif deman-
dait I'adoption - de la technique du repiquage. et de Ia double
culture. Lés variétés cultivées (BG9O-2 et China 988) sont des
variétés non photo-sensibles à paille courte. Chaque exploitant
reçoit deux lôts ; une sole de simple-culture qui couvre environ
75 Z de Ia surface totale attribuée et une sole de double
culture, soit 25 so de Ia surface totale attribuée. Du fait de
I'intensification, Ies superficies cultivées ont été réduites.
Les anciens attributaires reçoivent un hectare par travailleur
homme. Les résidents doivent travailler au moins 10 t de la
surface attribuée en double culture et les non résidents au moins
25 3. La superficie attribuée peut être _ aggmentée sur avis
favorable de I'association villageoise à condition que le_paysan
exploite déjà 25 Z de son quota initial en double culture [15].

Les nouveaux attributaires ne reçoivent gue 0, 66 ha/TH dont 25 B

au moins en double culture. La redevance eau s'éIève à 600 kg de
paddy par hectare en saison et à 400 kg en contre-saison.
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Outre la rLziculture, les paysans font également des cultures
pluviales et du maralchage. L I atÈribution des terres de cultures
sèches relève des chefs de village. Des surfaces, destinées au
maralchage, ont été aplanies par Ie projet. Les lots, âIloués sur
Ia base -de 2 ares par personne active (homme et femme de Ia
famille) , sont attiibués aux chefs d'exploitation qui les
répartissent entre les membres de leur famille [15]. Une
re-devance eau a été f ixée à 700 kg de paddy I'hectare. So j.xante
dix neuf hectares ont ainsi été soumis à redevance en 1988.

Une équipe composée d'un agent de suivi-évaluation, d'un agent
d'appui aux associations villageoises et de formateurs encadre
les-paysans. Des conseils sont donnés sur les doses d'urée (150 à
300 kg par hectare en deux ou trois fractlo!= ) et de phosphate
(100 kg-par hectare avant le repiquage) à épandre, et sur la
gestion de I'eau. 

.

L'encadrement accorde une grande importance au rôle que
pourraient jouer les groupements villageois en matière d'inten-
sification de Ia riziculture.

Réaménagement Àrpon

Le projet ÀRPON (Nnénagement de Ia Riziculture Paysanne à
I'Officé du Niger) , a - été lancé à la suite de I'essai de
réhabilitation de 400 hectares mené à Niono autour du partiteur
KLz, entre L979 et L982.

L'objectif de ce projet est I'amélioration progressive du système
de production en vue d'augmenter les rendements. Àyant opté pour
une culture semi-intensive, le projet se base sur une participa-
tion active des exploitants qui sont amenés progressivement à
maîtriser, contrôIer et gérer Ie système de production.

Plusieurs volets ont été mis en place pour atteindre ces
objectifs [16] . CerÈains s'adressent à I'ensemble des colons
comme Ie volet FIÀ, fonds d'intrants agricoles, devenu depuis peu
FDV, fonds de développement villageois. Le FDV est un système de
crédit agricole qui permet aux paysans et aux associatj-ons
villageoises de s'équiper en matériel agricole ou en boeufs de
Iabour et de s'approvisionner en intrants. Les volets ateLier/
assemblage et éIevage/culture attelée complètent cette action,
l'un, êr formant des forgerons au montage et à Ia réparation des
machines, I'autre, êD dressant des boeufs de labour et conseif-
lant les paysans pour les soins à apporter aux bêtes.

Trois volets, réaménagement, vulgarisation des techniques et
cultures maraîchères, concernent plus spécifiquement deux
secteurs, Ie secteur de Niono, êt celui de Kokry. Le volet
réaménagement met I'accent sur Ia réhabilitation des partiteurs,
des arroseurs et des ouvrages d'art, Ia confection de pistes et
de lavoirs. Les exploitants participent au pré-planage des
parcelles, à Ia réparation et à I'entretien du réseau
d'irrigation. Les surfaces attribuées, âu moins trois hectares
par exploitant, sont compartimentées par ce dernier en parcelles
de 0,25 hectares. L'encadrement de base de I'Office est renforcé
par Ia présence de tro is autres agent.s , ur agent d ' appu i
agricolé, un agent d'appui à l'élevage et un agent d'appui à Ia
gestion des eaux [17]. La vulgarisation des techniques agricoles
est assurée par 1'agent d'appui agricole qui aborde toutes les
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tâches rîzicoles et les différentes techniques de culture ( semis
à la volée, semis en ligner rêpiquage). Lradoption de I'une ou
I'autre de ces technigues est laissée au libre choix du paysan.
Le semis à la volée est encore Ia technique la plus répandue. Les
variétés cultivées sont les variétés adoptées à I'Office (D52-37 ,
BHz, Gambiaka) .

Toutes les familles exploitantes du secteur de Niono, cêIles de
Medina km 39 exceptées, sont concernées par ces trois volets. Un
seul village (Niaro Coura) est concerné dans Ie secteur de
Kolongo et dix sept villages (sur vingt trois) dans Ie secteur de
Kokry. Lors de la campagne 1989-90, Ies superficies couvertes par
Ie réaménagement concèràait environ 4600 hectares (80 t de Ia
superficie totale) à Kokry et 4500 ha (82 t) à Niono. Environ
25000 personnes, soit 23 ? de Ia population exploitante de
I'Office, bénéficient de ce projet.
Dans le cadre du progranme de réhabilitation de l'Officer uD
certain nombre de tràvaux (reprise de parcelles déjà réaménagées,
réaménagements ) dans les secteurs de Niono et du Macina doit être
pris en charge par une extension du projet Àrpon [10].

-L2-

Tableau 1.1 : Àncienneté du réseau, superficies a.uÉnagées par type de

réaménagement et par secteur

I
I

Zone
secteur

Ànénagement
date superficie

ha
date

Réaménagement
type suSrerficie localisation

ha
ti*

I
I
I
t
I
I

f,iono
Niono

SaheI

tlolodo
l.tolodo

1936-64

19 51

1964

1934

19 34

10 375

7 205

10 619

11 096

1,1 352

1979-80 Banque
1979-82 Pays-Bas
1984-90 Àrpon
1986-90 Retail

1979-80 Banque

r979-80 Banque

1979-80 Banque

1984-90 Arpon
1984-90 Àrpon

274
400

4100 sauf t{edina kn39
L246 Niono lon26 rNango

Sassa-Godj i

480 Hissira

750 Tienadeli C,
Dar sala-ur

6 020

t80

750

1943

lf 'debougou
N'Debougou 1964

Kouroulari
Kourouma 1951-64
Dogofry

t'lacina
Kokry
Kolongo

656 Sokolo f ?

I 961
4589 VPz. UP3, UP4

375 Niaro Coura

I Ensemble
I

s3 647 
|

I

Sources ' * t18l tt l,7 l t*r t9l t191.

t2 870

I
I
I
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Périmètres non réaménagés

La. majorité d,es familles de I'Of f ice cultivent sur ces périmètres
qua couvrent une superficie d'environ 31 000 hectarês, soi! ?O t
de Ia superficie tôtale cultivée. Lors de la campggne ,1989-90 '6700 famiiles regroupant 75744 personnes sont recensées (3).

Dans ces périmèlres, Ia_dégradation du réseau hydrauligue. et des
amenagements à Ia parcelte- rendent pratiquement impossible une
quelc6nque intensification de Ia riziéulture. Le semis à la volée
Ëst Ia - technique de culture adoptée. Le comPartimentage_ en
bassins de un he-ctare, assuré par l-'exploitant, ng suit Pas les
courbes de niveau. L'encadrement est limité à Ia présence de deux
agents ; un agent de suivi-évaluation et un agent d'aPPui aux
aésociations vitlageoi-ses. L'épandage d'engrais gst conseillé aux
doses d.e 50 à 75 -kg/ha de phôsphaLe au moment de la_préparation
du sol et de 100 à lSO lrrg/ha dr urée à répartir en 2 f ractions.
Les variétés cultivées, Gambiaka, F,Hz, D52-37, sont photosen-
sibles et à pailIe haute.

Le programme de réhabilitation de I'Office du Niger -conduit à
dim-inuér progressivement les superf icies non réamélagées. Outre
Ia restaùraÉion et Ia conso-l idation d ' une partie du réseau
hyd.raulique, plusieurs bailleurs de fonds ont prévu le réaména-
gêment à-Ia-paicelle. La zone de N'debougou est concernée avec le
iéaménagement de LL74O hectares (financement RFÀ et IDÀ). La
Banque ùondiale financera Ia réhabilitation de 11900 ha dans Ia
zoné de Molodo, et interviendra également dans la zone du
Kourouma. Le Macina est également concerné avec le réaménagement
de 3000 hectares d.e rizièrés ( f inancement FED ) [ 10 ] .

!.2.2.Parcelles non aménagées

En dehors des aménagements, les villages _ 
disposent de. !,errespluviales . Les superf icies , attribuées par 

_ 
le_ chef de .tillage,

âépena de Ia date â'arrivée des familles, de_Ieur taille à leur
inStallation et de leur degré d'intégration à Ia communauté. Une
partie de ces terres, initialement vouées à la culture du mil et
âu sorgho, a bénéficié de Ia dégradation du réseau. Les excédents
d.'eau é' irrigation et les débordements d'eau des canaux de drai-
nage ont peimis d'irriguer des parcelles, diles "hors-casiers",
coàsacrées-alors à Ia rlziculture [15]. La culture y est de type
extensif avec peu d'apport d'engrais. La technique utilisée est
le semis à Ia îolée. tr-t Of f ice préIève une redevance eau de 24O kg
de paddy par hectare. Le réaménagement des périmètres, en curant
les- canâui, êD recalibrant les drains et en intensifiant Ia
riziculture, notamment au Retail, contribuent cependant à Ia
suppression progressive de ces parcelles hors-casiers.

La culture maraîchère est également pratiquée su! Ies parcelles
de ces périmètres situéeé à proximité des drains et donc
irrigableÈ. EIle n'est pas soumise à redevance. !"= parcelles
éloignées d.es villages sônt consacrées à Ia culture du mil et du
sorgho fortement dépendante de Ia pluviométrie.

D'après nos estimatlons part i r du recensement de
1989 et Ie tableau 1.1
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CHAPITRE II

METHODOLOGIE

MaTIiNE AUDIBERT
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L'Office du Niger se penche depuis quelques années à travers
I 'étude menée par I ' Institut d'Economie Rurale sur Ie fonction-
nement et Ie revenu des exploitations dans un contexte de
Iibéralisation du marché du riz. Cette étude, Iancée en L987,
collecte un nombre important de données sur la structure et Ie
fonctionnement des exploitations et permet I'étude du comporte-
ment des ménages producteurs.

2.L Objectifs spécifiques de I'étude
Les nouvelles dispositions prises à I'Office du Niger (transfert
aux producteurs de certaines activités économigues, intensifica-
tion de Ia riziculture) constituent un enjeu important du
développement rural. I I s 'avérait donc intéressant d'analyser Ie
fonctionnement des exploitations concernées et de se pencher sur
Ies mécani.smes d'adaptation aux nouvelles techniques ou sur les
capacités d' innovation des exploitants.
Pour celà, nous nous attacherons dans un premier temps à décrire
les caractéristiques structurelles et techniques des exploita-
tions et à présenter leurs résultats agroéconomiques et finan-
ciers. Mais Ia seule observation n'est pas suffisante pour, si
besoin est, réorienter les stratégies en vue d'atteindre les
objectifs fixés . Or si I'objectif est d'assurer un revenu
substantiel aux paysans et d'augmenter 1a production, il est
utile de s'intéresser aux facteurs qui déterminent Ia production
et Ie revenu.

La théorie classique de la production nous fournit Ie cadre
conceptuel de cette analyse. En modélisant les relations entre Ia
production, êt plusieurs facteurs susceptibles de I'influencer,
elle conduit à estimer la part de chacun des facteurs dans Ia
détermination de Ia producion. Le modèIe utilisé est une fonction
translogarithmique ( 4 ) dont I 'une des caractéristiques est de
refléter Ie caractère décroissant des rendements marginaux. Elle
s'écrit :

IogY=a+blogl+clogK+
où:
T est Ie facteur terre,
K est Ie facteur capital,

d (1og K) 2

b et c sont les éIasticités mesurant I' importance de T et de K
dans Ia détermination de la production.

L' influence du facteur K peut être guantitative ( cheptel de
labour possédé par exemple) et/ou qualitative (état de santé,
niveau d'éducation de Ia main-d'oeuvre ) . L'hétérogénéité des
conditions d'exploitation à I'Office du Niger (premier chapitre),

( 4 ) D'autres formes ( Cobb-Douglas, quadratique, Leontieff .

sont également uti I isées . Mais , Ies performances et
inconvénients de chacune d'entre-eIles sont encore I'objet
nombreuses discussions l21-) 1221.

..)
les
de
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et Ia deseription des retombées attendues de I'intensification de
la culture nous permettent de formuler des hypothèses -que nous
chercherons à vérifier- sur les facteurs susceptibles d'expliquer
les différences de production entre les exploitations ( tableau
2.L) . C'est ainsi que Ie fait de cultiver sur des parcelles
réaménagées, le fait d'adopter une technique de culture
théoriquement plus performante ( Ie repiquage ) , le fait d'être
bien équipé et de disposer d'un ef fectif d'actifs suf f isamrnent
grand devraient avoir un effet positif sur la production. Mais
I 'abondance en main-d'oeuvre peut devenir un handicap si elle est
trop nombreuse ( 5 ) , notamment par rapport à Ia superficie
cultivée ; elle n'est plus un atout suffisant si son niveau
d'éducation, trop faible, est un frein à I'innovation ou si son
état de santé ne lui permet pas de travailler à sa meilleure
productivité.

Tableau 2.L : Type de facteurs de production et leurs indicateurs

Facteurs Variable
aspect quantitaÈif aspect qualitaÈif

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Terre
Cap ita I
. phys ique

. humain

. technique

superf ic ie
équipement,
animaux de
population
f ami I iale ,
engrais,

cultivée

labour
active
salariée

quatité du sol

état de santé (alimentation)
niveau d'éducation
état de santé
technique culturale
type de réaménagement

Or Ia zone de I'Office du Niger est une zone d'endémie bilhar-
zienne, âffection parasitaire due à des vers p1ats, les
bilharzies ou schistosomes, vivant dans Ie système circulatoire.
Cinq espèces sont pathogènes pour I'homne. Deux, Schistosoma
haematobium, agent de la bilharziose urinaire, êt Schistosoma
ffigent-de Ia bitharziose intestinale, sont @I'Office (des prévalences moyennes par village supérieures à 40 t
n'y sont pas rares l24l). Les oeufs de bilharzies rejetés dans Ie
mili-eu extérieur avec les se1les et les urines éclosent dans
I'eau douce Iibérant des miracidium. Ceux-ci nagent à Ia
recherche d'un planorbe, mollusque pulmoné aquatique, leur hôte
intermédiaire qu'ils pénètrent. Le développement des miracidium
dans Ie mollusque conduit à Ia formation de milliers de furco-
cercaires. Ces larves infestantes s'échappent du mollusque,
passent dans I'eau d'où elles pénétreront leur hôte définitif par
voie transcutanée. L'homme se contamine au cours de ses contacts
avec I'eau lors des baignades ou de Ia lessive 125).

( 5 ) Certaines études tendraient à montrer que Ia force de
familiale n'est pas toujours une variable déterminante
que Ia productivité du travail est plus faible dans les
exploitations que dans les petites 1231.

trava i I
[20], ou
grandes
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La GTz (agence allemande de coopération) intervient depuis 1981
dans plusieurs villages de I'Office. Traitements de masse,
traitements molluscicides, systématiques ou focalisés selon les
villages 1261, êt éducation sanitaire sont mis en oeuvre.

Le çIouvernement Malien est amené, dans le cadre du programme
natiônal de lutte contre Ia bilharziose ( Iancé en 1988) , à
prendre progressivement en charge Ie cott de ces activités.
L'estimation de I' impact économique de Ia bilharziose permettra
alors d'évaluer Iés avantages comparées des différentes
stratégies de lutte.
Deux approches sont développées pour estimer cet impact économi-
que. Là première consiste à comparer les résultats économigues de
familles- inégalement atteintes par 1'affection en estimant une
fonction de production. Trols indicateurs sont utilisés pour
mesurer I'impôrtance de Ia bilharziose dans la détermination de
Ia production. Ce sont I'index parasitologique (taux de préva-
Ience des deux formes de bilharziose dans chaque famille),
I'index de gravité de I'affection (moyenne géométrique du nombre
d'oeufs émis pour chaque forme de bilharziose) , et I'index de
morbidité. La séconde approche compare Ia productivité des sujets
atteints avant et aprèê- traitement de masse, êD référence à un
groupe témoin. Poui ceIà nous serons amenés à choisir des
villages qui seront traités et à les apparier à des villages gui
ne seront pas traités dans un premier temps.

Si nous voulons que les résultats de notre étude ne soient pas
spécifiques d'une situation particulière que nous aurions
arUitrairement privilégiée, mais qu'ils reflètent Ia réalité de
Ia situation présente à I'Office du Niger, iI est nécessaire de
travailler sur un échantillon représentatif.
2.2 Tirage de 1'échantillon
Initialement, I'étude menée par I'IER sur les coûts de production
du paddy ne se voulait pàs représentative de I'ensemble de
1'Of-f ice- du Niger. L'analyse sur Ia campagne 1987-1988 l27J ne
concernait que Ia zone de Niono où les trois modalités d'exploi-
tation des terres, extensive, semi-intensive, intensive, étaient
pratiquées. Six villages (deux pour chaque modalité) y avaient
été séIectionnés en fonction de la date des réaménagements (un
ancien, uD récent) en zones Retail et Arpon, êt de I'impression
dg-I"présentativité que 19= ]9ents de I'Office ont de certains
villages en zone non réaménagée. Pour Ia campagne 1988-89,
I'étude a été étendue à }a zone du Macina (trois villages en zone
Arpon, trois en zone non réaménagée) et à celIe de N'Debougou (un
village en zone Banque, trois villages en zone non réaménagée).

Les vitlages ont été choisis en fonction du critère du niveau de
production (éIevé, moyen, faible) et de Ia dispersion géogfaphi-
q,t" (6). Les exploitations (trente par village) ont été tirées au
sort à partir â'une liste nominative des chefs de famille d'où
étaient exclus les non-résidents.

(6) Informations recueilties
responsable de 1'étude "coût de

auprès de
produc t ion "

Amadou SAIYIAKE, alors
à 1'IER.
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L'échantilLon choisi par I'fER s'est avéré incomplet pour
représenter I'ensemble de 1'Office puisque toutes les zones
n'étaient pas étudiées. Par ailleurs, I'objectif spécifique de
I'étude, I'analyse des trois modalités d'exploitation existantes,
a conduit à ne pas considérer, à juste Èit,re, la part relative
des différents réaménagements. Le secteur Sahel se trouve ainsi
sur-représenté, Ie taux de sondage des villages y est de 30 I
alors gu'il n'est que de L7 I pour I'ensemble des cinq secteurs.
L' intégration dans 1'échantillon du seul village réaménagé du
secteui d.e Kolongo ou encore du seul .village n6n réaménaÉé du
secteur de Niono revient à accorder à' une situation exception-
nelle un poids trop important (tableau 2.2).

Tableau 2.2 : Couverture des villages de l'Office en fonction
de Ia taille des secteurs et des types d'aménagement.

I Secteur Niono Sahel N'Debou Kolongo Kokry Ensemble

2

8

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

Effectif de villages
.àI'office
. échantillon IER
taux de couverture t

Villages concernés
. à 1'office

ef fectif
proportion t

. échantillon IER
ef fecti f
proportion t

Familles résidentes
. à I'Office
. échantillon IER
taux de couverturet

par les réaménagements 1en 1988;

15

3

18

10

3

30

25

4

16

20

3

15

23

3

13

94

16

L7

154
94 40

2

66

2

66

I
5

I
33

L7

74

2

66

39

41

I
50

1 juin 1987 )

8s4 627

90 90

l0 14

I
25

r339
120

8r9

496
87

L7,5

915 4231
90 477

9,8 11,3

Source : Tableaux de population établis par I'Office du Niger et disponibles
dans chaque secteur.

L'élargissement des objectifs de notre étude conduit à compléter
I 'échantillon d'origine en considérant un certain nombre de
cr i tères .

Le principe du tirage aléatoire de 30 exploitations par village
et le principe d'exclusion des familles non résidentes (7) sont
maintenus. Quoique conservé, 1'échantillon de base de I'IER ( 16
villages, 480 exploitations) est corrigé et élargi à I'ensemble
des secteurs. Afin de réduire les disparités des taux de
couverture entre les secteurs précédemment étudiés, un village
( 7 ) Le suivi de ces familles poserait trop de difficultés aux
enquêteurs du fait gu'elles ne résident pas dans Ie village
étudié et n'exploitent pas toujours leurs parcelles.
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supplémentaire est enquêté lorsque Ie taux de sondage des
famLlles est inférieur à 11 t (Niono, N'Debougou, Kokry) (8). Le
taux de sondage, pour I 'ensemble des cinq secteurs r_ - 

passe 
- 
alors à

L3,4 t ; ce tàux ést utilisé pour fixer Ie nombre d'exploitations
résidentes à tirer dans les nouveaux secteurs. Le nombre
d'exploitations à enquêter s'éIève à LzO (4 villages) dans les
zoneê de Molodo et Dogofry, à 90 dans Ia zone de Kouroumary (3
villages). L'échantillon-total compte alors 30 villages et 900
fami I les ( tableau 2 .3) .

Les actions de lutte contre Ia bilharziose, menées par la GTZ,
couvraient en 1988 une cinquantaine de villages des secteurs de
Niono, Kolongo et Kokry [28]. Comme onze des seize villages
étudiés par 1îIER sont côncernés par ces activités, Ies villages
supplémentaires de ces secteurs sont choisis r êIl suivant un
pr-incipe de tirage aléatoire, parmi ceux dont la population n'a
encore jamais été soumise à un traitement.

Les listes des villages établies pour chaque secteur par I'Office
[28] ont servi de base de tirage. Celui-ci s'est fait en deux
étapes. La première étape a consisté à éliminer 1es villages
suivis p?r 1a GTZ. La - seconde étape a conduit à retenir le
premier village de chaque liste, puis les 1 + P, 1 + 2p! ..
suivants jusqu'au nombre de villages voulu ; p étant égal au
nombre de villages du secteur divisé par le nombre de villages à
enquêter (tableau 2.3) .

t
I
I
I
I
I
I
I

(8) L'adoption d'un taux de
Kolongo), apparaissait peu
financières et de I'ampleur

sondage global de L7 Ë ( cf secteur de
réaliste compte-tenu des contraintes
du travail qui en aurait découlé.



I
I
I
I
I

-20-

Tableau 2.3 : Familles résidentes, familles enguêtées par secteur
et liste des villages enquêtés

Secteur Effectif de
résidentes
iuin 1987

f a-nilles
enquêtées taux de

sondaqe

Liste des villages enquêtés
réanénagés non réanénagés

lliono

Sah€I

llolodo

85{

627

875

90

L20

1/t120 l,lourdiah l'ledina klt 39

Bagadadj i
* Kouia N'golobala

lf'debougou 1339

xourorrlâ 7O3

15O Ltoz Tienadeli

90 L2,8

t{erekela

* Diakiwere
r Maniale
* Touba

Baniserela
Daba NDl6
Eeremakono

* Xanansako

r Niesgoumana
i l{edina Coura
* sokolo I

' Dia Coura
t Dogofry Ba
r l{arkala coura
* Sikasso Coura

14

L3r7 *

Nango
Niono kn 26

I'tissiraI
I
t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

rlogof ry 9O5 12O L312

f,olongo 496 A7 L7 15 Niaro Coura Gourci
Tongolo Coura

1311 * Fula bougou Oulla
Kankan
Sansanding

Kokry 915

t Nouveau village ; pour Ia localisation des villages, cf. cartes 2.1 à 2.5 annexe 1.

2.3 CoIlecte des données agroéconomiques

La collecte des données concerne aussi bien I'agriculture
irriguée (riz et cultures maraîchères ) , que les cultures sèches
(mil). Trente enquêteurs (un par village), sortants de I'ENA ou
de I'IPR de Katibougou, ont été recrutés à cet effet. Le recueil
des informations Èe fait au jour le jour et à mesure du
déroulement de Ia. campaçtne agricolê par I'enquêteur qui sillonne
à bicyclette les champs-des è*ptoitants qu'iI suit. Les visites
renduès en fin d'après-midi au domicile de I'exploitant permet-
tent de compléter les informations collectées dans les champs.
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* Riz et cultures sèches

Concernant Ie rlz et les cultures sèches, uD jeu de 20 fiches est
rempli pour chaque exploitation. Ces fiches se répartissent en
trois ensembles. Un premier ensemble permet d'analyser Ie
potentiel humain et physique dont dipose I'exploitation en
décrivant Ia structure démographique (taille et composition de Ia
famiIIe, Râin-d'oeuvre familiale et salariée) et technigue
(cultures exploitées, superficie emblavée, animaux et équipement
possédés ) . Le second ensemble concerne Ie système de production
ou Ia combinaison des facteurs de production (mode d'exécution
des opérations culturales, têchnique de culture, temps de
travaux, utilisation d' intrants ) . Le dernier ensemble concerne
Ies résultats agricoles (production totale pour chaque type de
culture) et financiers avec I'estimation des charges de structure
(coût de la main-d'oeuvre salariée, coût des iivestissements),
des charges opérationnelles (redevances eau, redevances battage,
coût des engrais ) et des recettes de la vente du riz.
* Maraîchage

Compte-tenu de Ia complexité du maraîchage, une méthodologie
différente a été adoptée pour la collecte des données.

L'Office du Niger souhaitait que cinq cultures, la patate, Ie
piment, l'échal-otte (oignon) , I'ail et Ia Èomate soient étudiés.
Pour ces produits, Ies données recueiflies concernent les
surfaces cultivées ( lorsqu'eIles sont connues ) , les intrants
utilisés, les temps de travaux, la production et sa destination
(quantités vendues, échangées, autoconsonmées, êD stock ou encore
données en cadeau ) .

Etant donné Ie nombre éIevé de parcelles de maralchage, il est
pratiquement impossible pour un enquêteur de les suivre une à
une. c'est pourquoi nous avons retenu " I 'unité éIémentaire de
production maraichère (UEPM)" conme premier niveau d'observation.
L'UEPM est définie conme un ensemble de personnes travaillant sur
les mêmes parcelles de maraîchage. L'UEPM peut se ramener à une
seule personne. Cette unité peut être simple ou composée.

Les fiches sont conçues par UEPM
s impl if ication , oD raisonne conme s i
n' exploitait qu' une seule parceIle.

(ou par S/UEPM). Par
I'UEPM (ou la S/UEPM)

L'enquête ne couvre que Ie tiers des exploitations déjà
échantillonnées (300 au total). Chaque enquêteur travaille au
niveau de dix exploitations choisies parmi ceIles qui renferment
une ou plusieurs UEPM pratiquant au moins I'une des cultures
précédemment citées (patate, piment, tomate, aiI, échalotte).
Le choix de ces 10 exploitations est fait au hasard après un
recensement exhaustif des unités et des sous-unités éIémentaires
de production maraîchère (ce recensement se fait au niveau des 30
exploitations enquêtées ) .

Le suivi des UEPM s'effectue dès Ie début des travaux sur le
maraîchage. Les parcelles d'hivernage ou de fin d'hivernage (de
piment, Ëomate, pàtate) sont égalemeÉt prises en compte
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2.4 CoIlecte des données épidémiologigues (9)

L'enquête épidémiologigue comporte
parasitologie, uD volet clinique et
maladie.

Paras ito logie
. Organisation du travail

trois volets, urr volet
un volet perception de Ia

Les enquêtes parasitologique et clinique, menées entre octobre et
novembre 1989, concernent toute Ia population des 900 familles
échantil-Ionnées, exceptés les enfants de moins de 6 ans. Les
objectifs de cette étude avaient été expliqués aux chefs de
village et aux chefs d'exploitations lors de I'installation, en
juin 1989, des enquêteurs chargés du suivi agro-économique. La
veille de son passage, I'équipe chargée de 1'étude épidémiolo-
gique- et de I ' étude cl inique organisait . dans chaque 

. 
tti 

+ 
lage , êD

collaboration avec I'enquêteur économique, une réunion avec Ie
chef de village et les chefs d'exploitation concernés. Àu cours
de cette réunion, Ies objectifs de 1'étude sont à nouveau abordés
et expliqués, I'organisation du travail de I'équipe dans Ie
village est discutée et la présence des chefs d'exploitation et
de leur famille est demandée pour Ie lendemain.

L'enquête parasitologique consiste en examens d.'urines et de
selles. Une fiche standard (annexe 4) est remplie pour chaque
famille. Les renseignements démographigues numéro d'identifi-
cation (composé des numéros de village, de famille et d'indivi-
du), nom, prénom, âge, sexe sont ceux qui figuraient sur les
listes de population établies par les enquêteurs de l'étude
agro-économique. Toute personne présente reçoit un pot (pour les
urines) et un sachet en plastique (pour les selles), marqués du
numéro d' identification individuel. La collecte des urines se
fait dans la matinée entre 10 h et 14 h. Les selles sont
récupérées Ie lendemain matin puisqu' il était convenu avec les
villageois qu' ils les déposeraient à I'abri des regards dans une
bassine laissée le soir par 1'équipe dans chague village.
L'examen parasitologique se fait au }aboratoire, installé dans Ie
village même lorsque les Iocaux proposés Ie permettaient, dans
Ies chef s- I ieux c1e 

-secteur 
s inon ( Niono , Ko longo , Diabaly ) .

Les urines sont examinées Ie jour même selon Ia technique OMS de
filtration. À 1'aide d'une seringue montée sur un porte-filtre,
10 ml d'urines sont prélevés et déposés sur du papier filtre de
type bfhatman . Ces f i ltres sont séchés et co lorés avec une so Iu-
tion de ninhydrine à 3 Z avant Ia lecture. Les résultats sont
présentés en nombre d'oeufs pour 10 mI d'urines.
La technigue de Kato-Katz est utilisé pour I'examen des selles.
Àprès avo i r tamisé les se I les sur un tarnis à large mai I Ie , oD
remplit un gabarit de L/24 ème de çJralnme posé sur une lame
porte-objet. Cette quantité de selles est recouverte avec un

I
I
I

Paragraphe rédrgé en co rat i-on avec oulaye D
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cellophane mouillable, trempé dans une solution glycérine-vert de
malachite pendant 24 heures. La lame est ensuite retournée et Ia
matière féêale étalée sur environ 20-25 mm de diamètre. Les lames
ne sont lues gu'une ou deux heures après. Les résultats sont
présentés en nombre d'oeufs par granme.

Comme Ia technique de Kato-KaLz permet de déceler d'autres
paras itoses ( ankyt-ostosomiases ) lorsque Ia lecture est ef f ectuée
tôt après Ia préparation, Ia présence de ces parasites est aussi
notée. La rècherche d'amibiases est faite par lecture directe
d'une seconde lame préparée pour les selles suspectes.

La collecte et I'examen des specimens nécessitent
villages deux à trois de jours de travail.

selon les

. Choix des villages traités et des villages témoins.

Pour ne pas introduire de biais du à un traitement antérieur, les
villages- dans lesquels la GTZ j-ntervient ont été éIi-minés. Par
aiIleurs, compte-tenu des disponibilités en Praziquantel en
novembre 1989,- Ie nombre de villages à traiter a été fixé à sept.
La diversité des situations à I'Office a conduit à retenir deux
criÈères d'appariement, I'identité de la zone et I'identité du
type d ' aménagèment . Quatorze vi I lages ont ains i ét,é retenus ( cf
Iiste ci-dessous). Le traitement a concerné I'ensemble de Ia
population des villages séIectionnés gui a reçu avant Ie départ
de I'équipe une dose de Praziquantel équivalente à 40 mg par kilo
de poids corporel. Comme un viflage, Diakiwere, avait été traité
en juin 1989; iI a été apparié à un huitième village témoin.

Liste des villages traités et des villages témoins

I
I
I
I

Zone

Niono

Mo lodo

N'Debougou

Kouroumar i

Ko longotomo

Traités
Nango

Diakiwere *
Man iale
Daba ND16

Medina Coura
Markala Coura
Sikasso Coura

Sansanding

Témoins

Niono km 26

Touba
Missira

Kanansako

N ies soumana
Dogofry Ba
Dia Coura

Kankan

Obsenrations

Reta i I
Non réaménagé

Non réaménagé

Non réaménagé

Àrpon

I
I
I
I

* ViIIage traité en juin 1989, Pêu avant Ia
dans Ie cadre de la décentralisation du
lutte contre Ia bilharziose, Pâr une équipe
Niono.

venue de I 'enquêteur,
programme national de
du centre de santé de
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CI inique

L'étude clinique concerne aussi toute la population de 6 ans et
plus des familles enquêtées. EIle comprend un examen physique_ et
un interrogatoire destinés à déceler les stigrmates qusçgptibles
d'être Iié- à Ia bilharziose. Une fiche clinique individuelle a
été établie à cet effet (annexe 3). Un médecin et un étudiant en
médecine sont chargés de cette investigaÈion menée à domicile.

Cette étude a demandé trois jours de travail dans chaque village.
Perception de Ia maladie.

ÀIors même que Ie Praziquantel est un médicament efficace contre
Ia bilharziose, I 'éradication ou même Ia diminution de Ia
prévalence de cette affection par traitement de masse systéma-
tique est une utopie tant gue les conditions de réinfection sont
présentes (points-d'eau contaminés utilisés pour Ie bain, le jeu,
Ia lessive ) ( 10 ) . Si I'approvisionnement en eau potable et
l-'éducation sanitaire sont considérés comme des moyens de lutte
substituables, iI est alors nécessaire de s' intéresser à Ia
représentation que les villageois ont de cette affection [29].
La connaissance que les individus ont d'une maladie peut être
ancienne, traditionnelle et collective lorsqu'elle est transmise
par Ia société. Lorsque Les connaissances nouvelles venues de
I'extérieur ( introduités par l'éducation) sont trop éloignées des
conceptions traditionnelles, voire en contradiction avec elles,
eI les peuvent être ignorées ou rej etées [ 33 ] . Dès lors, toute
activité de prévention et de lutte risque d'échouer.

Supposant que Ia perception de la maladie est une perception plus
sociale gue spécifique à chague individu et afin de qq Pqqsurcharger Ié travail des enquêteurs économigues, oD a décidé
d' interioger une personne dans Ie tiers des familles concernées
par Ie suivi agroéconomiqrJe. L' interview se déroulait à domicile.
Les personnes interrogées, êD principe cinq hommes et cinq femmes
par village, sont les premières que 1'enguêteur rencontrait en
entrant dans Ia concess i-on .

Le questionnaire comprend deux parties. La première identifie les
différentes sources d'approvisionnement en eau de Ia famille,
ainsi que Ia présence ou non de latrines. La connaissance de Ia
maladié est abordée dans la seconde partie avec Ia désignation de
cette affection en bamanan et dans Ia langue de Ia personne
interrogée, avec les modes de transmission et de prévention et
fiche, annexe 3) .

( 10 ) Les études menées sur I'impact de traitements chimiothéra-
piques systématiques administrés parfois pendant de nombreuses
ànnées (10 ans, l30l ) montrent que si les signes cliniques de
I ' infection ( hépatoméga1ie ) disparaissent, oD n'observe aucune
réduction signilicative de Ia prévalence et de I'intensité de
f infection [ 31 ] 132) .
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CHAPITRE III

CARACTERTSITQUES DE rÀ POPUT,ATTON

DE L'OFFICE DU NIGER
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3 . 1 Caractéristiques démographiques

La population totale des 897 familles enquQlg"= ( 11 ) compte 11405
personnes, êD juin 1989 . En novembre -198?, Iors de I'enquête
êpidémiolôgiguê, cette population est estimée à t2463 personnes,
sôit un acérdisiement de- 9- 3 ( tableau A3 . 1, annexe 4 ) . Les mouve-
ments démographique et migratoiçe, mais aussi I'attrait d'une
enquête médicaie d,ri conduit à f aire passer 

_ 
pour membre de son

"*p'to 
itation des .iis iteurs d.e passage , - _ 

êxPl-iquent cette dif f é-
re-nce . Si pour cette dernière raiso!, il est juste dg penser que
Ie recensemènt de novembre est quelque peu sur-estimé, iI est
probable que celui de juin soit sous-estimé. Une discussion avec
ies enquê€eurs a fait iessortir que des- chefs d'exploitation ont
omis dé déclarer en juin certains membres de leur exploitation
par superstition pour certairrs r par oubl i pour d ' autres . Lorsque
èe Ià a- été poss ib-le , cê genre d ' eireur a été corrigé .

L'analyse par vitlage montre que cette différence est forte dans
cinq îiflâges, Mourdiah, Bàniserela, _ Heremakono, -Dgg?fry Ba et
uarËala Coùra, mais qui eIIe est relativement faible, voire
inexistante, ailleurs ( tableau A3 .2, annexe 4 ) .

puisque Ia campagne agricole débute en mai-juin, nous utiliserons
Ie récensement- étaUfi par les enquêteurs en juin +989 . pour
décrire les caractéristiques démographiques des exploitations.
Auparavant, nous présenterons Ie taux de couverture global de
notre échantillon.
3.1.1 Taux de sondage a Posteriori
L'échantillon suivi durant Ia campagne agricole 1989-1990 couvre
en moyenne 20 Z des villages de I'Office du Niger. Cette propor-
tion îarie entre 30 Z (Niôno) et L4 I (Kourouma).

Dans I'ensemble, Iâ proportion et Ie nombre de familles résiden-
tes ont peu varié entie l-e recensement _de jnil L987 et celui de
juin 198-9 . Aussi, Ie taux de sondage _de ces familleg 9st, aPrès
énquête, relativement proche du taux de sondage choisi a priori
(L2,3 Z et L3,4 A respectivement). Dans un secteur, par contre,
ia proportion de f ami I Iès rés identes a suf f j-samment augmenté -en
pas-sant de 66 3 à 7 8 E entre 1987 et 1989- pggr qug_ Ie taux de
Èondage-réel (10 3) soit plus bas que prévu (tableau À3.1, annexe
4).

Si nous considérons I'ensemble des familles, résidentes et non
résidentes, de I'Office du Niger, Ie taux de sondage, évidemment
plus f aible (g ,2 Z) , varie dé f açon raisonnable (de 8_ t à LZ ? )
èntre les secteurs. Catculé sur Itensemble de Ia population, Iê
taux de sond.age moyen est de 10,5 ? ;_iI varie également_entre I
et LZ * sel-ôn le-s secteurs, excepté dans le secteur du Sahel où
iI est de 16 Z du f ait d'une ta-ille des f amilles plus réduite
(tableau L, annexe 1).

rés identes .I
I
I
I

Un â9€, Niaro Coura, compte que
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Malgré les corrections apportées à 1'échantillon initial, Ies
taux de sondage par typè- d'aménagement ( tableau 3 . 1 ) restent
inégaux et ceci pôur deux raisons. La première, et nous I'avons
déjà évoquée, est qu' iI était difficile d'adopter un taux de
sondage élevé. Nous avions alors admis que Ie projet Retail
resterait surreprésenté au sein de notre échantillon. En second
lieu, nous ignorions au moment du tirage complémentaire de
1'échantillon, - que les casiers du village de Missira avaient
bénéficié d'un réaménagement Banque. C'est pourquoi Ie taux de
sondage est également él-evé pour. ce type de réaménagement.

Tableau 3.1 : Taux de sondage des personnes et
des familles par type d'aménagement

Type
d'aménagement

Taux de sondage
dans Ia dans les

population familles

Àrpon
Retai I
Banque
Non réaménagé

9r7
24
23

9

9 r3
19
22
8r 3

NB: La répartition des familles résidentes et non résidentes par
aménagement n'étant pas disponible, Ie taux de . sondage est
calculé sur I'ensemble de Ia population et sur I'ensemble des
familles de I'Office.
3 .L .2 Composition démographique des exploitations
La population des exploitations est essentiellement familiale
Ie ieèours à une main-d'oeuvre extra-familiale permanente (Lz
est rare. Durant Ia campagne 1989-1990, oD compte 464 salariés
soit 4 Z de I'ensemble de la population recensée en juin 1989.

Popu].tion familiale
La population des 900 exploitations présente les caractéristiques
d'une population standard africaine ; c'est une population jeune
qui compte 43 Z de moins de quinze ans. Contrairement à ce gu'on
observe habituellement en milieu rural, Ia pyramide des âges ne
présente pas de creux dans Ia tranche d'âge masculine des 20-39
ans ( figure 1 ) . Le développement de La rlziculture a ainsi permis
de maintenir au village cette tranche de Ia population. La
proportion d'hommes et de femmes est équivalente ( 49, 53 t et
50,47 t respectivement). On retrouve les mêmes tendances au
niveau des zones excepté à Molodo où on observe un creux dans Ia
population masculine de la tranche d'âge 15-19 ans et 25-29 ans
( figures 1 à 5, annexe 2) .

(LZ) Certaines exploitations engagent pour Ia durée de Ia
campagne tîzicole dés travailleurs qu'ils logent, nourrissent et
rémunèrenL. Ces travailleurs sont recensés avec les autres
membres de I'exploitation avec Ie statut de salariés permanents.
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La taille moyenne de Ia famille, L2r4 personnes, cache des
disparités plus sensibles entre les villages qu'entre les
secteurs. Le nombre moyen de personnes par exploitation varie du
simple, entre I et 9 personnes à Kankan, Sansanding et Uedina km
39 au double, 15 à 16 personnes à Tongolo Coura, Oullah, Niono km
26 ou Manial.e. Ces différences s'expliquent en partie par Ie fait
que Kankan et Sansanding sont des villages d'immigration récente
(désertés dans les années 1960, ces vilJ.ages ont été recolonisés
après Ie réaménagement Àrpon) dans Iesquels seule une partie de
Ia famille aurait immigré (Ie reste de la grande fanille restant
dans Le village d'origine). Dans Ie secteur de Dogofry, Ia taille
moyenne de Ia fanille (1018) est homogène entre les villages
( tableau À3.2, annexe 4).
- Population salariée permanente

La popuLation salariée permanente est une population jeune (79 I
a moins de 30 ans), presçIue exclusivement masculine (on ne conpte
que 14 femmes ) .

Les exploitations faisant appel à ce type de main-d'oeuvre (18 t
de Irensemble des exploitations ) recrute en moyenne 2,8 salariés.
Trois villages ( Touba et Diakiwere dans 1e secteur de Molodo,
Daba ND16 dans le secteur de NrDebougou) ont plus recours que les

. autres villages à ces salariés ; on y recense en noyenne entre
1r5 et 2 travailleurs par exploitation contre moins d'un
ailleurs.
Les travailleurs permanents sont recrutés en deux vaques succes-
sives. La prenière vague arrive entre mai et juii (45 t des
salariés) et participe pratiquement à I'ensemble du cycle agri-cole. La durée moyenne de séjour de ces travailJ.eurs est de I à10 mois. La seconde vague (34 * des salariés) arrive entre
octobre et décembre, pour Ia récolte du paddy et Ie maralchage.
Leur séjour varie entrè 3 et 5 mois (figuie 2).

Figure 2 t Duréê Doyêatne de aéJour de3 sÀlarié. en fonctLon de
l6ur noia d'âlrivée

Fii{EI

DHS

flois d'arrivêe
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3 . 1 . 3 . Composition ethnique

Les principales ethnies présentes à I'Of f ice du l-ligqr_ sglt les
Bamanàn (40 t des chefs dlexploitation), Ies Minianka (19 t), les
Fulbe (11 t), les Mossi (7 t) et les Marka (78). Si la population
est relativement composite dans certains villages et même dans
certains secteurs, étte est ethniguement très homogène dans
d,'autres . Àinsi, Ie secteur de Dogofry est peuplé dans des
proportions équivalentes de Fulbe, Minianka, Maures et Bamanan.
be -même, SdkoIo, chef-Iieu d'arrondj.ssement du secteur de
Kouroumâ, est peuplé de Bamanan, Sarakole, Maures, 9t Fulbe. II
en est de même- à-paba ND16 (secteur de N'Debougou), à Kankan
(secteur de Kokry) ou encore à Touba (secteur de Molodo) où
plusieurs ethnies (Bamanan, Peule, Minianka, Mossi) se côtoient.
Àifleurs, la diversité ethnique dans les villages est plus faible
ou inexistante. Àinsi, si les Fulbe à Fulabougou, Ies Bamanan à
Sansanding (secteur de Kokry) sont majoritaires (53 t des-chefs
d.'exploitàtion) , Ies Mininanka représentent dans ces villages
enviion un quart des exploitants. Dans près d'un tiers des
villages par Contre (9 villages sur 30), une ethnie domine (plYs
de 70 Z âes chefs d'exploitation). Deux villages, Gourcy dans Ie
secteur de Kolongo et Oullah dans Ie secteur de Kokry, sont
peuplés presque uniquement de Mossi (?0 et 93 t). Kouia N'golo-
ËaIâ ( seèteuf de uiono ) et Werikela ( secteur du Sahel ) sont des
villages Minianka. Cinq villages, Mourdiah (Niono) , Niono km 26
( SaheI ) , Heremakono ( tt -Oebougou 

) , Maniale (Molodo ) et Tongolo
Coura (t<olongo), sont des villages Bamanan (t,ableau À3.3, annexe
4).

3 .2. Niveau d'éducation

Si 1'analyse de 1'évolution des indicateurs socio-économiques
montre I'interaction entre éducation et développement économique
t34] , I'importance d,e ce facteur sur la productivité agricole est
controversêe. Ainsi, si certains travaux (cf [35] et [36] , cités
par Kalirajan t3?]) concluent que cette variable est un détermi-
nant important des différences de productivité agricole entre les
pays, d-'autres plus récents, ne relèvent au contraire aucun effet
si!"ificatif t 3? I t 381 , êt montrent que I'apprentissage de la
teéhnique, indépendant du niveau d'éducation, explique en grande
partie ces différences [37].
Cependant les nouve]Ies orientations prises à I'Office, concer-
nant notamment }e transfert aux communautés villageoises de
certaines activités (battage, commercialisation), nécessitent un
seuil minimum d'alphabétisation. L'Office en est conscient puis-
gue sa division prômotion rurale est chargée _de I'alphabétisation
des paysans et dê Ia formation à la gestion des responsables des
assoêiâtions et tons villageois. Àinsi en L988/ 1989 , L46 centres
d.'alphabétisation fonctionnaient, soit 91 t des centres effecti-
vement ouverts t8] .

Qu'en est-il de Ia population de notre échantillon ?

L'alphabétisation qu'ell-e soit en Bamanan, en Français et/ou en
arabè, concerne moins de 22 t de Ia population cible (7-55 ans) -

Si les différences sont relativement peu marguées entre 1es
secteurs (seul le secteur de Kokry a un taux d'alphabétisation
-36,4 t- plus é1evé que }es autres), on observe de grandes dispa-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
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rités entre les villages (6 t à Baniserela, 59 t à OuIIah).
Quatre villages ont un taux d'alphabétisation inférieur à 10 g,
tre ize un taux compris entre 10 et 19 t, cinq un taux compris
entre 20 et 29 t et six un taux compris entre 30 et 49 t. Outre
Oullah r un village, Daba l[D16, a plus de la moitié de sa popula-
tion âgée de 7 à 55 ans atphabétisée dans une des trois langues
$t z, 

-ifureau 
À3 . a, 

- 
ânnà"è 4 ) .

Par contre, Ie type d'alphabétisation particularise les secteurs.
Les villageois des secteurs du Sahel et du Kourouma sont essen-
tiellement alphabétisés en français . Mais, I'arabe (L4,4 t de
taux d'alphabétisation) concurrence Ie français (15r5 8) à Kokry
et dominê à N'Debougou (9,8 Z), à Kolongo (9,3 *) ou encore à
Molodo, guoique de façon moins nette (7 13 I contre 5rB I d'alpha-
bétisés en bamanan) . SeuI Ie secteur de Niono a une proportion
équivalente d'alphabétisés dans I'une ou I'autre des trois
Iangues ( tableau A3 .4, annexe 4 ) . On retrouve les mêmes tendances
lorsqu'on étudie séparément Ie taux d'alphabétisation des adultes
(20-55 ans) et Ie taux de scolarisation des jeunes (7-19 ans). On
voit par contre que I'alphabétisation en bamanan concerne essen-
tiellement 1es adultes ; Ies jeunes étant scolarisés en français
ou en arabe (tableau 3.2).

Tableau 3.2 : Scolarisation et alphabétisation
par secteur en juin 1989 (en pourcentage)

I Secteurs Sco Iarisation
(7 -L9 ans )

français bamanan arabe

Àlphabétisation
( 20-55 ans )

français bamanan arabe

I
I
I

Niono
Sahe 1
Mo lodo
N'debougou
Kourouma
Dogofry
Ko Iongo
Kokry

5r8
19

6r6
3 r2

16r6
5r1
3 r9

L7 ,4

1r0
0r5
L r7
0r9
5r5
2
0
1

4r6
2r9
8r8

L2 ,'7
4 '3L4 ,4
8r9

15,8

3ro
10

2 '32 r8
7 'L4 r5
1r9

t4

5 r2
5
8r9
6r2
6rt

10, 5
Lr9
4

3 '71r3
6
7 ,8
4r4
2 r3
9 r6

L3 ,4

I
I
I
I
I
I
I

Ensemb 1e 9 r2 1r5 9 rL 5r4 6 rL 6 r2

3.3 Etat de santé de Ia population

Seuls les résultats parasitologigues sont présentés dans ce
vo lume .

I1 est rare, Iors des enquêtes médicales, guê toute la population
recensée soit examinée. En effet, on peut difficilement éviter
que certaines personnes ne se présentent pas aux examens soit
parce qu'elles refusent de Ie faire, notamment si le traitement
de la population est différé de plusieurs mois, soit parce
qu 'el les sont, âu moment de I ' enquête, êû déplacement . Par
ailleurs, if est plus difficile, notamment dans Ia zone de
I'Of f ice, d'obtenir des sell-es que des urines et ceci pour deux
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raisons. La première relève de Ia pudeur i on ne se promène Pas
devant ses en-fants, son époux ou Ëa femme' avec ses selles (ce
pioUie*é a été en partie rèsolu, voir chapitre .2) . La seconde est
Iiée à une alimentation qui, pâuvre en fruits et en légumes,
favorise Ia constiPation.

Aussi, avant d 'aborder les pTéyqlences des deux formes de
bilharziosà, iI convient de îerifier que notre échantlllon ne
comporte pa; de biais de sélection. Pour cela, nous étudierons
Ies taux de collecte d,es urines et des selles (9o taux de
p"iticipation) et vérifierons gue Ia. structure p?r âgg et par
Ë.xe de- Ia popnlation examin6e est identique - 

à celle de Ia
Fpùfàùion reËe-nsée. Nous utiliserons pour celà le test des
écarts réduits.

3.3.1 Taux de ParticiPation
Exceptées cinq personnes ( 3 

_ 
hommes et 2 femmes ) , toutes les

personnes .y"tit iourni des sel les ont donné des urines . f,e taux
de collecte'des personnes ayant fourni à la fois des urines et
d.es selles est dônc équivalént au taux de collecte d'es personnes
n t ayant fourni gue des selles.

si Ie taux de participation de .Ia population en ce qui concerne
Ies urines est "orr.àt 

et identique qùel que soit le sexe (74 t)'
i I n ' en est p.= de même pour lei sel-les . - La moit'ié seulement de
i. populatiôn recensée- a fourni des selles et on observe une
différence significatj-ve entre les sexes (tableau 3'3)'

Tableau 3.3 : Recouvrement des urines et des selles
en fonction du sexe en décembre 1989

Sexe Population de
6 ans et plus

recensée
effect if

Examens
d t urines

effectif couver-
ture en t

Examens
de selles

effectif couver-
ture en t

I
I
I

Hommes 4800
Femmes 5q06

Ecart-réduit

3555
37 34

74,2
74,6

ns

256t
2363

53 r 3
47 ,2

4,2 *

I
I
t
I
I

Ensemble 980 6 7 299 74,4 4924 50 ,2

ns = différence non significative i * = différence significative
avec une probabilité inférieure à 0, 1 B '

Une analyse par secteur montre _que lf collecte des urines est
relati*r.*"t t-nà*ôgéne. Le taux dà collecte varie entre 70 et 80 t
sauf à u'oâborgor"où il est de 67 t3 *. Au niveau des villages,
Ies disparités sont un peu plus importantes, mais elles restent
acceptaËtes ( le taux de- coliecte dès urines varie entre 60 I à
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Sokolo et 91 t à Kankan). Un seul village, Tiemadeli dans le
secteur de NrDebougou, a un taux de collecte extrêmement faible
(3e r).
Pour les selles, Ia situation est différente. Les disparités sont
plus fortes : quatre secteurs, Kolongo, Kokry, Molodo et Dogofry,
ont un taux de collecte raisonnable (entre 60 et 70 t) ; Ies
quatre autres secteurs ont des taux inférieurs à 50 t ( 37 t à
N'Debougou, 48,7 * dans Ie Kourouma). Ces disparités s'accrois-
sent encore lorsqu'on considère les villages. Àinsi, six villages
ont un taux de collecte des selles inférieur à 30 B, dix un taux
compris entre 50 et 59
( tableau À3 . 5, annexe 4 ) .

3 et huit, un taux supérieur à 60 t

Vérification de Ia non existence d'un biais de séIection

Comme les taux de collecte des selles sont très faibles dans
certains villages, iI est nécessaire de vérifier que Ia non
participation est un phénomène aléatoire et non Ie fait d'un
groupe ou d'une classe d'âge particulière. Le test de I 'écart-
réduit est utilisé pour comparer la structure par âge et par sexe
de Ia population recensée à ce1les des personnes présentes, avec
des urines d'une part, avec des selles d'autre part.

La structure par âge et sexe de Ia population ayant fourni des
urines est strictement identique à celle de la population
recensée : on n'observe aucune différence significative dans Ia
distribution tant par sexe que par âge. On observe par contre une
différence significative entre Ia population recensée et la
population ayant fourni des selles. Les femmes, notamment les
vieilles femmes, ont fourni, en proportion, Roins de selles que
les hommes. Ainsi, Ia proportion de femmes dans Ia tranche d'âge
60 ans et plus est égale à 45 t dans la population recensée alors
qu'elle est de 37 t dans Ia population ayant fourni des selles
( tableau 3 .4 ) .

Sur 1'ensemble de 1'échantillon, Ies différences de structure par
âge et par sexe entre population recensée et population examinée
sont pratiquement équivalentes ; Ia seule différence concerne
l'examen de selles pour lequel les hommes de plus de 59 ans sont
sur-représentés par rapport aux femmes. La même analyse menée au
niveau des secteurs donne des résultats identiques.

On relève I'existence d'un biais de séIection dans deux des
villages où Ie taux de collecte des selles est très bas. A
Heremakono, 43 3 de Ia population ayant fourni des selles a entre
6 et L4 ans alors que cette tranche d'âge représente 28 t de Ia
population recensée dans ce village. A SokoIo, Ies proportions
sont respectivement éga1es à 4L t et à 33 Z (tableau 3.5). Or,
comme nous allons Ie voir, cette tranche d'âge est plus affectée
que les autres par la bilharziose. Dans ces deux villages, Ie
niveau global ( tous âges confondus ) de Ia prévalence de Ia
schistosomiase à S. mansoni risque d'être biaisé ; une prévalence
plus élevée serait due, non à un risque plus grand, mais à une
sur-représentation de Ia classe d'âge Ia plus affectée.
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: Structure par âge
et de la population

et par sexe de Ia population
examinée (décembre 1989)

t Sexe
Tranche
d'âge

Population
recensée

eff. proportion

Population
urines
proportion

examlnée
avec sellesavec

eff. eff. proportlonI
I
I
I
I
I
I

6
15
20
30
40
50
60

Hommes 4705

1516
64L
948
57t
424
296
309

4885

t628
596
991
7L2
409
292
257

et

t4
19
29
39
49
59

+

âqe sexe âcre sexe

49

35, 6 50
L2,6 55
L7 ,2 45
L2,6 44

9 ,'l 52
6,6 52
516 57

51

34,4 50
LL,4 45
20,3. 55
15, 3 55
8,7 48
5r8 48
4,O 42

âqe sexe

32 ,2
13 r 6
20,L
L2,t

9
6r3
6r5

33, 3
LZ ,2
20 ,3
L4 ,6
8'4
5r9
5 r2

49

48
52
49
45
51
50
5s

51

52
48
51
55
49
50
45

3550

t264
447
6L2
449
344
234
200

3707

L27 5
422
752
568
322
2t6
148

2548

916
302
443
327
252
170
138

2311

86?
250
443
359
199
145

81

52*
35,9 51
1118 55
L7 ,3 50
t2,8 48
9,9 56
6r? 54
5,4 63

48

3619 49
10, 6 45
18,9 50
15, 3 52
8r 5 44
6,2 46
3,4 * 3?

Femmes

6
15
20
30
40
50
60 et

L4
19
29
39
49
59

+

I
I
I
I
t
I

* Différence significative avec une probabiliLé
écarts réduits ) .

<0,05 ( test des

La stand.ardisation par âge et par sexe ( 13 ) des t,aux de
prévalence permet d'êliminér ce biais et de comparer ainsi les
niveaux d'enâémicit,é par village. Dans ce rapport ggpena?nt, les
taux de prévalence sont des taux non standardisés - 

( 19s résultatg
sur la standardisation ne sont pas encore prêts ) . Les taux
standardisés seront présentés dans un prochain rapport.

La st rdisation revlent à ca culer }e nombre

I
I
I
I

qui serait observé si Ia
population examinée était
Ia populat,ion recensée de

structure par âge et Par sexe
ce1le d'une population standard
I'ensemble de I'échantillon) .

de Ia
( ici,
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Tableau 3.5 : structure par âge et sexe (t) de Ia population exarninée

(selles) et de la population recensée dans les villages à faible
taux de recouvrenent des selles

Village 6-14 |

B FI

lranehe d'âge
ls-1el zo-zt I ro-reJ ao-arl so-ss

E Fln rln Fln Fln F
J ro+
InF

I
I
I
I
I

Populatlon exanlnée

BagadadJl 18

BanLserela L7

Heremalcono 22

TLernadeli 19

Sokolo 26

Dia Coura 16

19

23

2L

15

15

9

recensée
16 18

16 19

L2 15

13 19

16 16

t2 16

5

2

6

1

5

3

5

5

9

6

6

5

5

9

I
6

5

6

6

5

6

4

5

2

I
7

7

5

6

7

58
79
73
31

107
16 15

I
6

15

6

5

10

2

7

7

6

6

I

6

L2

7

9

7

8

9

7

1

4

5

2

5

9

3

8

6

9

0

2

1

3

I
I

I
2

2

2

3

2

2

2

3

4

3

2

3

5

3

3

3

1

6

5

2

2

1

2

5

7

3

3

4

3

2

4

5

6

{
6

9

2

3

6

3

2

3

2

1

3

4

4

6

3

0

4

I
I

Populatlon
BagadadJl
BanLserela
Heremakono
llenadell
Sokolo
DLa Coura

710
73

1{ 10

7L2
10 11

11 L2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

3.3.2 Prévalence et intensité de Ia bilharziose

Nous présenterons les rêsultats parasitol"gigY::, en considérant
tant ia piévalence de la bilhaiziose (pioportion d-e pelsonnes
;ilË#ïneËs) que ta grâtite de I'infecÈion-. Le nombre d'oeufs
èmfs aans fés ùifnei ou-les selles est un indicateur de cette
àiàvite. Fàùr -ra bilharziose urinaire, on retielt 9inéralement
Ë;i; -dio,tp." , un gr;upà- aà f aibt es exciéteurs - ( moins - de 50 oeuf s
dans 10 mI^àaorineÉ), un groupe de moyens excréteurs (entre.50 et
gg oeuf s par 10 mi'di orin.=) et un grogpe de fort,s excréteurs
(prus de gô- ôéurs-pàr - io ri r d'urifres ) 1 Pour- la bilharziose
if,ËË=tîiarâ, àeux groupes sont considérés, gglui des faibles
excréteurs-i*orns 

-ae"1ô0'oeufs paf gramme de selles)-9t celui des
forts excréùË;Ë- (Ëius 

- de 100 oèuf s par gramme de selles ) .

L'eqguête_ parasitOlogique. . menée en novembre-décembre 1989
confirme biË;- t;-p;êsence à I'office du Niger. $g= deux formes de
bitharziose. Deux personnes sur trois sonf bilharziennes et plus
d'une sur quarià-ïzË-- ?i _ è;t doublement infectée. ta bilharziose
tntesrinatË-t -éJt'Èioq - ' f réqr,rçnt,e ,(s? B de Ia popgl?tion est
parasitée) et plus =évère (SO Z de la population sont des fort's
&;;ét;;;É à;"Ë"f"1-- que 'la bilharziose urinaire (42 t de
personnes inféàtéeé e€ 13 Z seulement de moyens ou forts
excréteurs ) .
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Prévalence Par âge et sexe

Qu'elle soit urinaire ou intestinale, 1. bilharziose concerne
principarefrànt-r;; j*ùr"" 

_ t rid.l;; -t ).: 
-pius de trois enfants ( 6-14

ans) sur cinq ont riune dès -àéux iormeJ de bilharziose et près
d,,un enf ant sur deux G- ài 

- est doublement inf ecté.

I Figure t , 
:;UiËà;nce 

des deux formes de bilharzlose par âge

Fl8ure 3 I

?6
60
50
4g
36
2A
Lg

g

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

t. n.

. Bllharziose urinaire
La prévalence diminue avec r'â91 :!_3PIè" 30 ans les taux sont
inférieurs à zs * (Iid;à-g) . f,a gravlté de I'infection est plus
forte chez res jeunes (6-19_ansl-qùà gle" les adultes. Le taux de
prévarence des moyens 'et rorlé Ëxcréteurs (pour ra birharziose
il;i;;î;;i- ;;étèvê à-13 r,--aàns _ra ppnuratiôn totare ; il est
pratisuement le doubre (24 a i- dans^ là tranche d'âge 6-19 ans '
Ïtauldau 3.6).

Tous âges confondus, _1ê sexe masculin gst plus concerné gue le
sexe f êminin ranr pa; rà niveau'-d;-p;eï"rencè qgg-. i;à;. r" gfavité
de I' infectl,on, À1;=i, -4-5lq 

- t des Îromme= sont -bilhârziens cont're
3g,z t des femmes 

'îiâ âiÉieience est hautement significative) '
cette dif f érence sè retrou.rà---èn", 1é; j euîes et' disparalt' à

partir de 40 ans . 'D. 
mémé, _ r" tân* de préval?lg" des moyens et'

forts excréteurs s'étév"-â 2a *-aààs ra pàpulation mascullne âgée

de 6 à 19 ans ators^[ù;ir r,îeit--g"à ae i9',9 * dans Ia population
féminine du-même âge (talleau 3'6)'
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I
I Tableau 3.6 : Intensité

et par sexe en décembre
(en t de Ia PoPulation

de la bilharziose urinaire Par âge
1989 sur 1'ensemble de I'échantillon
examinée dans chaque tranche dtâge)

FH
H

I
I

Àge Nombre d'oeufs
<50

FHF

par 10 mI
50-99
HF

>99

I
I

6-L4
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 et

ans
ans
ans
ans
ans
ans
+

31, 5
41, 0
62,2
72,3
79,3
82,O
85 r 0

39, 1
52 r8
'lL rz
81, 6
82 ,3
85, 1
78,3

38,2
36r9
3L,2
24,9
Lg ,9

7 'L13 r 0

38 ,2
35, 0
24 ,0
15 r 8
L5 ,2
L2 ,5
L6 ,9

13 r 4
11, 6
3r9
2r6
0r8
0r8
1r0

10r5
7 15
2'4
t'7
1r8
1r3
2 rO

16, 6
10, 5
2,6
0
0r8
0r8
1ro

L2 rO
4r7
L,7
0r7
0r6
0r9
4 rO

I
I
I
I
I
I
I
I

Ensemble 54, 1 6L ,7 30 r 4 27 ,3 ?,4 5r5 '7 19 5r3

Test de xi2, les chiffres en gr?s 
_ 
indiqgen! que Ia différence est

significative avec une probabifite p

Bilharziose intesti-nale

on retrouve les mêmes tendances pour ra bilharziose intest'inale '
Les jeunes sont pru- concerné; 

- qu9 res adurtes ; ra popuration
masculine est prus 

'-";Fsée -qn.' ra 
- 
popylation féminine. Mais

contrairement à ce qu ' o-n obserie pguf 1â ni tnarz iose urinaire, le
taux de prévalence èst encore éreié (41 ?) dans^ra tranche dtâge
30-39 ans et Ia différence par sexe nrest significative qutà
partir de 15 ans (tableau 3.7)'

Tableau 3 . ? : rntensité de Ia birharziose intestinare par
âge et par sexe en décembre 1989 sur I'ensemble de

I'échâ"Lifiô" i". t de Ia population examinée)

Àge Nombre d'oeufs Par gramme
0

de selles

FHFt
I
I

6-t4 ans
15-19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60et+

32 ,9
35,7
43, 3
51, 3
63 r B
64,L
73,L

36r9
44 ,4
52,8
65,7
65 r B
65, 5
7O r3

22,7
22 ,8
24 ,3
25,O
18, 6
18, I
L6 ,6

2L ,4
23 ,2
23 ,7
]-8,4
23 ,6
2t ,3
20 ,9

44,3 4L,6
1t r4 32,4
32,2 23 r4
23,5 15r8
L7,4 10,5
L7 oO 13r1
L0,4 8,6

I Ensemble 44 r7 50, 5 22 ,3 2L ,7 32 r8 27 ,',l

I
I

* Test de Xiz, différence significative avec p
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I Prévalence Par zone et Par village

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La bilharziose concerne inégalement, les secteurs. Les villageois
de Ia zone du Macina sont Iés plus concernés . 

par cette affect,ion.
Les taux d,e frè.r.Ience , tant pànr la bi tharz iôse urinaire ( 49 t à

Ko1ongo, 53 t à Kokryi qn. pàur la bilharziose intestinale (78 t
et 61 t respectivemênti sônt les plus élevés. Les habitants du

secteur de Niono sont reiativement môins exposés gue les autres 3

res taux ae- piêvarence des deux iot*"= de uitnarziose sont paTTr
les plus bas (37 t pour q. haematobium , -42? 

pour S. mansoni) '
Dans tro j.s secteurs, r-'une des deux formes dominè, s. haematobium
à N,Debougou (46 t), s. mansoni à Molodo (51 8) et, à Kourouma (65

t). A Dogofry et "ù Sahel, les taux de prév-alence se situent
autour de }a moyenne (44t et 42 I pour S.haematobium, 56t et 54 t
pour S.mansoni, tableau 3.8).

Les disparités de prévalence de Ia bilharziose urinaire sont en

général faibles entre les villages d.'un.même secteur, voire d'tune
même zone. on note cependant dés exceptions comme Mourdiah ( zone
â; -uiàno ) er oi.r.àil;;à ( zone de Molodo ) où res taux de

prévalence (25 t et 15 * respectivement) solt inférieurs à Ia
ilày.rrrr. obsèrvée dans reur zone ( ge, B . t- et 38 * ) . Les traitements
d,e masse "igâ"i"e" 

par ra clz (ùourdiah, jrillet 1988 ) et par
1'équipe d;-- =.nte àn cercle de Niono (oiaxawere , iuillet 1989 )

expliquent ces faibles taux. Fulabougou (zone- du Macina)' au

contraire, s€ caractérise par un taux de prévarence plus élevé
(62 t) que dans celui des autres villages- de Ia zone (50 t en

moyenne ) .

Les disparités entre les villages sont plus importantes Pour Ia
bilharziose intestinale. Certaiies sont âues aux interventions de

la GTz comme à nagadâà:i, Medina et werikera (zone de Niono) et'-à
cel1e d.e r;équipe-Iocaie d.e santé comme à Diakawere. tes taux de

prêvarence sdnt-beaucàup plu?. faibles dans ces villages. (moins de

Zo tl que dans.Ies autieË villages (où les taux varient entre 40

et 70 8).

AiIleurs, les disparit,és devraient être imputées au milieu. Les

âiproitants de toubà (zone de Morodo) sont ptus.exposés_ (75 t des

;iîiàgeois sont atteints par cette affection) que f??- autres
exploitants de Ia zone ; danË le secteur de Kokry, Ies villageois
de Fulabougou sont, 

-ào*, *oi.q exposés (Ie taux de p-réy?lence est
ét"I â es - t ) à cette iorme de tritnarziose que les habit'ants des

auLres viliâg.; ( Ies taux -y dépassent 65 t ) . Enf in, dans le
secteur d; oo6ofry, les taux dA prèvalence varient beaucoup (28 t
à Sikasso Couia, A2 t à Markala ôoura, tableau 3.8).
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Tableau 3.8 I Prévalence deg deux fo:mes de bilharziose par
secteur et par village en novembre-décenbre 1989'

tone Bilharzioee urinaire
secteur
Villages Négatifs Pogitifs Préva

Ience

Bilharziose Lntegtinale

Négatifs Positifs Préva-
lanca

lliono
.Niono
Kouia
Bagadadji
Mêdina km39

Mourdiah
. SaheI
Nango
Niono km26

lrlerekela

rolodo
Diakawere
Manlale
Misgira
Touba

I{'f,lebougou
Baniserela
Daba ND16

Heremakono
Kanansako
Tiemadeli

1067
633

188

144

112

189
434

130

175

L29

651
195

213
108

145

6L2
133

133

108

L52
86

Xouroulari 1084

.Kourouma 524
Niessoumana L77

Medina C 193

Sokolo I 154

.Dogofry 560

Dia C 112

Dogofry Ba 194

Markala C 147

Sikasso C 107

677

367

164

84

53

66
310

131

88

91

384
32

141

112

99

529
107

139

L22
L2L

40

617 3713

223 30

79 3018
89 3115
55 26,3
424 43

107 48r 8

92 3315
112 43t2
113 51r 3

38r8
36,7

46t6
35 t7
32, 1

25r8
42

50, 1

33, {
41, 6

38
14r9
39r8
50r9
40, 5

'15
44,5
51, 1

53

44,3
3L,7

513
253

178

16

19

{0
260

135

114
11

l't t3
42

57 ,4
18r3
t7,9
{0

54

63

70, 3
10r4

{15 51

32 1916

138 50r 1
104 5618

1{1 75,4

171 30
31 29,3
{{ 24,8
28 41, I
42 2L,9
26 3215

601 6013

323 65

136 70r 8

138 64,7
47 52,8
278 56

56 47 r8
92 47 ,6
98 62

38 28 r7

881 67,3
383 78

115 69 t4
58 7L,6

209 85r 3

498 61

90 42,8
141 67,L
156 6611

111 66,8

571
350

132

71

87

60
22t

79

{8
94

393
131

137

79

46

{53
77

133

40

149

54

395
173

56

75

42

222
61

101

60

94

Xacina
.KoIongo
Goursi
Niaro C

Tongolo C

.Kokry
Fulabougou
Kankan
oula
Sansanding

815 8L7
364 316

108 123

72 53

184 140

451 501

95 158

101 111

157 139

98 93

50 128
46,4 110

53,2 5l
42,4 23

43,2 35

53 318

62,4 120

52,3 53

45,9 80

48r 5 55
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Nous avons vu que ra GTz intervient dans certains villages de

I'office aans f'objectif de contrôler I'endémie bilharzlenne.
Entre Lggz et 1ggg, ces villages ont bénéficié de traitements de

masse. rr sembre intéressant de comparer les niveaux d'endémicité
a." vilrages sous contrôle et d,es vitlages sans traitement.

prévalence de Ia bilharziose dans les villages des zones
suivies Par la GTZ

fres zones de contrô le de ra GTz sont les zones du Macina r- de

Niono et de N'Debougou. Comme la date du dernier contrôIe et donc

d,u dernier traitemént n'est, pas ra_ même dans tous les villages

"àrr""rnés , nous avons divisé- les vi r lages . g1- deux groupes 3 un

ùiô"p. aoirt ié dernier traitemenr date de juilret 1988, uD groupe
dont le dernier t,raitement e=t antérieui à 1988. un troisième
groupe rassembre res autres vi r rages ( non suivis , non t'raités )

d.es "orr." 
à. contrô]e de Ia GT?" ( tableau 3 ' 9 ) '

La prévalence d.e Ia bilharziose tant urinaire_ qu' intestinale est,
en 1989, prus faibre (g6 r? B et 24,s .z) dans les vilrages t'raitês
en 19BB ô; aâns les 'vi i rages 

- 
qui _? ' "l! 

j amais ét,é traités ( 48 t
et 51 t,' 1. différence esL siinificativé). P?f contre, il n'Y ?
aucune différence entie ces deriiers et les villages qui ont été
traités avant 1ggg. ceci laisse penser qye la prévarence retrouve
son niveau initial alrès les L4 - mois sriivant te traitement, mais
avant ra période de 2+ mois, une comparaison ( tableau 3 .9 ) , po9r
Ies virragàs-"ùi"i" par ra GTz, entre taux de prévarence observés
avant traiiàment t"oiià"-crz) et taux de p1évàlence observés urlr

deux et rrois ans-àprès trâitement (enquête épidémi9|gsiqu? de

novembre-décembre 19gb ) sembre le "oniirmer pogr la bilharziose
urinaire. Dans les villagès traités en 1ggg, 1" . - 

taux de

prévalence d.e cette affection est en 1989, inférieur (3619 t) à

ce qu'il était avant i" traitement. (48,5 t). Pa! conÈre, dans lee
villages traités avant 19gg, râ prévarence de la bilharziose
iililâire et intestinâre) est revenue à son niveau init,iar.

Les résultats sur Ia bilharziose intestinale (groupe d?= traités
en 1988 ) sont moins évidents iôt=q,r'ol - 

regard,. é9 qui s '9?t passé

dans chacun des villages depuis -le début des interventions. Le

délai de réinfestation massive, apparemment de deux ans à
Bagadadj i , semble être plus long à- Èanisere Ia eÈ à l{erikela 3

deux ans ' .piè" le traitement de masse, les taux de - prévalence
sont encore inférieurs à ce qu' ils étaient au premier contrôIe
(tableau 3.10).
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Tableau 3.9 : Prévalence
GTZ et en l9B9 dans les

de Ia bilharzioge avant
secteurs de I'Office où
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Ie dernier traLtenent
intenrient Ia GTZ

Zone
ViIIagee

Date S. haematobium
du dernier GTZ a en 1989

traitement exami taux exa-mi taux
de masse -née $ -nés t

bb

S. naneoni
'crz a en 1989

exanl taux exani taux
-nég t -néa t

bb

Traités avant 1988

. Gourei

. Niaro Coura

. OuIa

. Tongolo C

. Tiemadeli

. Medina krn 39

Traitée eu 1988

. Mourdiah

. BagadadJi

. Banieerela

. trlerikela

lfon traités
. Kouia N'Golobala
. Niono km 26

. Nango

. Daba ND15

. Kananeako

. Heremakono

. FuIa bougou

. Kankan

. Sansandi.ng

?63 18.5 L22't 1lt5
253 59 t7 231 53,2
L47 42,9 85 42,4
ne 296 46 t9

113 46 324 43,2
156 39, I L26 3L,7
94 45 ,7 165 32, 1

554 48r5 9{3 36r9
134 37,3 255 25,8
159 46 t5 228 35,7
102 53,9 24O 44,5
159 56r6 22O 4Lt6

{85 51.7 915 63,8
246 52 167 69,{
69 84,1 81 7L,6
ne 236 56rl
7L 13t7 245 85r3
55 47 ,3 80 32 15

44 L8,2 106 l7'9

r 198 25.2 dOO 21.5r
48 50 100 40

50 30 87 18,3
33 L2,t 108 29 ,3
67 13r 4 105 10r 4

1985
1987

19 87

19 84

19 85

19 87

1988
1988
1988
1988

2307 {8r8
352 46r5
263 33r4
26L 50,1
272 51r 1

273 44.3
230 53

253 62,4
2L2 52r 3

191 {8r 6

L7O2 51r8
310 57 r4
162 70r3
2L4 63

177 24,8
191 2L,9
68 41, I

210 42.8
2O4 67 ,L
166 66r8

source : Données GTZ et enquête épidémiologique noveubre-décenrbre 1989.

* Test de Xir, différence significat'ive avec p < 0.001'
a = prévalence avant traiteuent, b - taux non gtandardiség i
c - traitement séIectif.
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intestLnale dane les
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taux de prévalence de Ia bilharziose
villages suivig Par Ia GTZ

Villagea 1981 1983 1984 1985 1986 1988 1989

Itourdiah
BagadadJi
Banlserela
Werlkela

53r3
8317* 6113 76 * 5010 40

1510 3618 1215* 30 18'3
60t7* 18r1* 12r1** 29t3
26r8* 33 * 13r4** 10'4

source : données GTZ, enquête épidéniologique'

* traitement de masse i ** traitement sélectif'

I

Bien que ces résultats demandent à être conf irmés_ ( iJ:*.:?ttt en

effet à considérer aveà précaution car la population examinêe par
Ia GTz différe à chaque* contrôIe tout coinmè elle diffère de Ia
popurarion àiàminee 'ËË*iggii, - - irr montrent une certaine spéctf 1-
éit,é de cnaque rôi*"-â" bilÉàrziose. La réinfestation masslve ne

surviendrait pas avant t4 moi; . pour Ia bilharzlose urlnaire,
alors sue le détai dê 

- iéinreiiarion sembre dépendre du milieu
;;iliaËié pàur ta bilharziose intestinale.
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4,L. SUPERFICIES CULTTVEES

La connaissance des superficies cultivées. par exploitation a une
impoitil;;--ôâpitàrè dàns la compréhensiôn deË .:TttPTes de
prôduction : ôrientation culturalel -niveau d'intensification des
èultures par Ia mesure des quantités d' lntrants et de travall
mobilisé but unité de surfacer- adéquation niveau d'équipement et
surf ace einblavée. C'est pouiquoi nous cherchons à appréhender
I'ensemble des superf icie3 cul-tivées ( superf igig" en casLer et
hors casier, sùperficies des céréaIês sèchesr _?gfperficie
cànsacréè à,t-iraraichage) . ces données sont cependant diff-iclles à
collecter car les agrÏculteurs ne connaLssen!. Pas touJours les
surfaces qu'iIs conéacrent aux différentes cultures. Seules les
surf aces 'ert rLz sont bien connues même s i des interrogations
subsistent encore, notamment pour Ie hors casier.

pour les autres cultures, seuls les niveaux de consommation
de certains facteurs de proâuction (semenqes par_ exgmPl")r.Ies
pioauctions et revenus oËtenus, . peuvent donnér des indications
èur leur importance dans le fonctionnement des exploitatiotls.

Pour les surf aces en rLz, orl distingue :

les surfaces déclarées par les chefs d'exploitation en début de
campagne. Ces données sont obtenues dès.le premier mois d'enquête
en 

À interrogeant Ie chef 
- 
d' exploitat-ion . Ces surf aces

éôrrespondenÉ à celles attribuées aux exploitants Par 1'O.N. et
qu'ils- ont I'intention de mettre en valeur au cours de la
campaglre.

les surfaces réellement exploitées
Elles correspond.ent à cellés quton été mises en valeur au cours

de la campaqire et ne sont connues que vers le milieu de Ia
campagïte. ièË écarts entre les surfaces déc1arées et exploitées
son[ -dts aux conditions du déroulement de la campagtlê. Cette
dernière, selon qu'elle est favorable ou non qeut amener Ie colon
à exploii:er moini ou plus ( légqciation avec des voisins ) que la
superficie init,ialement déclarée.

Les tableaux présentent, Ies surperficies rée1lement exploitées.

a

* ) Situation par zone

Les surfaces moyennes en casier sont PIus importantes dans Ia
zone de N'Debougôu Q ha/expl . ) - 

et dans la zone de Niono'
réaménagement ^e,rp6n (6' ha/eirpll) gu'qilleurs. Les exploitants du
Macina - (projet - Arpôn) oht, - aveC les - exploitants {o. PSojç!
Retai I , '-une- superfic ie par explo itation beaucoup plus f aible (4
ha/expI., tableau 4. 1 ) .

Ramenée au nombre de personnes de I'exploitatigll la surface
exploitée en casier variè entre 0,25 (proJet Retail) et_0'59 à
Uiôno r êD zone non rêaménagée . En dehors du Retail, les
difféiences constatées s'exptlquent en partie par la taille
démographique des exploitations .
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Le ratio surface/TH suit Ia même tendance : iI est
sup!;ieùi - dans les zones non réaménagées, - celle du Macina
&Ëàptèé- er les exploitant,s. d,u Retail ônt, Ia superf icie par
travàilleur homme Ia- plus faible (un hectare).

L ' exploit,ation des hors-cas iers est très variable d' une zone à
lrautre. EIIe est pf"â-i*pottante dans les zones non réamén"99?:
du nord. de I'Offi;;- (r'inébougou, Molodo, Kouroumari)r dçià
caractéri=eà= -pài une culture extens ive . 

' 
Ctraque exploilation

cultive en moyenne un hectare de riz hors-casier contre 0,4 en
zone non teâilé"âôè"-au uacina, À Niono et dans la zglg Arpon du
Macina, r îilpï;{iàtiôn des hors-cas iers est ins ignif iante voire
inexistante (âu Retail) .

Ces différents ratios sont essentiels car ils déterminent' avec
ra-pioaùôti"ite ràspàctives des superf icies r_ Ig. - revenu rlzicole
ai"boàiÈr" au niveàù àe la popùration de I 'office du Niger.
Nous avons en effet :

Revenu/habit.ant = superficies/habitant x product,ivitê êconomiqu"
des suPerficies

superficies cagierg et hors-eaglers par exploitatlon
par habitant et par travailleur-homme

I
I

I nerarr, I encon Inon nsau. luot't nnau. luon

I
I

lsurface casier / u.P.À

I ltoyenne

I nrreur Standard

I surface Eors-casier/uPl
I ttoyenne

I nrreur standard

I surface Bors-casier/rers I

I uoyenne I

I Erreur standard I

Surface Casler / Pers
Moyenne
Erreur Standard

I surface Bors-casLer/rs
I uoyenne

I rrreur Standard

f surface caaler / t.a.
J ttoyenne

I nrreur Standard

.13

.05

.01

.00

.40
,02

.02

.02

.02

.01
.37
.09

.02

.01

.35

.03

.11

.06

.00

.00

.55

.04

.08

.01
.09
,02

.48
,02

.11

.01

.4'l

.02I
t
I

.22

.01

.86

.05

.04

.02
.01
.00

.43

.10

.51

.05

.34

.05

.46

.02

.01

.01

MoLoDo ]xounouua I

ÀRPoN lwou nrru.r. I

t
I
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a) Boeufs de trait
Classe 1 : Classe d.es exploitations n'ayant aucun boeuf de
Classe 2 ! tt - It aYant 1 It

Classe 3 : tt It aYant 2 rr

Classe 4 3 tt tt aYant 3 rl

Classe 5 : tt rf aYant 4 rl

Classe 6: " rt aYant 5 rl

Classe 7 : tt rr aYant 6 et Plus tl

I
I
I
I
I

4 . 2. EQUIPEIIIEIIT DES HTPLOIIÀÎIOilS

L'appareil d,e production des exploitations se comPose
essèàtiellement dès éléments permanents qui déterminent la
ààpa-ite ae pioduction de cellelci. Dans Ie -cas de I'office du
ui'ger, 1'apiareil d,e production comprend Ie matériel de culture
atÉelée et iès animaux servant de force de tractiorl.

Au niveau des matériels, oD dénombre des charruêst 
- 
des

hersei, des charrettes et d.es outi Is traditionnels ( f aucilles t
pioches, haches ) .

euant aux animaux de trait, ils se_.composent de boeufs et
d' âne3 . Ces derniers étant surtout uti I isés- pour t,racter les
charrettes, moyens de Lransport essentiels pour les agriculteurs.

A ces équipements s'ajoutent quelques tracteurs utilisés Par
une mj.norit.ë--A'"*ploitanÉs. L'ériergie_ pour la condulte des
travaux culturaux - est donc essentlellement fournie par les
animaux en général et les boeufs de trait en particulier. Ces
boeufs conÉtituent des éléments clés pour I'exêcution
satisfaisante des opérations culturales et ltobtention de bons
résultats agronomiqùes. c'est pourquoi nous examinerons dtabord
le niveau -dè poËsess ion des- expl-oitat.ions en boeuf s de trait
avant de considéier 1'éguipement global des exploitatiolls.

pour mieux cerner le -niîeau d'équipement dès exploitations en
boeuf s de traits, ? classes ont ét'é déf inies :

I
I
I
I
I
I
I
I
'l
I
I
I
I

trait;
tl
tl
tf
tt
It
tl

Les exploitations ne possédant aucun boeuf de trait sont
plus fréquehtes à Niono, è! zone non réaménagée et dans Ie
i<ouroumaf i (rs t des eiploitations dans les deux cas ) r Pour la
zone de t'tiono, êDguêtéè en Lg88/89, on avait abouti au même

constat. pial âe !'l' I des exploitâtiôns en zone non réaménagée
niàvalent aucun boeuf de trait.-La classe dominante est celle des
exploitations possédant 2 boeufs sauf à N'Débouggu. En effetr âu
niieau de cettè zone, les exploitations poqsèdant 6 boeufs sont
aut,ant représentées â,r" celleè ayant. 2 _boêufs _ 

(26.2 contre 25 t).
Une tellè hétérogénéité entre âone de _ production eÈ type de
réaménagrement est'certainement sous-tendue par- des causes gu1
peuvent,- avoir plus ieurs sources comme Ie niveau des
iéaménagements, Iâ disponibilités des terres et les écarÈs de
productivité.
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D,une manière générale, . on constate qYe plus de 70 * des

expl.irarions possèdént au moinË"2-b6é"d!-qËig:^:. soir la zone et

Ie- type de réâmênagemelt gË-q,ri-gill" un minimum d'autonomie

dans ra conduite - ii;"'-Ià cutiuie aÈteié". cette même sit'uation

avait été constatée 
'Ën 1gea78g-saur en-zone +Tpon dans ra-19ne de

Macina . pour ra 
"or,à"aé- 

lribn;, 
-*;q iïe"[ântirio4 . q pgu varié '; or

consrare un rqger iàre.r"*"irt du ;ïil;t d' éqlipement des

exproitations en boeuf s. En ef fet on note une- di-fiinùtion de la
prôporrion d,exproi_tàtions ,,*-Ëô=Àeàanr'Ë; dé boâuf (passant de

io -z à s t âu nâtâir i p#;;l!:*?,it z à 1s I en zone non

réaménagée ) er d' ;;Iôitârib." possédanr un - 
seur boeuf ( cas

norabre au niveau d;^"refiè;;;;menr arpoi-ôù "érres-ci 
passent de

5 t à 1 t).
Mais iI convient de sguligner que les explgitations demeurent

vurnérabre d,ans la *àjori[a-d"= cas car r"-nàmure d'e boeufs reste

insuf f j-sanr pend,anr' râ- _pê.riolË i;[";;i"â- e; rabour. Àussi les

prêrs er ià='iôËâïio"= dè uoeùis de rrair sonr fréquents '

LeS relations qui existent entre rLziculteurs à propos de

r , uti l isation d.es boeuf s sont nombreuses et cômplexes '
associations d'exproitàtions n;àyant . 

pæ re -nombre de- boeufs

lequis . 
pour mener à-Ëià; ta cutiûr" "tiËié.;- 

éônange de travair
( rravar r manuer "ontiâ-ïr..râiî*;à;â"i;ç 

i- 
-;;[1" 

l"= éxploitations
ayant une capacité 

-- 
a" 

-- raboit"'-Ir*iteê ' ces -associâtions 
sont

nêcessaires compte-tenù des "àttttâintes 
-âtt boeuf s de trait '
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Nlveau d'équJ'penent en boeufs de labour

Pourcentage Par classe et moYenne

I
I

lableau 4.2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I n 'ornoueou I MoLoDo [xounour'lenr I
ITACINA

RErÀrL I ARPoN I tlotl uou nreu. I NoN ÀRPoN I Nou neau I

0 Boeuf
1

2

3

4

5

6 et, Plua

5 .0c
3.3*

45.0t
18.3t
15.0s
3.3t

10.0t

2.2*
1. 1t

35 .7t
13.33
18 .9t
4.4t

23.3t

15 .0t

36 .7t
15.0t
16 .7t
5.0t

11.7t

4.0t
6 .0t

25. 3f
17.3t
15.3t

6 .0t
25 .0s

7 .5t
5 .8t

36 .7t
9.2\

11.7t
7 .5t

21.7\

15.2*
10.5t
29 .5t
6.2*

12 .4t
7 .6t

18.6t

11.1t
12 .8t
43.6t
12 .8t

7 .7t
4.3t
7 .71

3.3t
{. {t

30 .0t
14.4t
15 .7t

6 .7t
24.41

3.33 I
4.41 t

2.ss I
4.40 |

3.48 I 3.13 |
2.44 I

3.93 |

r*o 
*T.-.oon

#r
* ) situation Par village

un cerÈain nombre de villages se -distinguent par leur niveau

d,équipemeiï'-iËrâtivômenr- u.Ë"Ëo--éi;;à:"'Àinsi ies villages de

Niaro-coura, ô,ans ià-îà"" arr'il.Ërn.l-a. Niassoumana dans Ia zone

du Kouroumari enregr=riérrr d"s^'[àl*:l:+gË=-aré"9= d' exploitation
n'avant aucun boeuf e;-iiait ; respecti;:ryy: ??. z et 26 t des

expioitations . Le ..=-aà- Niarô-"orriâ est assez inquiêtant dans Ia
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mesure où iI y a eu un fort taux d'accroissement des
exploitations n'alant pas d,e boeuf s de trait ; un taux qui passe
de- 3 Z à 22' *- (tabieau A4.2 en annexe).

A I' inverse de ceux-ci, Ies villages de Oula dans la zone du
Macina (40 E), de Sokolo dans Ie koùroumany (37 t), de.Manialé
( 33 ? ) 

' d.ans' ia zone de Molodo, dê Kanansakô ( 33 * ) et TiemadeLl
(gS S) dans la zone de N'Débougou ont une import?lte proportion
d,'exptôitations ayant 6 boeufs-et p1us. Ces villages semblent
être fortement impliqués dans I'éIevage.

b) Niveau d'équipement global

L'appréciation du niveau d'équipement est basée sur un critère
synthêtique, Ia chalne, "-omËinant 

plusieurs élêments de
1î appareit àe production. Une chalne est constituée de deux
boeùÏs, d'une ôharrue et d'une herse. Les exploitations sont
alors réparties en cinq niveaux d'équipement :

Niveau 1 : exploitation ne possédant aucun équipement i
une chalne incomplète ,2 i " possédant

3 3 " possédant une chaine complète de
culture attelée ;

4 : " ayant plus d'une chalne et moins de
2i

5 : 'r aYant 2 chaÎnes et PIus.

Les classes moyennes ( 3 et 4) totalisent l"= plus fortes
proportions des exËloitatiôns d,ans Ia m+ jorité des cas ( aussi
Ëieir au niveau âes zones de productiôn que deq lypes de
réaménagement). En effet ces classès renferment plus de la moitié
des exploitations (51 t à 67 E).

Les exploitants se sont équipés depuis la campagne
précédente. Ainsi, les exploitations -ayàn!_gng^chalne incomplgt"
Ëont moins nombreuàes en iggg-gO qu'en 1988-89 notamment celles
qui bénéf icient des pro jets Retail -et 4rpgn. - 

C' *"! ég_alement Ie
das des exploitationè dés zones non réamén_agÊes du Macina. En
revanche, - les exploitations ayant deux chalnes et p199 sont
moins nômbreuses en 1989-90 qu'elles ne I'étaient en L98e/89
dans Ia zone non réaménagée de Niono.

par contrdr oD note une forte représentation de Ia classe 5

à Niono en réaménagement Àrpon (36 Z -contre 22 t en L988/89)_eI
celle de Ia clasée 1 da-ns les parties non réaménagées (LZ t
contre 8 Z en 1988/89).

Malgré quelques constats positifs, )^_ propgrtion d'exploitants
ayant ùne inatrie incomplète èst non négligeable dans Ia zone du
Mâcina (29 * en réâménagement Arpon et 23 t en zone non
réaménagée), dans 1e Kouroùmari (27- B) et à Molodo (22 8). 11
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s 'agit fà d'une classe très vulnérable
dispositions doivent être prises.

pour laquelle des

I
t

lableau 4.3 RépartLtLon des exploitatlons suivant le niveau d'équipement global

MÀCINA

I
I

Jaucun équipement

lCrratne incornplète
lune chalne
lPtus d'une chal.ne

| 2 chalnes et plus

3. 3r
16 .7t
20.0t
46.7t
13.3r

6.7t
24.4+
33.3t
35 .6t

11.7t
18. 3t
25.0t
33.3t
11.7t

2 .0t
16 .7t
19 .3t
43.3t
18.7t

5.8t
2L.7t
22.5t
37.5t
12.5t

7.1r
26.71
16 .7t
33.8t
15.7t

1.7t
29 .17
34.2t
27.41

7 .7r

2.21
23.3t
13. 3t
51. 1t
10.0t

lx'onaoucou I MoLoDo lxounouu.enx I

I nrmrr, I meon I Non R.EAl,l. I tlor REÀM. I nou REÀ.M. I nou R!Àl{. I mrou I

I loo. or 
I

1oo. ot I 1oo. ot I loo. ot 
I

1oo.os I lOO.Ot I too.ot Ilrcrer, 1oo.or I

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

* ) Situation par village

Certains villages se distinguent nettement avec des niveaux
d.'éguipement parÉiculièrement éLevés ou faibles. Ctest Ie cas du
viliagè de Niassoumana avec 70 t d'exploitations - ayaltç- moins
d.'une- chalne, de Manialé (43 t), âe Dogofri-ba (47 t),
Niaro-coura (41 *). Tous ces villages sont dans des zones non
réaménagiées . ' D ' autres vl l lages , ÊD revanche, sont dans des
s ituatifins nettement mei I leurés . Ceux-ci se caract,érisent par une
forte proportion d.'exploitations ayant_ plus d'une chalne. Aj.nsi
liemedèti- leS E ) , I'tissira ( 73 Z)-, Oul-Ia ( 66 t) , Dia-coura (F7) ,
Sokolo (66' 4), 'Éagadadji (67 E) sont des villageP. ?:?e? bien
égoigés. pairiri cés iif iages, 

- 
certains ont bénéf icié de

reamenagements (Bagadadj i, Tlemadel j-, Yissira, Ou119) . -D'autres(Dia-coùra ou'SoÉo1o)- n'ont bénéficié d'aucun rêaménagement
( t,ableau A5 . 3 en annexe ) .

Comme on peut, le constater, Iê réaménagemeTt n'est P?s Ie seul
f act,eur pouvanÈ inf luer sur Ie niveau d' équipement. L'existence
du crédit (pour toutes les zones ) , Les -prâtigues d'activités
annexes comràè 1r élevage, peuvent avo j-r un poids important dans le
processus d'équipement des exploitations.

4.3. UTITISÀTION DES TNTRÀNTS

Les quantités d' intrants utilisées par unité de surface ainsi
que la -manière de Ie faire, déterminent dans une large mesure les
fendements obtenus par les-rlziculteurs. En effet, Iâ recherche a
mis au point des âoses d'engrais, des modes et dg= périodes
d'épandagê qui ont un effet synergiqug les uns sur les autres.
De irême , 

- 1â technique de cultùre ( semis à Ia volée ou repiquage )les varietes et la -qualité des semences ( tout venant , R2, . . . )
utilisées sont aussi -des éléments déterminants.

Pour apprécier les f acteurs pouvant inf l-uencer les rend.ements,
les données disponibles à 1'état actuel du traitement des
informations sont 3

t
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Les quantités d'urée et de phosphate utilisées.
11 i' agira surtout d,e voii s-i les quantités utilisées sont

proches ou non des doses recommandées.

Les quantités de semences utilisées et Ie mode de semis.
La fo-rte consommation de semences est, à I ' inverse des engrais,

Ie signe de parcelles mal planées êt, par conséquentr llloins
productj.ves .

a) Semences

Nous ne distinguons pas à ce stade les différentes qualités de
semences (riz, tout venant ...).

Les quantités de semences consommées -par unité de surface sont
nettemént, inférieures dans les zones réâménagées, êt cela quelle
que soit Ia zone de production ( tableau 4,4) .- En effet cette sitùation est évidente car elle est Iiée à la
pratigue du repiquage qui consomhê r à I ' inverse du semis à la
voIée, nettement moins de semences.

Contrairement au Retail où Ia pratique du repiquage 9st
systématique, les exploitants de 1a zone Ârpon pratlgug}t molns
cètte opéfation (sauf-à Mourdiah). C'"pt_ .ge qui expligue les
quantitês de 116 kg à l'ha et 111 kg à l'ha respectivement en
zone Arpon de Niono et du Macina.

Les zones non réamênagées consomment évidemment -plus de
semences. Les quantités les plus importantes sont consommées dans
la zone du Kouroumari et dé N'Débôugou ; respectivement 160 et
180 lxg/lna. Ces importantes quantités sont - révélateurs dtune
f aible-furat.ique du rèpiquage et -d'un f aible niveau d'aménagement
des parcelles.

* Situation ?ar village
Les résultats obtenus au niveau des villages confirment les

situations d'ensemble constatées au niveau des zones et des types
de réaménagement. Cependant, oD rencontre des villages_en zone
non réaménâgée utilisânt moins de semences que. ceux de Ia zone
réaménaqée. - C'est Ie cas de Oulla où Ia pratique du repiquqge
semble être adoptée par la grande majoriÈé des rLziculteurs (94
kg de semences,/ha ) .

D'une façon générale, les villages utilisant les plus_fortes
quant,ités âe éemences- à I 'ha se rencontrent surtout dans Ie
fouroumari . La plus f aible moyenne est de 190 kg/tta ( à
Niassoumana) et 1a-plus forte est de 190 kg/ha (à Dia-coura).

Par rapport à la campagTe. L9B8/89 , Ies quantités de semences
consommes à 1 'ha sont en diminution un peu partout ( sauf en zone
non réaménagée de Niono). Cela s'expliQue par u1r certain regain
du repiquafe d.ans de ' nombreux villages, - et I ' amélioration du
planage des parcelles.
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aemencea par hectare en casier
répartitions en pourcentages

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

I eneon lxow nral,r. InoN R.EÀr.{. lHon nnen. Inon REÀil. I enron lnon ruru'r.

NIONO

116

7

63

159

6

47

L62
5

59

140

3

32

181

5

68

111

{
40

L26
7

52

lquantlté aemencês

J uoyenne

I nrreur gtandard

I Ecart-type

lnepartttion /senences I

| -a.5oKs I

lsoalooKg I

l+aelooKs I

52

2

19

43t
56t
1t

9t
26t
65t

1lt
89t

2ï
98*

0t
8t

9lt
8t

92t

3t
42r
55t

11t
30r
59t

b) Urée

Les doses d'urée conseiltées aux exploitants sont de 100 Fgllta
pour les zones non réaménagêes et, erÈon, gt de 150 à 300 kglha
bour Ia partie réamênagêé du Retai-I . Çg1a - signif ie. gu'?y". un
iéaménageirent complet, dés d.oses élevées d'urée peuvent améliorer
la productivité de la parcelle.

Lres résultats montrent que seulement dans la zone de Niono t
notamment au niveau du netail et de Àrpon, Ies doses recommandées
sont atteintes (L62 kg/ha pour Ie Retail et .L?O kglha -pourArpon). Les autres zones sont très loin d'atteindre les doses
recommandées.

Ainsi les zones de N'Débougou, du Kouroumari et du Maclna
( surtout en zone non réaménàgée) utilisent des doses assez
faibles (entre 57 et 67 kg/ha).

par rapport à la campaçlne L988/.89, au niveau de Ia zone de
Niono, 1èË quantités utilisées à I'ha sont en diminution dans les
réaméâagemerit,s Ret,ail et Arpon ( respectivement 1Zq _ .lr,gl}:a- et 136
kglha efi tgAB/Bg contre L62- eE if g Ï<g/ha en .1989/90) . Seules les
zones non réainénagées sont en progrèssion (32 lrrg/ha en 1988/89
côntre 80 kglha en 1989 /9O) .

a

* Situation par village
Parmi les villages du Retail, Niono a utilisé moins d'urée à

I'hectare gu'en- LgBB/Bg. II est en de même des villages de
Mourd.iah, 3.2; Daba ND16 ( tableau À4 . 5 en annexe ) .

D'autres villages ont en revanche ulilisé plus d'urée qu'en
L988 / 89 comme t'leâina , Niaro-Coura , longro la-Coura , Oulla .

Les villages d.u Macina semble avoir augmenté leur niveau
d' utilisaÈion de I' urée.I

I
I

lu'nnnoucoul MoLoDo lxounouuanrl

RElAIL
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Les causes de ces augmentations sont variables :

lableau 4.5

retard. d,,approvisionnement en L988/89 dans certaines zones ,
p;oËremà erâ;;à;;ibiiiie au crédit compte-tenu de ilendet'te-
inent de certaines Av auprès du FDv '

Quantitég d'urée par hectare en casler
l{oyennes et répartition en Pourcentages

I n'ouaoucou I

lQuanttté urée

I
I
I
I

MoLoDo lrounouuanvl

RrrArL I lnou nneu. Inon REÀI'{.

lQuanttté urée I

I uoyenne I

I nrreur standardl
I ecart-type I

lnepartition /uréel
l oxs I

I tà5oKs I

lsoalooxs I

lroo r 2oo xs I

l+ae200Kg I

'-624
34

119

5

44

80

5

38

67

2

24

75

3

36

64

2

33

57

3

27

75

3

25

2N

92r
7t

0t
7t

30f
60t
2t

2*
149

70r
13t
1t

33r
63r

4*

08

25t
60t
13t
1t

3t
35t
519

11t

4$

51t
41t
5t

29r
6{t
8t

I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I

c ) Phosphat,e

Les doses conse i }Iées pour cet engrais sont de 7 5 - lg'g./ha en zones
. non réaménatéô;-àt-aiànèaarement eipon, êt d,e 100 kg/ha au niveau
du Retail.

Les résultats indiquent que s i au niveau du Rgt'ai I-, 1-t" doses
recommandées sont aùteintes et -même dépassées ( 114 kg/Tla ) r !"1
n'est pas le cas dans les autres types de réaménagemènt' où les
âoàé= ùti Iisées sonL f aibles ( exceptê- re réaménacrement Arpon au

niveau d,e Niono où ra dose moyenne "=t-trés-procÉe 
de Iâ dose

recommandée , 72 kg/h.a) .

par rapport à î-gAe/Ag, _I'utilisatioq du--Phosphate d'ammoliaqYe
connalt un certain e'ssoi dans-I;-àon" de Niono-et dans ce1le du
Macina quelque soit Ie type--d;---réaménagement. LeP qYantités
uti I isées sont nettàm""[ più" importantes . Par exempre ." Niono,
en zone non réamén;géâ, ôn note- 46 kglha contre -1+ kglha gg

LgBB/Bg. ie cas de ia àone dù Macina eét encore--glgs contrasté
avêc 7 kg/ha pour 1; iéâménàgement Àrpon en L998789 contre 39

lxg/ha en 1989 /9O .

* Situation par village
certains vlllages se distinguent- neÈtement avec des niveaux

très faibles d'utilisation au- Ërrosphate d'ammoniaque. crest le
cas des villages d.e Sansanai"'g- Cg-Yt" à Macit? - 

(:"ylement 10

kg/ha) , dà-wéÉékerà- t:ô rcglhâi-à-Niono, de Diakiwéré (32 kglha)
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et de Baniserela ( 35 kg/ha) . Parmi ces villages, cert,ains sont en
àonà réaméàât!; 'àù é'' autres en zone non réamén?gée. La non
âàôptiôn de -la fumurË pnospnatée nrest_ donc _Paq Irapanage.des
rilziculteurs de zone"-no^n réàménagées (tableau 44.6 an ànnexe).

D'une façon génêrale, par rapPort -à 11. ""TPagne -1988/89 ' les
exploitants ont accru ieui nivèàu d.'utilisati-on de Ia fumure
;ii5;ph;të;. Dans ceitains villases (Yç9i"a, w9l9Lg_hr,P?g?9adji,
iriarô-coura et Sansanding), les {uantités ont été multipllées par
Z, J, 4 et même 5. CeÉûè situâtion semble être en rapport avec
r T 

"aàptiàn 
-à"--'-iàpiq,t.g. et surtout à I ' assainissement de la

situat,ion d'endet,tèment-des AV par rapport au FDV.

lableau 4.6 Quantitéa de phosphate par hectare en casiers
Moyennes et répartitions en Pourcentages

I n'uraoucou I

RElÀTL

NIONO

I enror lnon nrau. luor,l R.EAI.I. Inon nreu.

MoLoDo lxounouumr I

I
I
I

lQuantlté phosPhates

J uoyenne

| trrrcur standard
I rcart-typê

114
4

28

72
3

31

45

4

30

54
5

61

57

6

63

47

2

27

t9
2

16

39

2

26

lnépartltion /Phosphatel
I org I

I 1à5oxs I

I so r.1oo Ks I

l+ae100Kg I

0t

25+
75t

0t
19r
67t
14t

18t
42$
38t

2$

7*
44r
46t
3t

5g

41S

50t
4*

9t
53t
35t
3t

19t
55t
25t
1t

1t
70t
29rI

I
I

I
I
I
I
I

ConclusiOn sur lrutilisation des intrants

Les niveaux d'ulilisation des engrais sont plus_.élevés au niveau
aè; .*prôitatiôns des zones _Ééamênagées. L'utilisation d'es
semences, -q"ilt â .f ié", àépend de I 'aàoption do.l"E1g9?9: et du
niveau dè pÏil;;e-aàs-riâièrê". Ainsi les zones réam-énàgées. où Ia
i;;àri;nâ-a,r_ . f epiquage- "it 

plus importante , uti t isent moins de
semences à Ithectare.parmi 1es zones non réaménagées, Kouroumari se distingue plr
une forte éo"sàmmation de semeÉces- à I 'hectare. En revanche cette
zone est celle ù"t utilise moins d'urée à I'hectare.
L ' uti lisat,ion du pËàspnai" dans les zones non tÉ?Pénagées est
beaucoup pi"Ë hômogêne 

-! les quantités épandues à I'hectare sont
à peu près équivalentes.par t"ppàF[- 

- 
à- -ï. campagne rg88/ 89 r . - on. note une eertaine

diminutioîr des semences consommés â i 'hectare et un certain
;;g;i; --àâns I 'utilisation du phosph?te d'ammoniaque. Situatlon
qùË-nôr= fiàns-à I'adoption partiellè du repiquage-dans certains
.ii f lages . euant à I ' uiée , oi note plutôt un Iéger recul dans son
uti I isation-à riono ( netai I et erpo-n ) et un nel relèvement dans
Ie Macina.
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4 ,4. REItDmmNTS ET PRODUCTIONS Rf ZICOI'ES

Pour Ie calcul des rendements, nous rapportons Ia production
totale battue aux superficies réellement exploitées par les
producteurs.

L'estimation de la production totale est basée sur
1'observation directe par les- enquêteurs Ie jour du battage et
f interwiew des paysans concerné5 (pour Ie battage au fléau en
particulier).
Le travail consiste à mesurer la production d'abord en mesures
Iocales : sacs (dans la plupart des cas), calebasses, _tasses,bols êtc. . . L'enquêteur doit é-galement connaltre les coeff icients
de conversion qui existent entie les mesures locales ( nombre de
calebasse pour un sac, etc... )

Pour I'estimation de Ia production en kg, I'enquêteur pèse lui
même (quand il s'agit de Ëetites mesures-IocalesJ ou cherche à
connaltre auprès des AV (ôu des agents de I'ON) Ie poids Toygndes sacs du paysan concerné. Cette donnée est relativement simple
à obtenir. - Ei partant de ces données, I'enquêteur calcule le
poids de la production totale en distinguant :

le battage mécanique
C'est 1à partie - de la production battue par I'association

viLLageoise. La mesure se fait toujours en nombre de sacs.

Ie battage au fléau
C t est 1â partie de Ia production qui a ét,ê battue manuellement

avant le - battage _méèanique. Cet!" situation intervient
particulièrement {uand le -paysan éprouve des difficultés
alimentaires ou de trésorerie.

I'aire de
êparpillé

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

le fond de gerbier
C'est la partie de Ia production qui reste sur

battage ( remplacement occupé È.t les gerbes et Ie paddy
par les opératrices de battage).

autres formes de prélèvements
Les cadeaux aux -femmes et tous les autres types de préIèvement

sont comptabilisés.

a) Rendements à I'hectare
La zone de Niono enregistre les plus hauts rendements à I 'ha.

En effet, la zone de-Niono a bénéficié de plusieurs lypes de
réaménagement dont te réaménagement Retail qul atteint les 4600
k.g/h'a, Àrpon ayec près de - 3099 kg-/ha. Même les zones non
reamenageeË de Niono âépassent ce1les des autres zones avec 24OO
kg/ha dé rendement. Nf.ono est suivi de N'Débouggu _ - 

avec 2300
V6-/na. Les autres zones enregistrent des rendements inférieurs ou
égaux à 2OOO kg/hra. Le plus faible niveau de rendement est
enregistré en zone Arpon- du Macina avec 1500 }rig/}ra. . Les zones
arpon du Macina, gui oécupe Ia dernière placg en ce ggi -concerne
1 'ùtilisation âes - engraiê ( 57 lrg/ha d.'urée et, 32 _kg/ha de
phosphate ) , obtiennent les plus faibles moyennes en rendement,. A
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-;l'v rye{a"
I'opposé, le Retail qùr,/ respecte ou dépasse les dosesrecommandées, obtient le y'us haut niveau de iendement ( tableau
4.7). 1^- ^l t...t a^o\ rr ..p{ù (sc, t^L>L) ,r'JW
^ Par rapport à Ia ,AÀO"gne L988/ 89 , Ies rgndements sont d ,une
f açon générale en /amélioiation. Àinsi, auTfietail, pa;-âxemple,nous passons de 3800 'kglha. en L98e^/89 à _A6bO kg en 1989 /gO-. Enzone du Maclna, )lilFgmeitation d.u rendemenEêt àssez.pprb"iableau niveau de la zonè non réaménagée : 1800 kg/ha "r'iggg/gg à2900..kglha en L989/9o. Cette hàusse d.e r"ndâ*ent peut êtreattribuée à une plus forte utilisation des intrànts' iÈ"= duMuçiÎ" ) par rappôrt à 1988 /Bg et certainement. à une meilleureutilisation deê- int.rants (respect- des doses et des epoqrr"=d'épandage ) dans les zones réamènagées du Retail "i--eiiori de
N iono .

Tableau 4.7

* Situation par village
Àu niveau des villages enguêtés en I}BB/89, Les rendements sont

9".]égère diminution à Kankân (1166 kg/h'a "à tgBg/gO contr" 1330
\g/ha en 1988/89 ) et en forte baisse n6tamment à Sânsandint:couradans l-a zone du Mac ina ( 1- 080 kglha en 1989 / gO càntre 2046 kg/hà
9n 1988/ 89 ) . ce dernier viIlagé avait bénéf icié en LggB/Bg d'' unIabour profond mécanique poùr lutter contre Ie strigâ.
Les rendements sont stationnaires à Mourdiah (zone de Niono) et àHérémankono-(zone de N'Débougou). Partout ailleurs on not.e uncertain relèvement des rendeménts à I 'ha.

Rendements en paddy de saison
selon Ie type de parcelles

I I N'oeeoucou 
I

NIONO HoLoDo lrounouxenvl I{ÀCINÀ

RxrArL 
I

50

4644

160

12{3

I Hou nrerl . j HoH REÀH. I HoH nrau. I Horr REÀl{.

I
I
I
I

jRendements en casiers 
I

j parcelles simple-cutture i

I ttombre d' observat ions
I

i

I

I

Moyennes
Erreurs standards
Eca rt s -Type

j Rendcments hors_cas iers
I t'tombre d' observations

Movennes
Erreurs standards
Ecarts -Type

90

287 9

81

773

8

1555

39 r
It7 2

60

2 405

109

8{ I

150

2267
58

709

62

2219
199

t57 7

120

r555
60

658

210

18 50

12

609

99

1033

6l
6:13

115

1544

67

718

50

2051

t25
9-i]

22

I 109

107

50.1

66

t4.13

90

733t
I
I
I
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* Rendements sur les parcelles du Retail

Les parcelles de simple culture sont cglles gui sont
cultivèes a-nnue I lement en saiËon des pluies et_ qui ont Ie temps
à;-;;è;ùpé;;tt. euant aux _parcelles- de doublè -culture, e1les
portent,- F; défi"ition; dèux cultures au cours de L'année : Ia
èulture'de-saison et celle de contre-saison.

Le tableau 4.g donnent. des indications sur les rendements obtenus
en saison et en contre saison sur les d..t* types de parcelleg.

Les résultats obtenus montrent I'importance^ q!l'iI -lt a à
distingù"r 1es parcett"= de double culture ét de Pimple-culturç.
En effet., f"= iésnltats montrent qug . Ies. parceIles de simple
Eliri"ià -' ( cùttnre dà- -saisôn ) enr6gistrent - des rendements de
I 'ordre de 4 ,6 t contre 3 tonries en moyenne pour Les parcelles du
double-cultuie (culture de saison) .

La conrre saison 
-àô""À-étàiàùént des rendements inférieurs à

ceux obtenus en saison sur-Ies parcelles de_ simple-culture. Sur
f à= pài""r les de double cultuié ,"- s i _Ies rendements de saison et
de contre-saison sont équivalents à Nango, ol. observe une nette
différence fA-- inâ et g', S t/ha respectlvement) à Niono Km 26,

En raisonnant au niveau des 2 cycles de _productionpr - I"l
pâr""rf"= de double culture enregistrênt un rendémenl global.qul
est de foin ="pèrieur à celui âes parcelles de simple culture
tO,+ t â-uiono -et 7,L à Nango êontre _4,6._Fonnes PPur les
Èàiè"ries â;-simple-cuiture au iiveau des 2 villages). rI reste
Ëàpenaânt à véri?ier- i. productivité effective de -çes parcelles
en tenant compte du côOt dè; facteurs de production êonsommés
dans les différents cas.

Rendement en paddy par hectare gelon
J-e type de parcelles

I rabreau 4.8 :

I I narcelles sLmple-culture
I saison

I tarcelles
I

double-culture
saison

Itarcellee
I culture

double- |

année I

I Parcelleg double-culture
I contre-saison

I luoyennes I nrreurs tncarts-lt'toyennesj "tt"ot" lfcarts-lUoyennesl nrreurs lfcarts-lUoyennee
I standards I lstandards I lYpe I lstandardsl Typê

I erreura I

I rtandardr I

I
I
I
t
I
I
I

I niono
lxango

4604 |

4686 |

L75 I

267 I

eG5 |

L46z I

zoeo I

3662 |

zir I

233 |

121s I

1231 |

3s54 I

3606 |

Lz5 |

165 |

683 I

B7z I

6Lo7 |

?118 |

285 |

2es I

zo7 |t2z3 | 3sB3 |
786 I

6745 |103 |

b) Production par exploitation et per capita
* Les niveaux de production par exploitation sont liés au
rendement èt à I'impôrtance des- surfaôes cultivées au sein des
&Ë1àiùâùion=. ce sônt donc ces deux grandeurs qui déterminent
Ie- niveau de la production.
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Les résultats monLrent que les zones non réaménagées atlgignent
Ies niveaux de productfon des zones réaménagégs. Àtnsl à
lutoafôugou on enregistre 18. tonnes PaI ?Tploitation ; chiffre
êq"i"àié"i à celui oÉtenu au niveau du Retail- et de À1Pon dans Ia
zdne du Macina. Les autres zones non réaménagées se tiennent dans
Ia fourchette assez étroite de 11, tZ à 13 tonnes par
expfôiiâtions. SeuL Ie réaménqgement Àrpon à -M?gina se détaçhe
ve?s 1e bas avec 6 tonnes dé paddy pâr exploit,ation i ce gui
*.èiplique à Ia fois paq_ {es rêndements médiocres et par des
tailles - d'exploitation réduiLes.
* euanÈ à La prod.uction par habitant, déterminée par Ie rendemenç
mofen et la * d,ensité défrrographigg. . de chacune des zones, UD

cèitain t"pptoônàment est éonstaùé entre zones non réaménagées et
;éil!;âgèÀË- d.ans de Niono, . de N ' Débougou et du Kouroumari . lres
iCJùftaÉs tournent autour à'une tonne p.t personne (1rl t à 1r3
Li; ---Iàs ràtios par capita I"g plus éIêvés revenant à Ia zone de
piôao"tion de w'oêbougo-u et à la- zone non réaménagée de Niono.

* Situation par village
Les résultats sont à ce niveau assez mitigés. On note cependant

une augmentation des pfodgctions pgr exploitation et. Par
habitanÉ dans Ia majorité des cas. On . remarque une certaine
diminution en produËtion par exploitation des. Yilla.ges de
wé;èkàià t L2,2 e-n 1e8e /so co-ntre 13;1 t qn L988/89),- de 9?b9 ND16
(i4,6 L "r rôAg /go contre L6,2 t en 1988/89), de Kanka? (arg t en
i98ô /so ôontre 5,6 t en 

.L}BB/B9) et de Sansan$itg l3t? en
fgeg'/go contre 7,7 ; variation. la plus significative, tableau
À4 .8 en annexe ) .

euant à Ia prod.uction par personne, elle est généralement en
hatsse à f iàxcêption de viifagès du.Ma_cina (Kankal et Sansanditg)
et dans un viliage de N'Débougou (Oaba ND16) . -On observe ainsi
des augment.atiofrs variant de 

. moins de 100 t:g ( faible
accroissément) à près de 5OO kg. On remarque qu'au niveau de Ia
zone de wionô, tôus les villagés ont accru leur production PaT
personne ( les variations vont- de 100 à 400 kg par rapport à
1988/89.I

t rabreau 4.e ! Production totale de saison Par exploitation et par Personne
selon Ie type d'aménagement

750
72

561

I
I
I
I
I
I
I

18014
337 I

2 6111

NIONO

18105
1904

1806 3

12951
L299

10064

18041
15s9

19089

10898
835

914 6

906

62
678

12594
818

I 1859

63{0
553

5932

707

t2
449

11923
857

66t2

lrvoN rueu, lxou REAI{. Inon nreu. lNon REÀM. ÀRPON llloN REÀ1,1.

leroduction /expJ.oi.
I uoyennes

I nrreurs standardg

I ncarts-lype

I eroduction/habitant
I uoyennes

I rrreurs gtandards

I ucarts-Type

tw'onnoueoul MoLoDo lxounouuanr I
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4.5. ÀUTRES CUITT'RES

Les exploitations de I'Offiq" du Niger exploitent d'autres sols

"rt-prn; A;; - ii"iar"= : sors de maraléhage êt a9 curtures sèches .
Ces-culÈures secondaires constituent des sources de revenus.pour
Ies cotonÀ. euelle est la contribution de celles-ci à Ia
formation du revenu global des exploitations ? Àvan! de répondre
â--céttè q,rà"ÉioÀ, ii-éat _imporrânt de présenter It? premlères
données qûi donnent des inforirations sur_ Les tyPes I Ia -pratique
des cultrirès 

- 
=ecfr"" et maraichères et cela en fonction des zones

et des types de réaménagement.

a ) Praticrue des cultures sèches

* Situation par zone

La zone cle Molodo se distingue *"= autres zones dans Ia
praticrue des cuttuiés sèches : pres des t,rois guart des
Ë;;i;ï[àti;;; (i i- Ei s ' adonnent à èes culturês ' . t,es _exp_leitants
à"-p;ôjàt- netàir "l de la zone non réaménagée de Niono ont
pratiquement abandonné àe type de culture_ -(molns de 2 t des
&;i;ÏIàËiàn= fonr des curtuiès sèches) . Àirreurs, 

^ 
ra proportion

dï-""pioitânt" -piàtiquant 
ce_. typg de cultures varie entre 46 t

(Kou?oumari) et- 30 ? -(Arpon Niono).

* Situation par village
La situation géographique des villages semble déterminant dans Ia
nratique des éulÉurès. - Les zones dé cultures sèches ne solt p?g
âi;Ë"=iÈrà= au niveau de tous les vil lages , . , gê qui 

- Iimite Ia
p;àt,ique de ces cultures. Àinsi d'une -manièt?" 

-99"é:1,1:t 
ItP 

'

iitiâdà; qùi jàùirènt res zones exondées comme Manialé, Sokolo et
Daba ND16 sont ceux où les cultures sèches sont Ie FIus n

développées,

Le facteur 1imitant pour Ia pratique. de ces cultures semble être
rà Ai;ù;inirite de ia rerre. I'tais iI existe_toujours g1r certain
àiuitiâgâ qùi àonduit à I'adoption d'un systÈT. de culture dans
Ies viiraËàs -;ù les terres pouf l"= 

- cultures sèches sont
ài=poniËià;. Donc en fonction âe Ia force de travail disponible
un -certain ttdosage" est adopLé. '

Tableau 4.10 3 Fratique et surfaces déc1arées par explotation
en cultures sèches selon Ia zone et le type d'anénagenent

I
I
I

NIONO lu'onnoueou I Mor,oDo lxounouuenr I

ÀRpoN lxou nreu. luoN REÀt't. luou nreu. luotl REN'I. I

lculture sècheg

I t exptoitation
I uoyenne / expl.

31.7t
.42

RETÀTL

I
I
I
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b ) Prati_gue du maraîchacre

* Situat,ion par zone

Le maralchage est une activité fortement dévelopPée puisque
toutes les exftoitations de I'éehanti]lon ont font. Par contre,
on observe uire certaine spécialisation dans Ie tYPe 4e culture
selon les zones. Ainsi, lés zones de Molodo, du Macina non
ieaménagée et du Kourourirari font essentiellement de I'oignon e!,
pour ceÉte dernièrer- aussi du piment et de la tomate. La'zone du
ftààina Àrpon est spêcial isée dairs Ia culture du piment i I ' gigngn
vient en Ëeconde pôsition. La palate douce est surtout cultivée
au Retail. Les é*ploitants de- Ia zone Niono Àrpon cultivent
I 'oignon, I 'ail et- dans une moindre mesure, I.. patate. Ces cinq
prodùits' (oignon, p?tate, _Piment, tomate et - a+I) ne sont
bependant 'paÉ les seùIs produits maralchers cultivés Par les
aq-riculteurË de I'Office du Niger, À N'Debougou, Pâr exemple, ule
*inoriiO de familles fait I'uné ou I'autre dè ceê cultures ; Ia
iuÈrique autres produits maraichers concerne 95 t des familles.
II eri est de même à Molodo et à Niono Arpon où 6Z t et ?9 t
iàspectivement des exploitations cultivent d'autres produits
( tableau 4.11 ) .

* Situation parrillage
La spécialisation des cultures maraichères 9e retrouve

égalàÀent iorsqu'on étudie Ia situatiolt Pa5..tiIlage. Àinsi, si
dâns la zone de Niono, Nango est spécialisée dans Ia patate
douce, Ie village Niono fait suitout d"- ]loignon. _les exploitants
àà nâgadadj i f6nt de I'oignon et de I'ail tandis. _qu?. ceux de
Kouia fr'Got6nata font de tout. Par contre Mourdiah et Medina km39
ne font piâiiquement aucun de ces P{oduits. De même, à
N'Debougou-, fç"- villageois de Kanansako - font beaucoup I'oiYngls
atnsr- que àu piment, àlors que ceux de Daba ND16 font de I'aiI.
Dans Id Macinâ, oD ietrouve ùne spécialisation, I'oignon + Oullq,
Ie piment à iongolo Coura. Les- yillages_ du - . Kouroumari et de
uoloâo font de -Ia culture maralchèré plus diversifiée : 9n y
trouve oignon, piment, tomat,e et ait ( tabl,eau À4 . 11 en annexe ) .

Tableau 4.11 PRÀTIQUE DU !{ARAICHAGE SELON IJÀ ZONE ET IJE TYPE D'À}IENÀGE}{ENT

EN D. EXPIOITÀTIONS PRÀTIQUÀ}IT L.ÀCTIVITE

NIONO lu' onaoucoul MoLoDo lxounouuenv I

lnou nrau. luou RENr. lllou nrau. luou REN'I. ÀRPON INOII REÀI,{.I
t
I
I
I
I
I

lromate I rrt
#

loisnon I zst

lratate I zct

lriment I
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l" 4.6 Déterminants de Ia production
I Martine ÀuDIBERT

I
I

Un certain nombre d'hypothèses a _priori sont émlses sur
I ' inf luencË, pôË iiirr" - 

on' ' négaçive , d.ès f acteurs de production
(vàii- =éct 

j.on- rt: - -ces nypoÉnèses sont vérif iées empirlquement
ùràôe à iîéJtiiratiàn de" fonctions de production. Plusieurs
Ëàià*eties-sont alois calculés. ceux qgi n?gs_, intéressent ici
sont le coàfiicient de la régression-(appelé Et) et les_ coef-
f icients d,es variables introàûit"= d,ans- - Ia fonction. Le R2 ,
;&p;Ï"- entre O et I, mesure la palt de Ia variance de Ia
p;oàù;Éion'-à*priq"èà pât res facteurs- introduits. Ainsi-, un 3z-é;;r -a- 0,5ô--itiàiq,t^à--qge _Ies variables introduites dans Ia
f6nction eiptiquent * 50 -t de Ia variation de I., .PtogYg!|9". f-,a

valeur des èàefricienÉs (u et c), ou élasticités (lorsque la
fonction "=t-Iô;i[n*iq"è), 

des variables mesure,l. -réponse de
Ia production-à",rne v.riatiôn du facteur considéré. -Le siglP de
ôê"-A;;iiiciénts indique si ta production augrmentera (sig+e +) ou
diminuera ( signe t ' Iorsque - Ie facteur augmente. Ainsi, un
àoefficienr-égàï-a o,21 feut dire qug porlT yne augmentation de
10 E du f acteur consiâéie, Iâ produôtioir diminugla- de 2,.L t -(et
inversemenl): --ii faut encore s'àssurer, avant, I'i.lgrprêter les
iêsuf tats , ' de leur robustesse . En estirirant une f onction, on émet
én eif et i ' nypo[ftes" d.e non nul I ité des coef f içie1!" 

_ -qYi sont
calculés . Deux tests , le test de Fisher ( F ) Po-uI Ie Rz et Ie test
de Student- aii poùr i"= coef f icients des 

.var-iables, 
-B?IT?!!|"t de

vérifier q"é - - I. valeur calculée des coefficLents est
s ignif icatirlement dif f érente de zêro .

La fonction de production (voir ci-desqouq) est estimée d'abord

"ùr- 
I ien="mble âes exploitàtions de I'office. EIle est ensuite

à=fu*eà pà"i chaque "ôiè 
- prise séparément . ceci ng9? Pgt*?ttra de

voir si ie compor-tement dès exploitants- est spé9ifiqu9 .i_chaquezone ou s' il- est au contrâire relativement homogène. Les
varlables introduites dans le modèle sont, à quelques 

- 
et(cePtions

piés , iaé"[iq,r*= que I ' on cons idère I ' ensemble des exploitants ou
chaque groupe.

log Y = a + b log T + c log K + e (1og K)t

4.6.L Hypothèsel de travail

La prod,uction concernée ici est Ia production,
padây récoltée dans les casiers ( 14 ) .

par hectare, de

Les conditions d' exploitation d,u riz ne sont pas - les mêmes |?tI
tous tes .ipi6i[an[^i - 

- Etles dif f èrel! par l+ _Êy"Iit'é du sol ( res
riàieies soht dans d.es zones géographiques dif férentes, cf carte
ii;--p31. fà t""ftniq,r" de cultùre-(rèpiquage, ,Pêffiis),.pa{ Ie type
âtâmeilàgemànt (Re€ail, Arpon, non réaménagé). Faute de mesure
Ëtê.i=à"sur--ta ùo"1ité' d.es Èo1à, . ce f acteur ést mesuré Par des
îariables géogrâphiques de localisation des secteurs.

ors caslerLes estima ons sur Ia p uction de Pa cty
daseront étudiées

rapport.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
t

ultérieurement et présentées ns un autre
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Comme Ia technique de culture
tvpe d'aménagement, ces deux
mêines variabLes ( tableau 15 ) .

dépend encore en gTande - part'ie du
facteurs sont rePiésentés Par les

La théorie économique considère re capital et Ie travair comme

déterminants essentiàrs de ra pioâ".t,ioh. Nous I a'ioutons ici ce

su,elre nomme ,,consommation i;Ë;;éei;it""ù . Les- hypothèses à

iËriiiË, Ëont arors q""-i. piôau.rion par ha augmente avec Ie
nombre de boeufs et dé herses-par ha, aveè Ie nombre_9:^E"rsonnes
et de sarariés par ha et avec -ràq_qûaltités de semences' d'urée
et de phosphates épandues par h;-irË- -igne des coefficients doiÈ
être pos itj.f ) . Mais on _suppose qùe cetÉà auçImentation se f ait à

taux décroissant et donc qn"-*- l" _ ?igng 
-d?= 

. coeff icient des
variabres au carré =àr"--"ég"Ëir trad,uisànt ains i des rendements
marginaux décroissants .

D'autres facteurs explicatifs n'ont Pa? un effet positif sur la
prod,ucrion. Nous "i;il*àej5 

--aisàurê de il hypothèse de 1'effet
-"e;;iii-q"e devrait avoir ia uitnarziose sur - 1a production ' Les
variables utilisées ttàù" de prévalence et moyenne- créométrique du

nombre d 'oeufs émis ) ne concernent, Pogr ces - prefrières estima-
tions, guê la bilhaiziôÀe urinaire. On- s'attend â 9? qge Le signe
du coefficient de "é"-vàriàuiàs 

soit négatif. D'autres effets
négatifs pourraient i"t*ivenir. 

- 
on peut sé demander par exemple,

s i Ie mi I ne f ait pas concurrence au tiz et s i , t'a+t' que les
exploitants n'ont p.Ë*il.ttïiJa la techniqYg du 5:Eig:1fl", 1â

doubre culture ne -éo.t"titue pas un. haridicap. Les variabres
util isées 

'pà"i-etuàiei- ces ef f et-s sont ra production de mir ( et

non les superf icies cult,ivées en mil _., - ces données ne soqt P?s
suff isamme-nt f iabre"L - -ét rés-Ë"Ëàif icies curtivées en double
culture.

Enf in un dernier f acteur, ra tairle d.e I ' exproit,ation 123) peut
avoir un impact sur la - . ptoàùàùion ' L'hy9itl.rèse est que les
perires ";Ëi;i[atiôns 

- 
t a'àprès ra supei-f icig cultivée ) , se

#;;rEtilunr par ule cuirur-e 
- i"t""sive, - olt.9n9. prodyct'ion pqr

hectare supérieure a-.éirè des-grandes 'explgitations. Le coeffl-
cienr de i|-;;;IàËr. ""pâiricie"doir 

arors- être négatif.

Toutes res variabres introduites , _ sauf res variabres binaires '
apparaissent, stoust ttt" iottn" Iogaritnmique ( t'ableau 15 ) '

Les estimations que nous présentons sont des résullats- provisoi-
res. Nous avons *rooïù-én^ erràï-éô"=iàét.r toutes l.? hyPothèses
sans nous soucier dans un piémier temps de la multicoL-inéaritê
entre res variables [pr"" grànde, _ nous^ Ie verrons, au sein des

sous-groupes - 
que P99r I 'ense*Éf" des -exP+gitations ) afin de

tester re même *oàéré pour -i;à.=emble de i'ofrice et pour les
secteurs pris sêParément.
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Tableau 4.L2 : Définition des variables

I Nom des
variablea

Définition

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

PÀDYHÀ

BOEBA

HERSRA

UREEA

PHOSEA

SEMHA

BOMEÀ

FEI'TEA

SÀIHÀ

SH

MGU

SUP

SUPDC

PMII,

RET

ÀRP

NDE

MOL

KOU

ljlAc

BAII

ttoss
MINIA

Production totale de paddy de l'exploitation obtenue dans les

casiêrs (en kglha)

Nombre de boeufs de labour de I'exploitation par ha

Nombre de herses de I'exploitation par ha

Quantité d'urée épandue dans les casiers 1en kg/ha)

Quantité de phosphate épandue dans les casiers 1en kg/ha)

Quantité de Semences épandue dans les casiers 1en kg/ha)

Nombre d'hommes de l'exploitation lpar ha)

Nombre de femmes de l'exploitation (par ha)

Nonbre de salariés permanents de I'exploitation (Par ha)

Proportiondespersonnesdel.exploitationayantlabilharziose
urinaire
l,loyenne géométrique
par les malades de

du nombre d'oeufs de S' haematobium émis

I'exploitation

Superficie cultivée par I'exploitation en paddy casier 1en ha;

Superficiecultivéeparl,exploitationenpaddycasieravecdouble
culture (en ha)
Production totale de mil de 1'exploitation 1en kg;

Varl-able binaire t : I si aménagement R-ETÀrL

Variable binaire t - L si arnénagement ÀRPoN

variable binaire, = 1 si zone de N'Debougou

variable binaire, = 1 si zone de ùtolodo

variable binairer = 1 si zone de Kourounari

Variable binaire, = 1 si zone de Kolongotomo

Variable binaire, = 1 si le chef d'exploitation est Bamabara

Variable binaire, - 1 si Ie chef d'exploitation est t'tossi

variable binaire t = L si le chef d'exploitation est l'tinianka

4.6.2 EstimaÈion des fonction de production

Les résutats obtenus ( tableau 4 . r-3 ) vérif ient un certain nombre

des nypotùa=à" 
- -êmiseà. Ainsi. la consommation d'urée ou de

phosphates, 1â-po?s;;iio* de-Éoeufs de labour et 
'e 

nombre de

femmes ont un ef f er Ë;iÉir sur-rà-pioduction. s j- on vérif ie bien
ra présence de re'ndements margiàaux _ décroissants pour les
variabres =àrriié", 

- 
iemme" et nerÉe=, _ 

irs n'app?raissent Pas pour

res boeuf s, rê phrosph;Ë;. et. rï;;ae tres coeîiicients des varia-
bres au carré sonr Ë;iIiÏà I I 

--c"" i 'pourrait s t expl iquer par re
f ait que la consohmation 

' d.e ces f acteurs nr est pas enc.re
suffisamment élevée pour qu;on-puisse observer des rendements
marginaux décroissants.

Le miI semble bien concurrencer l-e t-iz puisque plus -Ia. product'ion
de cette céréale est érevée, *ôins fortè è=Ë ra- product-ion de rlz
par hectare . ce ré;ùrtat' doit cepend.ant êtrè nuancé dans Ia
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tmesure ou on notait que Ie mil reste d'avantage cult'ivé dans les
zones non réaménagées-. La situation des casiérs est également, un
iàcteur déterminaËt. Ainsi, la culture dans les zones du Macina,
du KouroumarL et de Uoloâo pénaliserait, les exploltants ( Ie
coefficient des variables est négatif ) . Le fait de cultiver sur
lei casiers du réaménasement Retail est bénéfique alors gue . le
réaménagement de type aipon nrest pa? u? facteur discriminant ( Ie
coefficÏent de Ia îàriable est non significatif).
Bien que 1'éIasticité ne soit pa? très forte, la bilharziose
semblé avoir un effet négatif sui Ia prodgçtigt par hectare ( l.coefflclent est slgnlficatif) . Enfin, 1'effet supposé de Ia
taille d,es exploitaÉions sur Ia production _par hectare est
rigniticatif, -mais n'a pas le s+gle attendu. PIus 91ande est la
taille de i'exploitatiôr, meiLleure est Ia production par
hectare.

L'estimation d.es fonctions de production donne des résultats un
p*r, iaàntiqrles pour les zonès du Maci.?. . 9ç Niono et du
kôuroumari, - on nôte cependant quelques gpécificités. Ainsi dans
Ie Macina, i- mif ne concurrence paq lé ri1, êu contraire (Ie
coef f icien! est posit.if et signif icatif ) , . et dans les deux autres
zones, cette va-riable n I est pas discriminante. Dans Ia zone de
Niono, f" coefficlent de la vâriable aménagement.Retail est non
;itniiicâtif; màis ce résultat pourrait êtré attribué au problème
dà- multicotinéarité ( la corré-Iation simple entre Ia production
par ha et, cette variable est égal + + 0, 51 ) : On retrouve ce
iroblème de multicolinéaritê pôur les zones de Molodo et, de
frioéUougon 3 peu de variables- ont un coefficient,. significatif
àIors qùe 1es côrrélations simples montrent qu' il existe un lien
entre certàin""-variàb1ès et 1à production p"t ha. Par contre à
ltïnàUougou, Ia taille des exptôitations a un eff et positif et
signifiéatif sur la production par hectare .

Ces résultats peuvent être améliorés. D'une par,tt iI est possible
de réduire Ia - multicolinéarité dans les estimations Par eecteur
en diminuant Ie nombre de variables dans la régression. D'autre
pârt, -iàs relations doivent encore être approfôndies. Certaines
iariâUles représentent de façon trop approximatives les facteurs
étudiés. ainèir- Ies variableé nombré d-'hommes et, nombre de femmes
dolvent être iemplacées, d'abord par Ie nombre de travailleurs
nàmmes ( critère dr allocat,ion des suierf icies ) e-t par Ie nombre de
fà*mes àgées de 15 à 55 ans, puiË p?r le nombré d'hommes et de
femmes tiavaltlant effectivemànt- d,ans- Ies champs de riz. De même,
tes temps de travaux devraient être déterminants dans
I t expticaiion d,e la variation de Ia production entre les
exploitations.
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Tableau 4.13 : CoefficLents egtimés de Ia fonction de producÈion

Variable Ensemble de
I'office
coef. t

Zone de
Niono

coêf. t

Eone de
N'Debougou
coef. t

Constante
BOEHÀ

HERSHÀ

UREHÀ

PHOSHA

SEMEÀ

BOEHÀ,

HERSHÀ3

UREIIÀ2

PHOSIlA2

SEMIIAl

HOMTTÀ

FEMHÀ

SÀLHÀ

SH

I{GU

HOMHÀ2

FEMIIAs

SÀI,HÀ3

SUP

SUPDC

P}IIL

suPr

RET

ÀRP

NDE

MOL

KOU

l,l,ÀC

BÀl,l

MOSS

MTNIÀ

R3

Rr ajusté
F de Fieher
N

6189 9,0
0135 3,9
0r2 - 1r5
0107 7,4
0r026 4,6
0,34 - 1,0

0103 3r9
0108 - 2,I
0103 619

o, oog 2 r5
0103 1,0

0104 1r3
0105 2,L
0,26 - 2 r5
0, 02 - 2,2
or00 0,4

0r00
0102
o, o4

0 t24

0, 01

0r01

0r23
o,07
0r00
0r4
0r 1

or2
0r08
0, 19

or06

o,L2 o r7
or03 Or4

- 0108 - 1r5

0103 o,7

0r68
o,57

11r19 a
198

916 lr9 a
0106 0r8
0111 - 1r1
1r9 lr3
0100 - 0r5
0r25 1r{

0ro0 - 0r3
0rll - lrl
0r19 - lr1
0ro0 0r0
0125 1r{

0106 0r9
0105 1r4

- 0ro{ - 0r2
- 0ro3 - 1r1

0roo 0r3

0105 or9
0104 0r8

- 0ro - 0r3

0,57 2t7 a

- orol - 2,6 a

- 0109 - lr8 c

0, t[5

0r 35

{r5 a
144

a
a

a
a

7 r4
0, 15

0, 37

- 0r02
0r04

- 0r 15

o,02
0,1l

- 0102

0ro2
0, 02

0r07
- 0103

- 0104

- 0104
0, 04

- 0101
0r01

- 0101

0,24
0r04

- 0100

- 0104

8rl a
2r3 b
2r1 b-

- 1r1
3r9 a

- 0r3

1r3
2r0 b

- 1r1
3r6 a
or4

1r4
- 0r9
_ 0r3
-2r8a

2r8 a

- 0r3
0r9

- 0r5

1r5
1r5

- 0'6

- lro

a
b
a
b

b
b
b

0'1
2t2 b
216 a

2rl b

3r1 a

0r3

216 a
Lr4
0r 1

7,2 a
2r9 a
5r6 a
2r7 a
2,4 b
1r5

0,57
0r55

35r48 a
839
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Tableau 4.13 : Suite

Variable Zone de
Molodo

coef. L

Zone du

Kourortmari
cocf . l:

Zone du

Macina
cocf. t

ConEtante
BOEHA

HERSHA

UREHÀ

PHOSITÀ

SEMHÀ

BOEHÀ2

IIERSHÀ2

UREHÀT

PHOSnÀr

sBt'lHÀl

HOMHA

FEMHÀ

SAI,HÀ

SH

HGU

HOHHÀT

T.EMHAT

SÀI,HAr

suP

PMIL

SUP 3

RET

ÀRP

NDE

I,IOIJ

NOU

t{Ac
BAI.I

MOSS

MINIA

Rl
Rr aJuaté
F de FLgher
N

'l ,g
0, 15

0r63
O r26
0'02
1r 1

3r5
lr0
0r8
5,2
1r3
1r1

0r0l 016

0,22 - 1,0
or03 116

0ro0 0,8
0,1 0,9

0100 0r0
0106 Or7

0,23 - 0.5
0100 - 0r0
o, 03 - L,2

oroT - 0,7
0r01 - 0,1
0,04 - 0.6

0, ol - 0,2
o, 00 - r,2

0,09 0,6

0r61
0 r52
619 a
119

4rL
o ,22
0r0l
0r 02

0, 02

0,72

0, 04

0, 01

0, 02

0, o0

- 0106

0, 06

0, 06

- or29
or01

- 0102

0, 0l
- 0104

- 0105

0rll
- 0r0l

0, 05

Lr2
2,8 a
or2
3r5 a

2,5 a
or5

2,4 b
0r2
3rl a
Lr2

- 0r4

lr1
Lr2

- Lr2
0r5

- lr4

0r2
- 2r2
- 1r3

0r4
- L,2

0'8

6r8
0r4

- 2ro
0, 05

0, 07

- 0r9

217

3r8
{rg
2r2
5r2
0r9

0108 3,7

- 2,0 - {r8
or03 2,8
or03 216

0rl 0r8

0103 0r3
or00 or2

- 0,2 - 0r5

- 0,04 - 2,1
or02 lr4

- 0,16 - lr1
or00 0r2

- 0,03 - 0,4

- 0r3 - 016

0ro3 3r5

o,Lz or8

- 0100 - 0r0

a
a
a
b
a

a

a
a

b

0r1 - 1r3 or13 - 2,2

0, 53

o,47
913 a

20'l

0,42 3r2 a

0106 016

0, 59

o r52
8r6 a

a=
!s
cr

slgnificatj.f avec une

algnlflcatLf avec une

significatif avec une

probabilité P < 0r01.
probêbilité P ( 0r03.
probabilité P < 0'07.
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Introduction

compte tenu des . perspectives de retrait de I office en matière
de commerciatisatiofl, iI nous a Parg- souhaitable de falre Ie
point gur i;; modari.res "acru"rrô"ti ( ls I d.e. valorisat'ion de la
production rLzicore 

'â -i i orrice-ei sur ' Ieâ pratiques de mises en

inarché .

Le champ d,enguêtg sur re fonctionnement des exploit,ations à
iloff ice .*aËr,Ë*E;é et;t;i â-;;;-àirrerents aspeôts au cours du

1er semestre d,e I'année f ggO ( 15 ) '

Ce chapitre analyse ainsi successivement:

les différentes destinations de la production

Iespratiquesdeventedesproducteurs
le niveau des Prix
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5.1. UTILISATION

a) PrinciPales destinations

En première analyse, nous avons réparti
saison âes exploitations entre:

tion étant' en
à L' officel--lâ-"ôtiàr,-à' acrualiré se réfère ici
-"mp"gn" éludiée, soit- 19 89 (99 .. 

- - ^-r- e^^., n^,rF

d,une part les rivraisons effectuées à I'office en début de

campagne p"l*ià"'EË.i" âiérlploitâLion, directement ou via res AV,

au compte aés redevanc"=, dè" remboursements de crédit's ou encore
des ventes avec contre-partie monétaire.

d,'autre part les ventes effectuées par les chefs
d'exploitation Ëur 1es *.r.nê" -- t - les ventes âes dépendants
f ami l iaux , pof tant sur 1es 

---ié*nàêrations reçues ou sur les
productions 

td;; -Ëiià*p;-- inâi"iduers ne sont pàs comptabirisées
ici ) .

enf in ra production ,,restante" au niveau de la popuration
rurale, rémuneraii"""-àâ=-aepé"àà"t= familiaux et dons y éompris'

une pâitie des 
-ie*ù"ératiôns et dons se retrouvent en fait

sur les màrchés.

la production de

plgine evgrut
uniguement à

( i6j ées enquêtes _gomplémentaires ont reçu pour
Èinâncement -spécif ique de I ' IRAIÎ '

cette campagne



I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

-69-

Ce mod.e de répartition f ait ressortir nettement la zone de

Niono, êt Ëàrlidliè;.ment Ia partie Retail, des autres zones de

1 | Office.
À I, office, oD peut considérer en premièrg.approxLmatlon gut

envi.ron une moitiê àà 
-tà-pioaucçigq pârt en dirèction de

I ' of f ice tànaîé-il; une autre moltie - est conservée au niveau de

la population.- Seul un très faible
est véritablement écoulé

pourcentage de Ia Production, 3 à 6 t
Fil- lei cÉef s d'exploitation sur les

marchés.
I,es études effectuées pqr 1'IER au cours 9'9?-:"*P191::-9?/-22à 87 /88 -Ë;;[ -Atàl;Ë;t - êùat 9:- !I::- 1?iP1::,, Pourcentases

issiliôit4lii"à. "Ër" dans toutes les zones (1 à sB)'
,. f :, aa#*a /rârnriâ,^rnê l qRg lqO - la COmmefCiali\rJ L=rJ, Eb;i;fit â èàtte . campaqà- 1e8e l?9r.1"--::T1:11ialii?:*it,IJD\I

dans ta f irière ptiiEË'Ëiï-a;;;- rà"[ee marginale, à I'elrË{ttton

Tableau 5.1 Principales destinations de la production

Campagne 1989/90 : Décembre à Juin

cependant d,e la aône de l[iono "
Dans la zone de Niono, rê pourcentage de la production vendue

sur res marchés est nêttem"fit--pio= "éIevé - (i0 à 30 t) '
ce pourcentage grobal masque cependant deè différences très

imporranteà-ântÉe i;;-;ittàgeË- (yoirè -tabreau A52 en annexe)'
Àins i , 

- r"---gâ"tiô" Ë;ri"ur ieie d,e la qroduction dans res
vilrages aù-neÉair ;t, aâns le-viir"g. de Mourâian ( 25 à 45 t de

ra proauctiô" -- ev"àùeà- =rrr re -mâiËne ) modif ie complétement re
èompôrt,ement moyen de 1' échantillon.

Dans les autres "irtates de 
- Niono, râ production est utilisée

comme dans les autres zones '
Cette dynamique sPçcifique q"1"t a-11 -gestion de Ia production

doit être'rerié-e à i'exis€encË de _systèfies de culture- de pointe
(variétês à cycles courts et à,' rendefrr""t---àù 

- àecàitiquage .êlevê,
qui permettent orrà- meilleuiË -;âforisation du paddy- dans le
Ëii""Ït-p;i"e, voire.parqgraphe 7'2)'

r,a dif f us ion rapi-cte de cgs nouveaux :ystèmes de culture dans

res aurres virragSË*-aâ"rài[ ôà"auire à'une généralisation de

cette dynamique dans toute la àô." de Niono êt, à terme , dans
tous Iâs vftlages de I'office '

I
I
I
I
I
t

RnrÀrr, I anrolr Inou nreu. luor REAH. lt'ton nnau. I anrox lwon nrut. I

loot I
loot I

4zt I

lrnonucrroll loot I loor I
loot I

lVentes sur UARCEE

ln'oeaoucoul MoLoDo

I tivraisone

I nésenres rnonucrruns I
44r I

47t I 44r I
izr I {zr I
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Livraisons à lrOffice
r,es livraisons à 1'Of f ice correspondent, essentiellement aux

paiements en nature dés redevanàe= rri.,rtt (environ 35 t) et aux

remboursements en n"tot" des ciéait" en côurs (30 à 35 t):
À ces redevances ei remboursements, iI faut cependant ajouterl

res ventes des à*piditations avec contre-partie-mônétaire directe- (15 à 30 8)
les ventes par t;; ùÀù'' des stocks constitués à partir des
redeva"à"" '"b"ttage"( environ 15 ?) '

Ires var iat ions

r 3iââl*:= 
vendues à

entre zones dépendent, essentieLlement des
I' Office-âprès- p.iements des redevances et

certains villages de la zone de Niono,
crui "o**"i"iaiisent 

une partie de la
frâicnéé, ces quantités vendues sont

r"îênù= rizicàles des exploitations (voire

A 1' exception de
N'Débougou et- Molodo,
producti.on sur les
ôirectement liées aux
paragraphe 7 ,2).

Ainsi, on peut constater que la. part de Ia collecte qui
correspona- â dès vettiéË- réetles=êi. sidliti""livement, supérieure
d,ans ra zone de N'Dé;;[gôù- t e i- *i- "t f iÉ"if icativement lnférieure
dans la pàtii"- Arpon- du 

' Macina ( 6 t ) '

Dans Ia partie non réaménagée du Macit+, 1?.part'-importante des

venres da-ns res riviaisons-'taq- ti -ilirytlq,ls d'abord par re
faible niveau des redevances' 

-rr"rrlir (zoï--t riln" au lieu âe 400

1*g1,,a) er àà; remboursemenrs d.e "ieaitè 
(sysÉêTes extensifs) et

ensuite pa;-- rés nàritud,es âi i*éntaires ' èxistantes chez les
Ë;;I;ii"-"=-ltossi tvôntes de pad'dy pour achats de mil) '

I
I
I
I
I
I
I

Tableau 5.2 LlvraLsons à I'Offlcet
canpagne 1989/90 t Décembre à Juin

MorÆDo lxounouuenv I

I
I
I
I
I
I
I

lrou nreu. lrou I uou nreu. luoll

lnnunounsnltENTs
I cnrorrs

lnroevencn netrncnl
I lrrrrrrs A.v. ) |

lcor,rncrr rorÀr,E I root I root

lnrnrvencEs EAU I

lverres DEs cHEFs

lrxnrorrnrrons



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I lableau 5.3

-7 L-

c) Distribution au sein de la populatiorl

pendant Ia période des récortes, res chefs d' exproitations
disrribuenr une parrià d; ra proà"àiiôn 

-à""-âèpendantË famiriaux
;t-;il inaigànt=' Iocaux ou de passage '

Les rémunérations après récorte const,ituent g à 10 t de ra
producÈion qui restê au ni"àà" ae 

-i1--ry:lation 
' 9t vont

ôrrnciparemenr aux 
'ià**âJ 

"Ë'-âù* 
jèrn"" présents lendant les

,t""ÛiË 
$3rriÉt3Èt3;" rémunérarions se rerrouvent ensulte sur res

marchés, mais res enquêtes à ;;-Ët:er sont plus difficires'

Les différents types de dons constituent gg.lement envlron 5 à

10t de ra producriono[ii*i."r;-.ù- tti.'".,r de râ popurati'on '

En définitive, les chefs d,'exploit?tions -gardent auprès dreux

g5-g0 z de Ia proauétrôn desti"è" à Ia population '

onpeutcependantremarqPer.gue.lapart.dela_productlon
redrstrinuée atreinr 3oB au 

-nàÉarf . r,â*ptàiiÀite de re vllre de

Niono er re nlveau des té;;éiariôns- dans -càtte localtté
expliguent Ëà"t-Ctià cette différence '

Répartition au seLn de la populatlon

canpagne 1989/90 t Déeenbre à Juln

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

I H'oraoucou I MoroDo lxounoulr.nnrl t'tÀclNÀ

I

I

I

lrorer, PoPur"ATroN

lnruuurnetroHs
lrrrnrs REcor.,rE

iooxs ÀPREs'nrcorrrl

lorsrourar,n I

icnzrt o'trxPlorr. I

luott
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5.2 PRÀTIQT'BS DB VBTTTtss

a) ComportenenÈ narchând des producteurE de I'Office

Il eEt nécessaire de dlatinguer Ie . comportement des chefs
a' êiprài[a-tiù-aa èetui des dépendants familiaux'

Comme dans toute la zone sahélienne, 1'objectif prlorltalre dea
chefs de fanil.te est aé fàire face 'aux beÉoins âe consonmation
annuels de la familre-Iceieâlès-ét, si possible, condiments).

cependant, res stiaùègies pour larvenir à cètte fin diffèrent
genslblement à lroffice du Niger.

Dans Ies zonea sèches traditionnelles, l"t habltudee de
coniônmatià; i r.= iirËI""rghô constiruenr-Ia base de tous les
;;;Ï-;t---r'irrêgurâiile--aé - ra -production Eelon res annéeg
po-uJlént-ies piôauÉtâii!-à s[ocxài rèur production au maxl.nun et
â-nè vénare qùe la stricte nécessité'

Seu1s quelqo"t t"t"=-tiôs producteurs vendent- une partie de leur
surDtus sans besoin"-iiliËiiâiË-I;;q"À Ie marché eËt favorable à

la îente [42].
À I'office du Niger, Ia,plus grande. régutarité de Ia Production

rédult senElblement âu cléËart -les risqËes d'ingrévuE - graveE et
âà"à-i. niïéâu-iôutrai-[arre'd'un stock. dé sécurité*-Ëi--àiïîàù;;,--;i-1; piàaùc[ion esr particulièrenent faible au

.oii3 âî""è-âniee,- iËt-êipràitàntE ont-d'autres arternatlves que

iË-3toËr-âà "ëë"îita 
pour èonpenser leur déficit: - --j

l,accès reLativemeni-Ë:"11Ë-;iii-crèaitr "vivre" de I'office ou

"ui ciéàltl -àvanc"""Jui-iêêàrièi, de Ia BNDA permet dE reporter
Ie déficit sur l'année qui suit'

les termes a'ecnanôà frifZSôig5o contre Paddy étant favorablee

""-iàaài-î-""-sàè 
dË'i.eâi'eé-Ëô-kt, qll procuie environ s0 ka de

rLz, E'échange courainment contre "" ""Ë'a;-iôô 
-iis-9è nll)'-les

producreurE onr iàïË;r;---lâ- pôssibilité de -réduire leur
Ë;Ë;il;ii;n àË-rtz ài-Ëiàiit â" .ii-pà". accrolrre leurs stockg
d' auto-conaommation.

L,intérêt du st'ockage indivlduel l.nter-annuel étant linité, les
pr6a"Ë[èùii êfieicùenc-plutôt à liquider leur surplus'

Le niveau des ventès est donc et.oiEËi"i['iiE--"" nlveau deïi ri
producrlon a." .*piâiiitiàiJ,--ô". ;iù;-èiàc-ément au nlveau dei; 

i!.
i3iË""J--ïprààuiit--.àins charies d'exploitations)' * i

Jusgu'à cette campagne inclue, -Ies exploitationa ont vendu
,n"iàiT["ï"".à"t-a tTôffil; d;- Nisè; ( voire iarasraphe-_c) et donc
$r-âË;;t-àË-"à"ilpàdél- r"" veires recensêes àu -cours du 1êr
JË..I'[ià- ;;prè;ê-"r#i' a""". r" p+us <rrande partiê des venÈes

annuelles effectueés- tâ-"i'eiËep-tiôn -cependa-nt de certalns
villaqes comme ceux du Retail).'iï#T;";"Ëàît"iËîiii";-il;-iè tabreau s'4 que res zones de très
t'"-i-dé"'piôa-"ètiott" Ëôfr.. xîoclôusou-ou liqlo--( t2oo à 1909-!s E:
oàaav,rn^auitant, séit oôo à -800 kglhabitant' en terne de
âîliâir$î;;-"-6nr -rrê"a" davanrage qi'' ailteurs (environ 2OO

kg/Îrabitant à travers les chefs d'exploltatlon ''Dans tes aurreE ""i.J-iZOô--[ 
fOôO^ kg,/habitairt), Ie niveau des

ventes tombe à environ 100 kg,/habitant '
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Les dépendants f ami I iaux vend.ent généralement les rémunérations
et cadeaux reçus pour =atiiâirÉ leurs besoins monétalres
nttË:!"illi!; n,éranr pas effecruées en direction de il office
( I ,office -nà collecte- que - t;--proauction des colons ) , les
dépendants attendent-=ô""Ë"i 1à 2ème. partie de Ia campagne pour

écouler totalement l;-'pâàay-aont iis disposent, cê qui leur
pài*êt de vendre à meilleur Prix'- Les données de cet[à étude- ne concernant qug ]e ler semestre de

Ia campag:ne, nous r.rà- àà""uissons donc . P?Ë Ie niveau tot'a1 des

ventes ef f ectuées par les dépenàânt" f amti iaux ' . r'r'r rrrnâ i
Le tableau 5 . 4 nous indiquâ-ieùf qpe-nç. qu9 f 9 volume de ces

venres au 30 mai atléint- zo'â-5 o-_ki6àÈitânt', soit envlron 25 t
des ventes ef f ectueàs-iiàr tes chef s-d'exproitation.

lablEau 5.4 3 Productions, disponibles brute et ventes par habltant

Canpagne Lggg/g0 : Décembre à Juin

I
t
I
I
t
t
I
I

iH' onnoucoul MoLoDo lxounouuanv l HÀCTNÀ
NIONO

RETÀII, I
REAM. inon Rnal'l. lttoll nrau. I ÀRPoN lttou

lrnooucrroH
I xc/usr

lcnancrs PAYEES (1)

I xc/nar

I

1168 |

I

rr71 |

I

133? I
1076

I

?o1 |

I

33s I

I

?68 |

I

r{e I

1342

838

I
230 |

lorsronrar,us
I xc/ner

lvrnrrs eux

lau ro uer

BRurs I

I

coru,renc. I

I

I oons

I xc/nnr

lwnms À Ë'orrrcr
I xo/nar

603

I

s65 |

I

6e6 |

I

lls I

I

473 |

I

777 |

I

116 I

I

soo I

36
40

109

I

r1s I

I

35r I

65

lnrsnnves cHEFs

lD'ExPrÆrrATroN (2)

ITOIIAI,

lwnres DEPENDAIIrs

lraurr,reux KG/HBr

(1)

I
I
I
I
I

LLvral.sone à l'AV1 à l'Offlce et ventes sur marchés

pourpalementsdescrédltsetredevancegdelaeampagnel9S9/90.
Une pârtie de ces réserves sera uttlisée Pour les chargee d'exploitations de Ia

(rénunération des nanoeuvres notannent),
une autre partie Pourra être vendue en pérlode de soudure s'iI exLate encore un

campagne 1990/91

ourplua

(21
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b) Caractéristictues des ventes sur marché

L ' analyse des ventes sur marché concerne Ia total ité d'es ventes

"rri.gï=tiéà"-;- ".tlei des chef s d'exploitation comme celles des
dépendants familiaux.

Le tableau 542 présente _ par zone d'enquête les
caractéristiques de ces dêux types de. ventes .

on dlstinôùè-l;- nombre de iian"actions recensées, lê volume
*oyàn àg ces - trans"ction" et les parts respect.ives de marché .

Les différences existantes entre les zones {Çpenaent d'une-part
aes-qu;;riùe; àà-céréàràs dont--disposent I"q dépendanÈs familiaux
(niveau de--iemunération en natuie, _ d,es donsl . et existence de

èililp;-inaiviàii;ï;j ;'--;âis-êsatement' de Ia fonction économigyç de

ces dépendants, notamment reé iÀm*.", dang_ res systèmes familiaux
de consommation. Ai;si;-l;; femmes ôontribuent Prus ou moins aux
dépenses 1iées à 

-Ë-'piépuiation de repas -( condiments ) , aux
àéienses de santé et de sco-larité.
si les ressources ,nonét.ires individuelles, - 

j,ssues du maraicF"ge
par exemple, ne =onL--p;-;"if isantes, les' femmes doivent arors
îendre 1è paddy dont elles disposelt'.

Dans re cas conrrâi;;;-;rrèa'gardenr re p?gay pour Ie vendre en
période d.e soudure, 

-â"àira- ràs pÉtx sont suif isârnment élevés.o:il;;;- ili..rorr= paË dans cette étude le relevé de ces ventes
tardives "ffà"tuéeË 

par les dépendants familiaux.

De façon générale, le nombre de transactions . des . dépendants
f amitiaux 

'Ë=Ë-Ë";ê;iéur-à cetui des chef s 4'?*ptoitation.
Compte tén" à-é rà -pruJ grande dif f icult.é à iecenser les ventes

des 
--eêÈndants , oi ' p"gt- imaginer que ce nombre est encore

supérieur dans Ia réalité.
rnvers"*"n{-rà-vôlume moyen des transactions des dépendants est

deux à qrrâti" foi;-_;1";' -f.iur" 
( ?0 - è _1s0. kg/Eransaction) que

celui des Ënâi" ài expr6itàtio" ( l_sg è 300 -\g/trànsactio+) :

Globareménil- ra Fart de maiché des dépendants familiaux est
parricur ièiË*ârtt- i*p5ilàntË-dans ra zone dè N ' Débougou ( environ
Ëôe i;-Ëi"-À"-aepàsè. sênératemenr. p?? les 3s?.
- - - 

LT a"âiisê - dô ir -"Ëpê"dàna ai-stinsuer Ia zone de Niono,
f rperturbéeii -par le comportement_ "ingoliér des vilrages du Retail,
d;-;iiiâgé a-e-ltouidiàn^ et du villagé de wérêkéla'

Dans ces villages;---rà -vôrgryg moyen des transactions des chefs
d'é;iitoiùàtion ést' p;;!iéurièremân! 

_ 
étevê ( remboursement en

Ë"plj-"ê-Aà; crédits et' red.evances, voi-re chapitTe suivant) .

par conséguent, les parts à" 'marché deè dépendants familiaux
deviennent -insiônifiantés ( 1à 15t )'
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lableau 5.5 caractérlstiquea et répartl,tion deg ventea eur les marchég

I
luou nneu. luou Rrllt. ÀRPOlt lnox nren. I

I
I

lcuars
lo'rxrrotlÀlroN

fnônbre de

fTranaactlons
fvolune noyen

lfg/rransactl'on
lrart des ventes

leur lea marchéa

I orrrxoanrs
lranrr,rluxt

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

lnonrbrc do I

llranractLona I

lvolumc moyan I

lkg/rransact!.on I

I rart der venteal
lrur lcs narehég I

85

288

7t

632

8d

c)R rti-t,ion des venleg trar de cllenE

Ira répart,ltiOn des ventes selon les crlents , (yoire tableau 5 . 6 )

permet d,e mieux apprécLer r;- tendance réire des chef s

f,r exproit.tiàÀ 
-a vèirdre sur i*" màï.rte", indépendamment de leur

niveau de livraisons-*rii*;*-à-lîOrflce (paiements des redevances
ê[ remboursements des crédits ) '

A Nionor oD peut distinguer Ia zone spécifigue.du Retall où 90t
des venres sonr effeôluéeÉ sur îe-mâi.n:é,-ié-Ëàste êtant vendue à

ItÀV.
on retrouve ce même schéma dans res _virlages de Mourdian et

werekera, ce qui expii-qu" un !,aux moyen de venÉes sur marché dans

rà-ào"" àe ri6no d'ênvfron 508'
Dans les autres zones, - on rencontrg $gatement q"?lg:Î:

situations où les cnËrs-àïà"ptoitat,ions vendent davant'age auDres

des commerçants (uissira, - _ 
-r;ùiàrougo"i ; notamment Éour 

- des

guesrions 
'eË*[;é=oùËiié-ilâut".u As6 en annexe 4) .

cependant ,'"r Lgge / 8-? , - - 
Ia - . gl1lde mai orité des chef e

d, expl0ir,ations .r..dérrt' ài âuora-â t '6rrt;é, . _=oir,_ directement ( 70

à 9ôg d.es ventesl,---=oir-â tiavei"-riÀv '(5 à 1ot) qur paie re
paddy au comptant èt revend à I'Office.

c**,Ë"'t-ËiàrEi"iè"---;,è*ËriAu;--à ra fois par repll:
rerativement atrractïf de i-i'-ôËËi"e- (roii"- -napit'rê 5 . 3 ) , m1ls

aussi par re uesoi;- d; "e",rii[A- 
dèq virragès en, nat,lère.

â;âppt"ii"ionnement et de crédlts de soudure 'I
t

Iu'oenoucou I MorPDo
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Tableau 5.6 RépartitLon dee venteg selon les cllentg
ctnPagne 1989/90 I Décenbre à Jutn

Chefs d'exPloLtation

I
I
I

in'nrnoueou I MoroDo lxounouumr I

RElÀrr, I enron lron nsu. Inou REAI'I. luon ruau. lror nrau. | ÀRPoN lnor nreu. I

I orrrcr
ll.v.
lcomrnncaurs I

lenooucrruns I

1t
8t

90t
2t

57t
3t

40t
0t

71r
9t

17t
2t

42t
7t

4lt
10t

78t
3t

19t
1t

46t
7t

47f
0t

87t
1t

12t
0t

78t
6t

15t
0t

Dépendants fanLlLaux

I
I
I

I n'oeaoucou I
Mor.oDo lxounouuenr I

I orrrcn
lA.v.
lcowrncenrs I

lenooucrruns I

RETÀIL I

,ui
82t
3t

luon nrau. lxot't RtÀl'l. J mron lnou nreu. I

'.r*79t
3t

l.r*
82t

14f
16t
68r
2t

14t
12t
70t
4t

4S

54t
37t
5t

18S

3t
68t
11$

18t
12r
68t
1t

loutes ventes confondues

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

r.rorpDo lxounouuanrl

I nnrerr, I aneot lroH nrar.r. lxon R-Elt'l. Inon nnrul' luon neer,r. | ÀRPoN luon nreu.

I orrrcn
lÀ.v.
lcor,unncanrs I

lrnooucrruns I

1t
8t

89t
2t

49t
5t

45t
0t

42t
8t

50t
0t

78$
3t

18t
0t

70t
7t

221
1t

6lt
16t
20t
2t

36t
6t

471
1lt

73t
4t

23t
1t

d) tlotlvatl.ons des ventee sur narché

Les ventes de céréales auprès de I'Office étant- - 
généralement de

d;; ;;ï;;"-; -i1-éâit-àiiii"ii"- àè suivre 1'utitisation des

iecette correspondantes.
Jusqu'à cette àiili"g". incluse, les venteB -de-céréales sur

*"r.tËËT-tôt.iièi[ rorsque les Prix ne Eônt pas particurièrement ére
;Ë;8";;â"Ë-i"ïd-ïieâË-aïàe-hsàine monétâirèE lmmédiats et orécis
e'r donc beaucoup pii"*riIÏrË-aé-Ë""-"àrd;;-i;- "màïivàtron preft ière"
venteE effectuées.

Nous avonE ainsi distlnlIuer 3

res ventes po,tt..frËËùiIèi rtt crédlts de l'Àv ou de I'offlce'
- ies ventes -Pour PaYer Ir inrPôt
- les ventes pour rdé=àUiiiâiIàns sociales (dots,baPtême,mariage)
- les ventes bour achats de con'liments
- i;; i;;ièé -aivèrses pour besolns personnels

Ên I989/9O, 1I existe-une grande hétérogénéÏté entre leg zoneg
rur-ie-irâh- âel moti"à[i6ns Ée ventes sui les marchés'
( tableau 5.7)
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Une telle variabilité inter-villageoise pgu!_.s'expliguer par la
variabitiré d;;-pâiâ*"n[l eff ect,ré". paT 1'otf ice mais aussl_Pît
fà-variabilité dès revenus extra-rlziêole (maraiclage noç?m.nent)'
ôâp.nf;; dà-satisfaire un certains nombre de besoins monétaires.

on peuÈ avant tout distinguef . 19" villag_e_? du Retail et Ie
viiïagË-ae Mourdiârrr dans la fartie Arpon de-Niono, gyi_vendent
massliement pour rembourser en-espèg. les crédits de I'offlce eÈ

ii"é-p"r[ié dès reaeva;;é; 
- 
i zo t eirviron des ventes ) . H 9:l?t" de

ces -trois ;iiràgàs, les ùentes pour remboursement de crédit ne
dépassent pas 10 8.

En d,ehors de la zone de Niono, les ventes pguf . raisons diverses
p"iâi;;à;L-n.[tËment---.àjoii!"iies ( 4s à 6o t), ce qui traduit
sans d.oute une relatitè" satisiactiôns des besoins monétaires de
base.parmi ces besoins monétaires de base, I ' impôt. a. une faible. part
dans les "oné=-niicnà;;; 

-(i à 5 B à r.riono et N'Débogggul,^gt une
part, généràïèm"^L-ptus étèvée dans les auÈres zones (14 + 25 t).

;"ùgË"Lation de- Ià part de I'impôt se fait_ cependant davantage
au détrlment d,e la -pàil réservéè au social ou aux condiments
qu'"u détriment de Ia- part des besoins diverses '

Tableau 5'7 RépartJ.tlons deg ventes selon les motivatlons
Canpagne 1989/90 I Décenbre à Juin

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MorÆDo lxounour,nnv I

lwor nsan. lllou REet.{.

lcreatta I

llrnpôts I

lsocial I

leondtments I

loivera I

66r
1t
3t
4t

26*

46t
1t
8t

151

30t

9t
24r
25r
6t

36t

5$

7N

13r
3lt
45r

5t
149

4t
12t
65t

11r
l8t
6t
8t

58r

1t
26t
9t
5t

59t

4t
5t

14t
19r
58f

I root I root

e) Niveau de transformation
Nous avons classé les ventes effectuées en dehors de

1' Of f ice ên fonction d.u niveau de transformation ; riz dêcortiqué
ou rlz paddy (t,ableau 5.8).

A Niono et N,Débougou, 1ê paddy 
_ 
destiné aux commerç?|!=f

directement, ou via I'av] èst décôrtiQué presque totalement (84 à
100 t).

Cette propention particulière à vendre sur Ie marché sous forme
décortiqùé s'explÏ.que par trois facteurs.

Le premier- est- f ' tïti lisation de variétés dont le rendement au
aec6itiqùâg" esr =,rpeii",tr à celui des variétés traditionnelles,
ce qur éonne ui avantage supplémentaire au décortiquage
artisanal.
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Le deuxième est Ia proximité de Niono et lg capaclté techniçIu?
de -ceitains producteùrs à commercialiser directement, le tLz à
Bamako (voire êhapitre 3 -2) .

Le t;ôisièmè est 1â présence d'un parc important de
décortiqueuses.

A Molodo, Kouroumary et dans Ie Macina, 9ù I'On cultive surtout
deJ "àiièro= tradiriônne t res , lê décoitiqu_age local n ' est pa:
tou-iours aussi rentable comptâ tenu de la fâibLesse du rendement
(--Ëô--5 -66*i -"e- ià ptupàrr d.q ploduclgrr: préfèrent encore
vendre directemeni =àus- forme de pâaay ( 70 à 9o t auprès des
commereçants, 100 E auprès dg= Ay). 

.

sous rormé' d; 
- 
paàaf, - r" 

- piix obtenu n ' est -guère PIu: compétittf
tvàii- p"râgràpnè s'. i I - ë,t f intérêt du producteur réside
èssentièfletent dans Ie fait d'être payé au comptant.

lableau 5.8 RépartJ-tlon des ventes selon
canpagne L9g9/90 t Décenbre à

le niveau de transformâtion
Juin

I

t.

I

I
I
I

lA.v.
I naaay

lnlz déeortlquél

lcomæncenrs I

leaaay I

lntz aecorttquél

1t
99t

0t
100t

1001

50t
s0t

1001

68t
32t

16C

84t

100t

80$
20t

100t

88t
12t

73t
27*

35t
65t

REÀII.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

e ) Praticnres des A. V .

Jusqu' à cette campagnê, . 19? Av ont très peu pratiqué d'opération
d' acliat-stockage-cômmercial isation .

En d.ehors de toute considération f inancière, 1 'existence de
t'ôfeice dù-Niger comme débouché str et relativement rémunérateur
à"- jGLif iait Ë"" une pratique systématique de stockage.

Depuis quelques années cependanç, lê retard de I'Office dans le
p"iàilà"É -dà;=ri.rrâi=on= a- poussé' certaines Av a utilisé leur
iôna" 

-propre= pour acheter aù comptant du paddy ( . à moins. de 70

Fcf a en ôO"eiàt j et revendre^ le stocÏ< a-ins i constitué à
I'Office.-Céitaines AV ont également utilisé des crêdits bancaires

(''àlàffi;;t les cioàiÈË pnuc) poul effectuer de telles opération
de'collecte, mais ces cas restent très rares.

r-res créâits pRMg ônt été plus couramment uti l isés Poqr
effectuer des avan"eè aux producteùrs en attendant le paiement de
I'Office.

A partir d,e cette campagnêr 91 . a éqg19ln91t pu--observer-qu91gy":
Av (iilfâg"" du Rerait ,eâgaaadjl, __frereréla â NioTo, Tiém-adéti à
u;pènôùgôù, r'rarkara-coura-dans-le Kouroumary) . qui ont acheté du
iià aeéortiq"é- -pô"r I ' écouler ultérieurement - sur Ie marché,
réal isant airis i uÎre véritable opération de stockage .
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Ainsi, à Niono, certaines Av ont acheté à 135 Fcfa/kg au mois
de : ân"iér àt iévriei -âi;ii q"a ].e prix du rLz sur les marchés
Iocâux ne dépassait pas L25 Fcf a/!9. . . -t - - .

Liécouremeni qe"eràlement pu ' ê[re ef f ect,ué au cours des mois
de iuillet et a6Ot à un prix âe 140 Fcfa/kg.*-cÉJ-âËai"tions 

ont été'financées sur fbnâs . propres des Av qui
avaient oUtànu du pro j et ARPON 1 ' autorisatj.on d'ef fectuer un
ietrait sur 1eur co*il""bloqué à la BDM (fonds d'amortissement
des batteù"." ) . Les^- 

-dépôtË sur ces complgs . 
bloqués attSignan-t'

souvent prusiâurs mirtiôns ( 19 à zo millions pÇur 1." Av
péiror*.nt"s de Niono et r ioébougou) , l'tlilisation de ces
comptes poiiait à liavenir représenÉer-un levier financier très
impôrtan-t pour régu1er Ie marché.

pas une seule Av de notre échantillon n'achète du Pfddy.pour le
faiià aê.oiiiqù.i et te revendre sous forme de tLz , 

- Ie risque^$:
mauvais rendement au décortiquage est considéré comme trop éIevê
par les resPonsables des Av.

En résumé, les pratiques actuelles des Av en matière de
transactions céréalièiàs Ëont, du moins risqué au- Pltls . risqué :

- La collecte de paddy pour Ie compte de I'Office '
C'est uÀè 

-pratique assez couranç9_-qyi- permet aux_Pl9d:cteurs
d ' être rapidemerit payés et à I ' Av de réal iser sans rlsque

iâ" ::iiË:ffi *â5n"rr" pour commerciarisation auprès des
commerçants (17).
Cette Ë;ât,iqrie, 

' plus rare ' comprel+ un certain rilgtlg:
Les Av ayânt-eniiàpris cé tybe d'opération. en 9o/9r ont pu

réalj.ser unê faible mârge (moins de 10 FCFA/KG) '
La collecte ae paadt- pôur décortiquage et commercialisation

peu usitêe, mais qui
âes déeortiqueuses et,

àe;éroËpe-a travers re rembôuisement en r\2, . à certaines Àvr des
àrédit-s- de campagne. Lorsque 1 'Av p?u} négoci": avec la BllDÀr 09
re FDv, uD-;êFiC a'ééùéarice jusqulà Çcoulement du rLz, rg stock
représentant aiors unè 

- gaiantié, fg crédit de campagne sert alors
d.e^ crédit commercialisaLion pour I 'Av.

auprès des comnerçants.--- 
è ' "ét une praËigue actuellement très

pourrait se déîelopper si les AV achetaient
èommercialisaient ièur production à Bamako.
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VÀLORI

Péri-ode de

La période de mise en marché du paddy ou du rLz s'ét'alenf
qénérarèmeni de janvier à avril'r ar ., ^ ^^Ém^n^ô nanêhdant 

'^'olus tôt à N t Débougou- car. tll

."rtllË..îBil"'::,",.""HT:Sî"EnylpË+i:-"i: prennenr ïË;Ë;;reilânt de

r , âvance dans }es semis , ce dî - ierrr p"tfiâ[,--a t avoir de mêl l reurs

rendements, -. ..1!_-rr^q âa rrâriéf rle court permet
Awio.orl'utilisationd'evariêtésàcyc

égarêmenr T;i. pi"à,1Ë[àùi= de vendre prus tôt '

Les mises en marché sont rerativement. régulières au cours de

cette période et on ;;-constatà-;i réteniion-important'e, Dl offre
particul iè;;ment abondante au ào"i= d' .tq mois donné '
Les ventes se font âr., fur et 5"ilâ="i"-d"J-besoins monétaires'

L,érude du zè semesr;; iè"areriii-Ë;[-étr" un regai! des vent'es

à ra f aveur de la r,à"éÀ" des-piii, mais nous ne disposons pas

én"ot" de ces données '

Les ventes à I,Offi"g, qui s'effectuent au cours drun mols

donné (Niono notamm";ii;-;àit" i;i-t::"'à trois mois dans res

zones éroignées, Dê â.rirÉrent pas avoir aîinrruence sur ra mlse en

marché. cés ventes en gros ,."-luiai"""nt-donc pas directement

substituables aux venteé sur ma^rché '

lableau 5.9 : RéPartltion
CamPagne

Conmerçants

des ventes selon Ies mois

1989/90 : Décembre à Juin

I
I
I
I
I

lN'onsoucoul MoLoDo
NIONO

9*
32t
22+

19t
19t
0t

lnon nunu. lwolt REÀM' luou nneu, InoH lwou nnnx.
RETÀIL I

lNov. onc

l.reltvrrn
lrnrm,ren
luens
lnrrnrl
Jmr

5t
37t
23t
19t
r6t

2*
35t
20t
34t
7t
2\

21t
17$

l7t
17t
208

BI

26t
25t
20t
239

6t

37C

2?t
22r
14t
4t

14t
12t
31t
16t
15t
12t

1t
5{r
14$

13t
17t

I root

MOLODO I xounouuanY I

I
I
I
I
I

NIONO

1?t
188

65f

lnon neeu. lnou nnar'1. luotl REAM' luou nneu. I lxou nsel.

I Nov. onc.

l,raxvrrn
lruvnrnn
lums
lnvnrr,
I uer

RBrÀrL I

tt*
19t

86t
r4g

2t
2l

35t
3Bt
23t

8t
26t
669

0g

t*
48t
29r
l6g

1g

,r*
65t
20t

4g

1t
7t

16t
{7t
28S

1t

I root
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b) Prlx pratlqués
* Prix du paddv

LesDrixprésentésdansfetab}eau5.10.sontdes.moyennes
po"âéieê" pa; Les volumes, des prix relevés au niveau cleg

transactions .
Pour}esventesàl.extérieurdel'office,IeprixconEidéré

est fé-prii de vente corrigé du cott unitalre de transport'

LalecturedecetableaufaitressortirlesfaitsBuivantg:_ Le prix oiÈei[--pài 1es conmerçants est--touJours nettenent
inférieui a zô-r èÉeZkG, souvent inférieur à 60 F CFA,/KG:

.l' r'ÉeËoùqôû,--' uàroao et Kourounary , Ie prix dee
conmerçanEs éÀi- fatticlliÈl9q91t faible et varle peu entre
décembie et avriL l55 à 60 FCÀ,/KG\

Dans fe Macina, }e prix 
""{,'tégèr"*pnt 

plus élevé et varie
plus fortement(60 à ?0 FCÀ/KG).

;.;, ;!;f,;î*lài;:-g:iî"Hi.$éiïïËî! 33..âu3!ifË::!e33îtïn" 
uo

l,e nrli 6ffért^par les Àv est généralenrént supérleur au prix
du marchè mais reste- toujours inférieur à 70 F cFà'

râblèau 5.10 Evolutton [6nsuê1le du prl'x ato v.nt6 du rit-pÂddy
Fêfa/kg xoyênn€. PôîdéEéê' par guàntlÈ'
côepagnê 1989/90 t Décêrbr. à Juin

lx' oeaoucou I MoLoDo lxounounnv I T,IÀCINÀ

R"8ÀI.1. luou nneu. $ |

NOV. DEC.

JÀ}TVIER
FEVRIER

MARS

À\,RII.
UAI

NOV. DEC.

JÀr$'IER
FEVRIER

!{ÀRS

ÀVRIT

I.IÀI

70*

57

54
55

58

57

66

66

60

67

68

70

53
5tl
57

60

59

6;
61

65

70 *

52
55

58

57

57

54

60
61

64

63

72

60
62

65

66

69

70*

a

64

65
66

t

*

Noyônnê! êÈâlttlât .u! Dolna de 5 trÀnrèctlot!.
Ié vlllag€ d6 ouIIÂ, qul coeûêrciÀlLae de3 aêDânêê! réI.ctLotr;6ôa? tr'.at pÀa Lnêlur danl catta loyalt|a.

lrnnroou I

lrnnroor I
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Tableau 5.11
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* Prix du rîz
Les observations effectuées sur les transactions de tLz sont

plus nombreuses.
Le tableau 5.11 présente les prix moyens observés et pondérés

par les volumes corresondants.
De ce tableau, on peut souligner quelques faits saillants:

La stabilité des prix au cours de Ia période est assez forte.

Seu1s les prix de Ia zone du Kourouparyr . . particulièrement bas en
àeUut de campagne, s 'éIèvent petit à pétit- au niveau des prlx des
autres zones.

Les prix observés d,ans }es vi I lages . du Retal I sont nettement
pruÀ-eiévês. CeIa s'expliqge paf le-f ait. çIY? ,1?" Pfodyc!?g"" de
èes villages ont pour ia flupârt commerciàIisé le rLz à Bamakg .- ie bénéfice de Iâ èà**erèiaiisation à Bamako demeure donc très
perceptible.

Evolution menguelle du prix de vente du riz décortlqué (1)

Fcfa/kg Moyennes pondérées par quantité
câmpagne 1989/90 : Décembrc à Juin

MoLoDo lxounouuenrl

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

I enrou luoN nneu. luoN REÀM. lwou neau. luoll REalI. ÀRPON INON REÀ}|.

NOV. DEC.

JÀNvIER
FEV-RIER

ITTARS

ÀVRIL
}dAI

NOV. DEC.

JA}IVIER
FEVRIER

IdARS

À\IRIL
MAI

140

140

L42
L42
141

135 *
135

135
135

135

126
L24
L22
131

131

128

110

L24
r17
r20
L25
129

129

L24
124
123

123
140

120

121

123

125

r20
121

121

123

l',,
114

119

120

123

ttt
L27

125

135

;

a

L26
a

r25
125 r

sur moins de 5 transactions
compte des coûts d'approche éventuels: Àinsi,
à 150 fcfa/kg à Bamako avec un côut moyen de

125

135

les producteurg du Retail ont
tansport de 10 fcalkg.

135

135

134

,ri
L25
r35
135

* Moyenneg établieg
(1) Ces prix tiennent

vendu en moyenne

RETÀIL

I nnnrooe I 141

I rnnroor I rrs



I
I
I
I
I
I

* Valorisation du paddy après décortiquage

Si I'on veut comparer Ie prix du ri.z vendu sur les marchéB et Ie
prix d.u p"àav venàu à- rtottice, il esç nécessaire de calculer la
iârôri""-tiô"',tttitàirà du kg de' paddy décortique puis vendu.--N;- -àisposant pas à- cË joùr âe donnéàs précises sur les
rendements et cotts *ôy.n= âu décortiquagg. aitisanal dans les
différentes zones de liôifi"", nous avoni fâit, ces calculs sur Ia
base d'une h;Ëthè;; â"""é;.-éoit un rendement de 60t et un cott
moié"- dê 

- 1ô- rcrA/Kc ( 1Él ) , voir tableau 5 . LZ .

compte tenu de ces hypotlrèses, lu-Yllorisation du-kg de-paddy
n'a*éinr ô-d"eiàléùént- iil 

-ie= 7a F cFA, sauf dans les vllrages
Retai I .

comme pour res ventes de paddy, ra motivation des ventes de tLz
par 1es chefs d'u;À- â"piei 'âes commerçants est de pouvoir
àcquérir des liqniqités immédiates '

euanr "oi- AéËànd"nù" fâmiliàux, ils n'ont pas d'autres choix
quA de vendre sur les marchés '

rI est important de souligner Ie cqs particulier-4"" vlllages du
né[aii; -.iilï- -;;i"iisenr ieur paddy,à p]ys de 70 _ F cFA/ks z _ -
De "or.rdiË, i;-;;;demenr moyen au décoitiqgagg de la variété Bc

étanr ,,rpêil.ùt à 60 
- t; la'valorisation feelte du kg de paddy

avàisine Ëans doute les 80 F CFA/kg' -Le cott unitaire moyen 
-au'pàaay étant d'environ 35 FcÀlllq

(.rôir.-é[ùa" campagqe Lrilâl à9 i , ' une' ausmentation de 10 FCFÀ/KG

sur le prii-a;-rïôÉric. auginen[e Ia marÉe bénéf iciaire d'env j-ron

3ot. Les-- Ë"proirila; -;fiéiiài""t doné considérabrement leur
revenus en vendant aux commerçanfs '

On peut penser_ que . si les rendements au décortiquage
s ,amélioraient dans les- autres zones, et/ou que 

^ 
leq prix du

marché aevênâi""t-ptn=-intêiessants, une grosse partie des ventes
Fé;aiaient la dirèction des marchés '

-83 -

nd actuellement à

f aire baisJer- le cott du décorÇig""g9r^à,," 9. F-.-gll[l Î:I' i-ntroduction de nouvelles variét6s - (BG' H15 ) augrmente Ie
rend,ement au décortiquage ( environ 663 ) .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
t
I
I
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Tableau 5.12 Evolution ltenauo1le de
Moyennes pondérées Par
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Ia valoricatlon unital,re
Ies guantites

du paddy décortiqué
câmpagne 1989/90 t

puJ.s vcndu (1)
f,t6ceubre à Juln

NIONO lll'oneoucou J MorpDo lxounour'nnv I MÀCINÀ

a

80

a

a

50

59

i
.f-

i:.

rir
i;À

ft
s
fl

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

I nnrerr, lNoN n-een. llloN REÀl.{. Juox nreu. ÀRPON INON REÀI,I.

NOV. DEC.

JÀ}IVIER
FE\IRIER

MARS

ÀVRII
I.{AI

NOV. DEC.

JÀ}IVIER
FEVRIER

HÀRS

ÀVRIL

74

74

75

75

74

7L
7L

7L

7L
7L

66

64
63

68

68

67

7L

7L

7L

55

65

60

62

65

67

69

65

7L
71

68

64

64

64

64

74

62

63

64

55

62

62

63

64

58

58

62

62

6{

a

67

66

53

77

55

71

I rnnroun I

(l)Eypothèees de calcull rendenent au décortiquage - 60t cott du décortiguage - rlz-paddy

c ) ConclusioTr

Si , au cours de la campagne .8,8/ 89 r - - Ies ventes sur les
marchés sont restées modestès] il semble que- -cela solt
essentiellement fié au faible prix du r5-z sur Ie marché.

En effet, dans les zones où Ie producteur était. susceptible de
valoriser Éott-pâàay à pfus de ?0 F CFÀ, êD décortiqg$!-F}i" en
Ie vend.ant sur Ie - marêhé, une grosse part de Ia production est
alors partie en direction des commerçants.

En 1g9O/gL, compte tenu de }a hausse des-Prix du marché, il est
c"ilain qû. ia prôgress ion d.es ventes sur lês marchés sera très
forte. rles à"qùCté= en cours sur la commercialisation do ,P?ggl1viendront cdnfirmer une telle hypothÈ"" . et ,.pté"iser
àùiltitâaivement Ie niveau de cette progiession dans 1! ensemble
des zones.

10 Fcfa/kg
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Piche pa.rasitologigre

I
I
I

vi I J-age

Farni I le n// Nom du chef de farnille

n' /

Ànnée
d'installation

ethnie du chef
de famille

//

lloms prénoms I Sexe

I

I Premier passage, date :

I pres I urine I selle I para
rrrll

I Second passage, date :

poids iprés' I urine I selle I para
tttl

I eg.
I

j poids
I

I trtll
rtttl

I

I

ttrl
ttll

ir
riI irtlllllll

ritrrtlltl
rtttl
rrltl

ll
ltI lllllllll

ttttlllll

I lttrlllllll
!tttttlllll
rttrrll
ttrttll

ll
ll

I ltttttll
tttrrtll

tltl
tl

I lrllrlll
lltrtll

I
I lllllllllll

ttttl!lll

I
I
I
l
I
I

Prés : 1 = urines et selles I 2 : ni urines, ni selles ; 3 = urines mais pas de selles
{ = selles mais pas urines ; 5 = décédé ou érnigré.

Urine : noÂrbre d oeuf,s dàns 10 nl d'urines t selle : nonble de selles dans l/2{ ène de grd!!|es de 3elles
Pàra : âutr€ tyÉ de para3ito3e3 i Poids : poids de ta per3onne indiquant qu'elle â reçu lÂ dose dê

prâziquantel recollttàndée.
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Piche : perception de Ia naladie

Exploitation z

llom du chef de
fanille

-1 19-

EÈhnie du chef
de fanille

fanills pour les aqtiwités

QUESTIONNÀIRE HÀBITÀT ET SONDÀGE D'OPINION

Vrllage :

n//

lYpe d'approvisionneænt en eau de la
suivantes i

Nature du point
d'eau t

Localisation

Eau de boisson

Toi lette

Baignade

Less ive

' Distributeur, partiteur, arroseur, drainr puits traditionnel,
puits cimenté Pour le réseau d'irrigation, indiquez la
dénomination de l'inf rastnrcture (canal Griiber, N7... ).

Ba.bitat

oul

Latrines

Puits dans
Ia concession

//

// //
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Tableau À3.1 : Taux de sondage des villages, des famiIles, de Ia population par secteur en 1989I
I
I

Zon() Recensement Of f ice I /
du Niger jui.n 1989

résidents eL

non résidents

viLl fam pop.

Echant i I Ion
2/

rés idents

f ann vi11 fam pop.

Taux de sondage
enquété x l0o
recensé
ensenrble

des
vill fa-m pop

secteu r f ani l les
rés iden-

tes

I

I
I
I
I
I
I

ll I ono
secteurs
. sahel
. niono

l1e_l_eg_e

li'D€bougou

Kouroumari
secÈeurs
. kourouma
. dogofry

Kolonqotono
secteurs

. kolongo

. kokry

1907 2 r002

710 1753
1197 13249

2 10 2886 26,9

90 1249 30

120 1637 25

ll,0 13,7 13,5

12,6 16.0 l{,3
t0 12,3 13

26

10

16

25

37

2l
l6

42

19

23

I { 37

1534

219r

ll26
106 5

r5{3

628
915

1128

1363

l7l1

738
973

120

150

2r0

90

r20

20'1

87

120

lrl82

229 L

2 500

r 160

134 0

2445

ll6l
1329

!332s

22339

2 3339

l23ll
I 1018

{
I

I
Z

3

{

20 gr_l tl,t 10,6

20 2r] 9, 3 l l,0

18,9 L_S_ to,7 12,3

l{,3 7,9 9,{ 12,2
25 ll,2 12,1 12,3

2435 28360 1535

1096 r 3020 508
1 339 I 5340 rO27

,

3

16,6

15, I
L1 ,1

gé gé 13,4

7,9 8,5 17,1
8,9 8,6 11,7

I
I
I
I
I
I
I
I
I

E nsemble 149 960{ r08365 7219 891 I1.405 20, I 9 r2 10,5 12 ,3

Sources :1/Office du Niger, renseignements collectés auprès des secteurs et du serwice agricoJ-e
à Ségou.

2/Notre enquête.
* SaIariés permanents compris



Tableau À3.2 lsuite).

Zone de Kolon-gotolo 21L6 1116 29

. secteur de Kolongo 110? lz,i
Gourcy
Niaro Coura
Tongolo Coura

secteur de Kokry
FuIa bougou
Kankan

ou I lah
Sansand i ng

401 13,3 2

231 8,5 7

475 15,8 0

1309 10,9 20

336 tr,2 4

25r 8,3 4

479 15,9 10

243 8,1 2

-124-

2665 L2.7

1161 13,3
435 14,5
239 8,8
487 16,2

1504 L2,5
374 12,4
292 9,7

529 17,6
309 10,3

Mossi
Bamanan

Bananan

Peul
Bamanan

Minianka
Moss i
Bamanan

70t
33t Harka 29t
937

53S Minianka 2lt
26S Peul 20t
40t
93C

53t Hinianka 20t

Ensemble 11r73 12,4 232 12463 13,4 Bamanan 40S Minianka 19t
Peul llt Hossi 7t Harka 7T

nP.= non précisé.
' SaIariés p€rnanents compris

l'
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Tableau À3.3 : Suite

Zone de lf'Debouqou

Baniserela
Daba NDl6
Heremakono
Kanansako
Tiemadeli

Zone de Kou

.secteur de Kourouma
Niassounana
uedina Coura
SokoIo

. secteur de Dogofry
Dia Coura
Dogofry Ba

|larkala Coura
Sikasso Coura

tone de Xolongotmo

.gecteur de Kolongo
Gourcy
Niaro Coura
Tongolo Coura

.secteur de Kokry
Fula bougou
Kankan
OulIah
Sansanding

3rO

1r4
2'8
5'5
2r3
2r4

9r8

{rl

32,7
2r8
5,3
3r8

7 ,9 5,9

11.5 4,4
14,8 2,9
5,7 1,2

L3,7 9,5

4r7 7rl
7,4 9,2
lr8 3,6
5,7 t3,g
3,1 1,5

9,5 l2,O

2r8 9r3
4 12 18,6
4,2 4 12

0r9 3r7

15r 5 L4,4
16,3 3,5
9,3 g,g

2L,7 31,9
1013 5r4

o,3 lg,g

6r6
1,0 52,r
0,4 18,4

14,2
817

,lrO

1r0
5r7
6r9
5r7
lr4

6r6

5r9
l3
4r5
or7

712
11r0
5r4
4r8
717

lr9

lr0

2r4
L12

2r8
4'1
6ro
or7
Lr2

1,7

5r7
lr7
or7
lr4

lr7

or7
Lr2

or7

2r7
5r5

5'2
0r5

1.3

or2
0r3
0r6

2,3.

6'6
I'O
or3

9,.8

3r6

0'3

Or3

0r6
0r 9

0r9

9é

0l'
0r 3

or8

2r4

0rl

0,7

or2

0,3

0r3
0r4

0r9

lr2

2't
0r3

,l ,9

0r3

1.0

22,8

22 ,6
32, 3

Il,5
24rL

23,L
3{, 5

10, 9

32,5
13, 9

26.6

15, 7
23 19

11, 6

Lo rT

36r4
23,9
30, 9

59, 3
20,0

I
t
I
I
I
I
I
I

NB : L'ensemble des alphabétisés (total) comprend également ceux qui n'ont pas
précisé la langue dans laquelle ils ont éÈé alphahÉtisés-
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Tableau À3.4 : euite

tone de f,ol'onootco

.secteur de Kolongo
Gourcy
Niaro Coura
Tongolo Coura

.secteur de Kokry
Fula Bougou
Kankan
Oullah
Sansanding

952 81,4
253 80

2t2 91,3
296 75,3
191 83,7

1315 61,3

{93 7412
t67 52

81 43,7
245

822 70,3
210 60,4
210 90,5
236 60

166 '12.8

2lts

916
321

185
410

116 9

316

232
393
228

t632

231

L25
324

't6,L

74r2
79 rL
67 15

79

680

Ensenble 9806 7299 74r4 4926 50,2
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I
I rabreau À4.2 :

I

Niveau d'équipement en boeuf de labour
Nombre d'u.p.a par classe et moyenne
par zone et par village

NOMBRE DE BOEUFS I uomlre
Hoyen

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

I o aoeuf I

2

3

1

3

8

5

3

3

5

4

4

L

6

1

5

6 et +l

NIONO 3.6e I

I

3.171
3.sol

4.731
4.47 

|

4.03 I

343632l4 82

L2

15

Niono (km25)
Nango

Kouia N'Golobala
Mourdiah
Bagadadji

Medina (km39 )

tlerekela

lll'oeeoueou

5

4

9

2

7

16

10

3

2

7

3

3

6

5

9

t
I

3

3

5

3

5

5

1

2

4

8

5

4

3

2

I

5

5

7

5

I

3

3

3

3

7

2

2

1

6

3

I

5

6

4

I
7

6

10

L2

3.031
2.87 |

3.431
3.871
4.soI

Kanansako
Baniserela (82 )

Tiemadeli (85)
Daba (ND16 )

Eeremakono
2

2

7

2

I
6

38

7

L2

4

7

I

44

7

6

15

16

62

7

10

8

I
13

9

1

78

t3
7

16

15

3

I
5

4

3

5

4

39

l0
8

10

6

5

26

10

5

5

5

39

2

9

11

6

3

4

4

3

2

2

2

3

2

2

2

3

1

23

14

4.40 
|

I

4.33 I

4.20 
|

4.80 
|

s.33 I

3.331

3.48 |

I

4.031
3.671
3.131
3.07 

|

3.131

I

2.03 
|

3.e7 
|

4.27 
|

3.03 |

2.83 
|

2.e7 |

2.801

3.oe 
I

i

3.231
r.8el
2.soI
2.01l|

Maniale
ttissira
Touba
Diakiware

I KOUROUMÀRY 261332

Niassoumama
Medina Coura
SokoIo
Dogofri Ba

Markala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

I9t6 312428

FouIa Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding Coura

Tongolo Coura
Goursy
oulla

2

5

4

4

5

2

4

1

2

2

10

I
9

4

6

L2

I uecrHa

I
I
t
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Tableau À4.4 : Quantités d'intrants par hectare en casier
l,loyenne et répartition des exploitations en classe

Quantité semences Quantité urée Quantité phosphatesI
I ttoyenne

I

Erreur lecart-typel
standard | |

Erreur lucart-type I

standard | |

Hoyenne I Erreur
I standard

l{oyenne I

I

I nca

I

I
I

I HroHo

Niono ( ktn26 )

Nango
65

40

19

1l
158

156

30

38

117

111

9

8

I
I

Kouia N'colobala
Mourdiah
Bagadadj i

Medina (kn39 )

Werekela

124
110

113

L74
t47

L7

7

8

94

37

43

49

43

92

155

109

39

32

45

76

68

74

65

30

6

4

7

7

5

I

90

7L

48

2t
5

4

N.DEBOUGOU

I
t

Kanansako
Baniserela (82 )

Tiemadeli (85)
Daba (ND16 )

Heremakono

164

157

170

t72
148

4

6

4

2L

5

23

34

2L

115

27

70

52

80

57

73

2I
2L

L7

32

20

55

35

69

51
54

4

4

3

23
4

4

4

3

6

4

I MOLODOI
t

Maniale
l.tis s ira
Touba
Diakiware

134

145

135

L46

27

42

24

34

60

99

92

54

23

46

22

24

60

82

62

32

4

2l
4

4

4

I
4

4

5

8

4

6

I
I
I
I
I

I xounoumanv

Niassoumama
l'ledina Coura
Sokolo
Dogofri Ba

Markala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

I uec rwa

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding Coura

l--

161

188

163

187

188

192
r85

119

120

94

108

86

44

49

49

91

76

59

33

45

32

42

44

60

42

57

51

31

36

39

47

55

10

l6
I
9

9

l7
14

11

49

63

67

70

56

5l
93

51

67

52

62

I

4

6

1

6

5

4

J

a

3

6

37

2T

30

4l
3l
30

22

5

3

6

5

5

4

5

6

9

b

I

15

36

18

35

3

5

4

3

I rongolo Coura

I outta
lreol
I e4 

|

sl
sl

27 
1

4s 
I

6e I

81 
|

sl
4l

21 I

2rl
55

44I
I
I
t

llllllll
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production totale de saison Par exploiÈation et par personne

selon le type de parcelles

Prodrrction / exploitation Production / Habitant

I
I

Niono (kn26 )

Nango

r7 586

18443

2452
634r

13429
341 32

I 108

I232
80

143

136

781

Moyennes I Erreurs I rcarts-
I standards I TYPe

Moyennes I Erreurs I Ecarts-
I standards I TYPe

I Hrono

I
I

--+--------J
Kouia N'Golobala
Mourdiah
Bagadadj i

16985

18057
L921 3

2239
322L
4231

t2262
17 642
2317 3

I 007

r27 5
t251

83

100

92

454

550

506

Flerekela
Hedina tkn39 )

L2236
13566

1405
2204

7 697

L2072

1228
l4 54

86

194

{',3
l06lI

I
I

I N'DEBoUGOU

Kanansako
Baniserela (82)
lienadeli (85)
Daba (ND15 )

Herenakono

15 513

L7 269
2 5119
14648

17553

1711
417I
4246
29 50

3595

9372
22886
2325s
16 1s5

19689

115 3

1l l9
t847
LO77

157 I

119

L67

143

111

540

654

913

783

610

2955

lnorooo

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l.laniale
l,tissira
Touba
Diakiware

5 555

I 1333
I 1959

13734

9029
2t7 63

16709
10338

8677
9467

L2t7 4

11290
6089
4554
3731

9803
14042

836

L342
1336
2487

4578
7 349

7 320
13620

9045
18905
13431
72L9
6768

r0053
6755

404

1049

1 101

134 2

66

135

91

141

350
740
497

770

395

1135

789
435

397

542
530

483

389

392

369

Niassoumarna
Medina coura
SokoIo
Dogofri Ba

Markala coura
Dia Coura
Sikasso Coura

I,IÀCINA

l6 51

3452
2452
1318
r236
1837
1233

1656
902
477

456

116 5

1151

87 64

4688
26L0
2497

804

1683
117 4

929
813

816

1201

1033

7L2
544

461

619

879

72

207

L44
79

73

99

115

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding Coura

longolo Coura
oulla

91

75

72

67

5379
6306

95

108

521

593

IKOUROUI,IÀRY
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Tableau À4.10 :Pratigues et
culture sèche

surfaces déclarée
selon la zone et

-136-

par U.P.À en hors casier et
Ie village

NIONO 12 .9t

13.3t
30.0t
6.7t

40 .0t

14.2t

7.4t

.26 13.8t

3.33

83. 3t
6 .7r

3.3S

36 .0t

90.0t

90. o$

74.2t

100. 0t
36 .79
80. ot
80.0t

46.2t

35.71

90. 0t
80. ot
33.3t
26.7r
56.7S

35.8t

89.7S

20. 0t
40.01

3. 3t
60.0t

.49

.10

2.60
.57

.13

.73

1.25

2.40

Niono (kn26)
Nango

Kouia N'colobala
Èlourdiah
Bagadadji

l,tedina ( h39 )

Werekela

42.7\

76.71
16 .7t
23.3t
93.3t

3. 3t

66.7r

30 .0s
56.7S
93.3r
86.7t

56.2t

33.3r
73.3r
83.31
83. 3t
73.3t
10. ot
36.7S

1.20

r.09
.28
.77

3.58
.30

1.14

.35

.89
2. O9

1.23

1.38

.31
2 .68
2.72
1.73
1.17

.45

.63

.73

.14

.01

.46

.58

.07

.13

.03

2 .44

7 .47
.67
.81
.81

I N'DEBOUGOU

Kanansako
Baniserela (82)
Tiemadeli (85)
Daba (NDl6 )

Heremakono

luor,ooo

l.taniale
Missira
Touba
Diakiware

I xounouuanv 1.03

.42

2.98
r.10

.97

.75
1.O1

.50

1.41

.10

.6r

Niassoumama
Medina Coura
Sokolo
Dogofri Ba

Harkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding Coura

Tongolo Coura
ou I l-a

73.3S
3.3S

Hors Casier Cultures Sèches

pratiq. lltoyenne pratiq. I uoyenne

I mac rHe
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Tableau À5.1 l Principales destinations de la production ( Pourcentages)
Campagne f989/90 : Décembre à juinI

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

lenooucrronl oFFrcE

tl
HARCBE lenOOUCreunl

tl
I Hrono

Niono (kn26)
Nango

Mourdiah
Bagadadj i

Werekela
r.tedina ( km39 )

llr'onsoucou

Maniale
Missira
Diakiware

IKOUROUI{ÀRY

Tiemadeli (85)
Kanansako
Baniserela (82)
Daba (ND16 )

Heremakono

100t
1008

100t
100t
100t

1009
100t

100t
100t
100s
100t
100t

100 t
100t
1 00t

r00t
l00t
100t
100t
1 00t
100s
100t

23t
21S

221
52t
50t

38t
53S

44t
25$

33S

549

25r
5S

6t

52t
44*
44S

15t
5t

47t
42t

49t
49t
39r
57r
65t

5S

2t
2t

r0t
2t

46t
49t
58t
33t
34S

12S

479

40s

3.1i

53t
59t
{6t
211
{0t
51i

8lt
48t
56S

57S

45t
38t
52r
71t
559

47t

7t
5t
3S

lI r as soumama

Medina Coura
SokoIo
Dogofri Ba

Harkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

9f
1t
3t
2t
5r
4Ê

2t

l'lÀC I llÀ

Fou la llougou
lli.rro Coura
X.r irl: a n

Sansancling coura j

10 01

100i
1 001

io0t

6ti!
t0:
,-;.: !

; 2o:

319

60!
6oi
70t

Tongolo Cour:a

OuILa
Gott rc1'

100!
100r
I001.

4gl-

57t
5tL

50i 
i

-lo i ;

5S! :

Kouia N'Golobalal
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Tableau 45.3 : DESTINÀTION ÀU SEIN

Campagne 1989/9O 3

DE I-À POPUI.ÀTION

Decem-bre a juin

I rorer., inruuwtnarr IDoNS APRrs lorseourar,e I

leoeur,nrroNloNs ÀeRES I nrcor,rn | ænns 
I

| | REcoLrE I I nrcor,re I

lllrouo

Niono (kn26)
Nango

t'tourdiah
Bagadadj i
Kouia N'Golobalal

I{erekela
l,tedina ( ktn39 )

100 t
I 00t
100 t

100t
I 00t

I 00t
100 t

I 00t
100t
1001
100t
1001

100t
100t
100t

21t
3t

3t
9t
6r

2t
9t

24t
14ï

8t
9t
6r

OT

12t

89t
83r
89t

97t
79t

54t
83t

74t
80t
90t

Tiemadeli (85)
Kanansako
Baniserela (82)
Daba (ND15 )

Heregrakono

6t
5t
4t
1t
6ï

1lt
6t
6t

8t
3t

12t
8t
5$

3t
5t

0t
8t
2t
5t

4t
6t
3t

7t
10t
2t

14t
t1t

15t
13t

4$

2t
4t
9t
8t

11r
13r
6t

887

85t
95t
85t
83t

luor,ooo

Maniale
Missira
Diakiware

I xounouuanv

NiassorrmËrna
Medina coura
SokoIo
Dogofri Ba

Markala Coura
Dia Coura
Sikasso coura

100t
100t
100t
100t
100t
100t
100t

90t
93r
79t
84t
84t
84t
89t

I,IÀCINÀ

Foula Bougou I

Niaro coura I

Kankan I

Sansanding coural

Tongolo Coura
OuIla
Gourcy

I 00t
100t
100t
100r

100t
100t
100t

1t
22ï
0t

16t

10t
8t

107

99t
70t
98t
80t

86t
869

87t
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Tableau À5.4 : PRfNCIPÀLES DESTINÀTIONS DE

lsuite) DONNEES BRUTES: KG DE PÀDDY

campagne 1989/90 : Decenbre

-142-

I"À PRODUCTION

PÀR PERSONNE RTCENSEE

a juin

I I enooucrroN I REDEvNùcE

I rorar, I eau

Illll

I neonv^nxcn I nrunouns. r | ruHBouRs.À lrreurrs À L I n.eHuNERÀIr I DoNs

I aerracn lnrn-mrs lmlurrns I lous I

t
I
I

KG/HBT

1 108

L232

t27 5

L257
1 007

KG/BBT I xc/nat Kc/EBr I KG/EBT KG/EÀ KG/EÀ KG/EA

NIONO

Niono (km26 )

Nango

Mourdiah
Bagadadj i
Kouia N'Golobala

171

163

83

80

89

78

82

1

13

15

L2

10

88

22

22

49

26

99

93

L79

160

151

148

155

250

96

52

48

25

I Vùerekela
Èledina ( kn39 )

L228
14 54

229
205

97

94

114

247

14

19

18

206
18

65

3

87

llr'oeeoucou

I
I

Tiemadeli
Kanansako
Baniserela
Daba (ND16

Eeremakono

(Bs)

(82)
)

1847

116 3

1 119

LO7 7

1571

258
L79

L62
259

281

133

75

83

47

117

154

114

83

189

262

tt

3

9

16

362
204
104

L20
342

52

29

24

5

32

61

59

13

57

59

I
I

luor,ooo

Maniale
Missira
Diaki-ware

404

104 9

L342

L27

195

290

30

78

114

88

189

234

2

I7
15

79

27

103

11

31

37

18

70

24

I xouRouuenv

I
I
I
I

I uecrHa

804

1683
I 174

929
813

815

1201

1033
712
544
461

Niassoumama
Medina Coura
Sokolo
Dogofri Ba

Markala Coura
Di-a Coura
Sikasso coura

186

235

r33
175

201

168

218

178

97

187

184

53

L32
53

59

93

52

80

56

49

36

33

LO2

247

94

204

110

84

200

76

171

110

60

I
11

7

8

8

11

107

138

160

40

165

139

55

I
85

5

6

?4

25

83

35

16

10

32

7

39

66

36

38

44

39

4

56

I
25

Foula Bougou
Niaro coura
Kankan
Sansanding Coura

28

2L

39

1

20

5

9I
I

Tongolo Coura
oulla
Gourcy

619

879

812

78

l4
89

43

46

44

99

81

69

6

1l
80

291

51

l2
2l
17

32

29

49

I
I



l'
I Tableau À5.6 : REPÀRTITION DES

Campagne 1989/90

-L44-

\/ENTES SEI.ON LE TYPE DE CLIENT

: Decembre a juin
Itl

I orrrcn I a.v. lcorulencanrs lenouucrnuns lrcmr, CLIENTI

I
I

I nroHo

Niono (kn26)
Nango 3t

3t
20s

94r
77*

3t
0t

100t
100c

Bagadadj iI
I
I
I
I
I

Kouia N'Golobalal 6lt
Mourdian I

Bagadadji I

r{edina ( km39 )

I,terekela
74t

33t

28C

37t
100t

7t

26t
82t

9t
20t
179

45r
7C

25r
58r
15t
29t

2t

0t

100t
100r
100t

100t
100t

100t
100r
100t
100t
100t

100t
100t
100t
100t

Kanansako
Banisserela (82 )

Tiemadeli (85)
Daba (ND16 )

Heremakono

80t

74t

85S

43r

91t
77\
79t
47t
90t

3t
3t
6t
3t

o;
0t
1t
oc

Maniale
Missira
Touba
Diakiware

1t
9C

ot

luor.ooo

I
I
I
I
I
I

lKouRouttÀRY

Niassoumama
Medina coura
SokoIo
Dogofri Ba

ttarkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

60t
49t
75t
14r
79t
78t

37t
3t

54t
6ï
4t

12\

37r
14r
17t
23t
l5t
l7t
28r

2t
0t
5t
9t
0$

0t
0t

100s
100t
1 00r
100 t
I 00t
t00t
1 00t

100 t
100 t
100 t

100 t

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding

Coura

Tongolo Coura
Goursy
OuIIa

7t
49t l;

54t

20t

73S

4ts
26t

71r

6t
54t
17t

20t
9t

20t

10t

94r
26t
83t

t8B

1 00t
l00t
1001

2t
0t

I r{Ac rNÀ

I
I
I
I
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Tableau À5.8 : REPÀRTITION DES

Canpagne f989/90
\IENTES SEIPN

: Decembre a

-14 6-

LE TYPE DE PRODUIT

juin

2C

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

coHMERCÀl{ÎS

Niono (km26)

Nango

Kouia N'Golobalal
l.tourdian I

Bagadadji I

l.{edina (krn39) 
|

Vlerekela I

I n'oenoucou

Kanansako
Banisserela (82 )

Tienadeli (85)
Daba (ND16)

Eeremakono

luor,ooo

Maniale
l.tissira
Touba
Diakiware

I KOUROUMÀRY

Niassoumama
Hedina coura
Sokolo
Dogofri Ba

l'larkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

l,tÀCINÀ

FouIa Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding

Tongolo Coura
Goursy
OuIIa

PADDY RIZ

9t

15t

PÀDDY

0t

RIZ

97t
79t

98t
100t
38t

100t
82t

64t
80t
82t
64t
66t

39t
40t
6t

11r

97t
25S

15C

5t
28t
75t
17r

8t
27r

3t

12t
1t

12t
34t

36t
8t
2t

23t

619
24\
94t
40t

3t
0t

71t
26t
45t
4t

12t

92S

71t
33r
75t

78r
74t
78$

36S

49t

73;
14t
70t
26t
21t
72\

2;
67t
22\

1t

221
1t

22*
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Tableau 45.9 :

( sUITE )

REPÀRTITION DES

canpagne 1989/90

-148-

\IENTES A L.OFFICE SEIPN LES I{OIS

: Decembre a juin

I uov.onc.
I

| ;amrrnn I reverun
tt

I ltn.rr.
I

TOlÀI.
PERIODEI

I Nango

Kouia N'Golobala 
I

Bagadadji 
,

13*
87r

| 1o0r

| 1oo*

I
I

14t I root

100t
I 00t
I 00s
100t
100t

100t
100t
100t

I N'pesoucou

39t

0t
32t

12;

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

Kanansako
Banisserela ( 82 )

Tiemadel-i ( 85 )

Daba (ND16 )

Herenakono

1t

6t

10;
0t

4t

8lt
40t
32t

1$

17t

19t
48t
17t
73t
63t

1t
51r
26S

11r

ttaniale
Touba
Diakiware

63r
2L*

66S

83t

43t
I 00s

40s
64t

12t

49t

38;
25S

2\
68t

8S

23t

100 s

1 00t
1 00t
1 00s
I 00t
1 00t

1t
0g

KOUROUMÀRY

Niassoumanna

Medina Coura
Sokolo
Dogofrr Ba

Markala Coura
Dia Coura

2C

1t

----.1-----_---_____-

! uac rHe
I

_l

Foula Bougou 
I

Niaro Coura
I

i rongoLo Coura i

, Coursy
i oulla
L__--

l1t

37r

20t
100 s

3t
100 t
100 t

44t
83t
2t

17t
17S

58r

100 t
100 t
100t

3S

ot

Medina (km39 )

luor,ooo


