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I. INTRODUCTION

Dans le nouveau contexte de réhabilitation où la valorisation des importants investissements

consentis est un objectif prioritaire, I'utilisation de semence de qualité garantissant un bon rendement

est impérative. L'utilisation des semences selectionnees contribue à une augmentation de 20 % de la

production. Les diftrentes tentatives d'organisation de la filière semences initiees par l'ON depuis la

généralisation de la monoculture du riz n'ont pas atteint leurs objectifs à cause des contraintes

techniques, financiers et organisationnelles (cfl terme de réference de I'etude sur les semences).

Le sujet demzure une préoccupation majeure de I'entreprise parc€ qu'il constitue la clé de

Iintensification.

A travers le présent document, nous tenterons d'apporter notre contribution à la reflorion en cours.

Dans le premier chapitre nous présenterons le cadre de travail et la position du problème.

Enzuite dans le second chapitre nous indiquerons la méthodologie de travail utilisee.

Quant au troisième chapitrg il traitera des principaux resultats obtenus notamment sur les modes

d'intervention des diftrents acteurs, la produstion et la commercialisation des s€menc€q les

comportements et les opinions des agriarlteurs sur les diffirents aspects du problème Egalement

nous présenterons une synthèse de diftrentes intenriew ou correspondances de plusiarrs personnes

ressources.

En fil1 le dernier chapitre comporte des propositions d'amélioration des conditions

d'approvisionnement des paysans en semences de bonne qualité.



2. PosrrroN DU PRoBLÈnnn

2.1 Présentation de I'Oftïce du F,{iser

Cette étude s'est déroulee à I'Office du Niger, le plus grand et le plus ancien périmètre inigué de

I'Afrique de I'Ouest, situé en plein centre du Mali, dans la région de Segou (à 350 km de la capitale

Bamako).

o Le climat est de type sahélien avec une pluviométrie moyenne annuelle d'environ 500 mm.

Dans I'année, trois saisons se zuccêdent :

lhivernage (saison des pluies) de mi -juin à octobre : les prffpitations, très inégulières, sont plus

importantes pendant les mois de juillet et Août.

la saison seche froide, de novembre à fewier : c'est la période des basses températures avec des

minima pouvant atteindre l0"C tandis que les mardma ne depassent pas 30oC.

la saison seche chaude de mi fewier à mi juin : on enregistre les températures les plus élevees, la

moyenne des mærima atteint 40oC en mai.

Avec des varietés adaptées, la riziculture est possible toute I'annee mais les basses températures

peuvent provoquer un blocage de la germination-levée (tout en autorisant une vegétation ralentie)

une mauvaise floraison et un mauvais remplissage des graines. Les pluies d'hivernage gênent la

récolte (Jamin, 1994).

Le terrain est constitué par une mosarque complexe de sols d'origine alluvionnaire à dominance

argileuse. Les terres aménagées de I'Office du Niger, 50.000 ha sont irriguées gravitairement avec

I'eau du fleuve Niger retenue par le barrage de Markala et drainée sur plus de 160 km à partir d'un

dispositif de canalisation et des ouwages de régulation.

Cree en1932 par I'administration coloniale française, le périmètre de I'Office du Niger était destiné à

la production cotonnière pour alimenter I'industrie textile française. Des populations en provenance

de I'ancienne Haute Volta (actuellement Burkina Faso) et le sud du Mali ont été installees manu

militari sur ces terres.

A partir de 1970, I'état malien opte pour la monoculture de riz sur I'ensemble du périmètre. Mais

diverses contraintes, en particulier la non adaptation des aménagements au nouveau système de
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production ont vite conduit à une baisse notoire des rendements et cree une situation de

paupérisation généralisee des agrictrlteurs.

Ainsi comparativement aux premières années d'introduction de la riziculture, le système de

culture à I'Office du Niger se trouve aujourd'hui fortement modifié. On note une variabilité

dans les diftrentes zones de production.

o Le système de culture dominant est la riziculture irriguee, accompagnee des cultures

maraîchères dans le cadre de la diversification.

La riziculture extensive jadis dominante est aujourdhui en nette regression face à la progression de

lintensification consécr.rtivement aux travaux de rearnénagement inities au debut des annees 80. Elle

est basee sur le repiquage de nouvelles varietes non photosensibles à haut potentiel de rendement,

I'utilisation de fortes doses d'engrais chimiques, et par endroit, la double culture du riz.

Plusieurs varieés de nz sont actuellement cultivees (d gaphique Nol et annexe tableau N'3).

Graghique lf 1 : Evolution des surfaces occupées par certaines variétés
de riz en zone ON au couns des trois dernières ciampagnes (en % de la

superficie tota le cultivée)
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Ce graphique indique une légère réduction de l'étendu occupé par la BG 90-2 à cause de la

virose, contrairement à la Kogoni 9l-l et Seberang MR 77 qui sont en voie de progression.

Les anciennes variétés comme Gambiaka Kokum, Hl5 23DAb et BHZ sont de moins en moins

cultivées sous I'effet de I'intensification.

NB . Voir situation détaillee par zone en annexe 3 tableau No 3,4,5 ,6,7.8

Les principaux acteurs intervenant actuellement dans la produstion de iz dans la zone de I'ON

sont :

Les agriculteurs (exploitations agricoles et organisations paysannes) Chargés de la mise en

valzur directe des terres, on les retrouve au niveau des exploitæions agricoles et au sein de

diverses organisations ( AV/TV, GE) qui aszurent désormais certaines astivités jadis menees par

I'Ofr-ce du Niger. Il s'agit notamment de I'approvisionnement en intrants et equipements, du

battage du riz.

Les établissements financiers : il s'agit de la BNDA Banque Nationale de Développement

Agricole, du FDV (Fonds de Développement Villageois) des caisses d'épargne et de credit

(CDR, Gnessiguisso) dont les astions sont jugees très salutaires.

L'Office du Niger représentant de l'état chargé de la gérance des terres et du réseau

hydraulique. Il veille sur I'entretien correct du réseau et rend un service public d'appui

technique et organisationnel aux agriculteurs à travers des serviçes spécialisés pour la

diffirsion des nouveaux paquets technologiques (rnrlgarisation agricole), la promotion des

organisations paysannes en collaboration avec d'autres structures d'appui.

Les opérateurs économiques: il s'aglt de commerçants privés intervenant soit dans la

fourniture d'intrants (engrais chimiques) soit dans la commercialisation des produits ou dans la

transformation : prives et rizeries (COULIBALY, 1996).

Les structurrs de cÉation et de multiplication de semences : L'unique source de creation et

d'adoption des varietés est IIER à travers le Programme Rir lrrig,ré de Niono. Elle dispose une

sous station à Kogoni pour la fourniture des semences prebase. S'agissant de la multiplication des

semences selectionnees trois structures sont en place : SSN antenne de Molodo, ferme sernencier

privatisee de Niégué et le GIE 2000 de Iftyo (cf plan d'ensemble de IOht).
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2.2 Historique de la production de semences à I'ON

La documentation sur la production de semences à l'Office du Niger est peu fournie, cependant on

peut retenir quelques dates importantes :
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1970 :

1972 z

1982-19t3 :

1985

1986 :

1987n992

1990

1992

t994

1995

r996

généralisation de la monoculture du riz à ION

production de semences élites tr et m en régie directe à Dogofry sur 520 ha.

début des travaux de réhabilitation (programme ARPON), expérimentation de

nouvelles varieés pour lTntensification

creation dtrne ferme de multiplication de semences dite ferme de Niegrré avec

I'assistance financiere et technique du ARPON (Pays-Bas).

- Debut de rizisulûrre intensive en waie grandzur ( Projet Retail)

- Transfert de I'approvisionnement des paysans en semences améliorées au FIA

@rogramme ARPON)

Production de s€mences R2 par des paysans semenciers sous le contrôle

technique des 4gents semenciers (ferme) et des AV zur les parcelles paysannes.

La ferme de Niégué est érigee en direction spécialisée autonome

Expérimentation de la production de semences à partir de minidoses (projet

Retail) avec pour objectif de permettre à chaque paysan de produire sa propre

semence R2 à partir d'une petite quantité de Rl (l kS de Rl pour 50 kg de R2)

Restructuration de I'Office du Niger et privatisation de la ferme de Négué.

Réhabilitation de la ferme de Kayo par un groupe de jeunes diplômés avec

I'assistance financière du programme ARPON

Reorganisation de la production de semences par des paysans semenciers (Ol.D.
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2.3 Problématique

L'adoption d'un système libéral de la production en 1986 a entraîné le désengagement partiel de

I'ON de certaines activités dont I'approvisionnement en intrants (y compris les semences). Les

paysans peuvent désormais s'approvisionner en semences soit directement auprès des structures de

multiplication ou par I'intermédiaire de I'ON.

On note un rétrecissement du personnel d'encadrement entraînant une insuffisance dans le suivi du

renouvellement des semences.

L'augmentation des charges de production zuite à celle de la redevance eau et des engrais

chimiques, nécessaires à I'intensification a aussi vite conduit les paysans à respecter de moins en

moins le renouvellement triennal de la semence conseillé par I'ON c'est à dire qu'ils ont place les

semences au second rang. De même, la privatisation de la ferme de Niégué et la dwaluation du

franc CFA en 1994 ont entraîné une augmentation des prix de la semence.

L'Office du Niger note également une augmentation importante des hors tlpes dans les parcelles

cultivees en dépit des diffirentes mesures de formation et de sensibilisation adoptees par les

conseillers agricoles et la proximité de certains centres de multiplication.

Les paysans semenciers formés par I'ON dans le but de satisfaire les besoins en semences des

riziculteurs sont confrontés à des problèmes de commercialisation à cause de la non certification des

semences. Alors le doute plane zur la qualité de lzur produit. Or la qualité de la semence est I'un des

principaux gages de succès de I'intensification de la riziculture, en phase de généralisation sur

I'ensemble de I'ON. De multiples plaintes émanant des paysans signalant I'insuffisance des semences

disponibles.

Les diftrentes tentatives de solutions à savoir, production de la R2 par les paysans semenciers

encadrés par I'ON, I'exçÉrience des mini doses dans les casiers de Niono (1991), et tout recemment

le recours aux paysans semenciers ( 1996) n'ont guère permis de résoudre le problàne de façon

durable.

C'est dans le cadre de la réflexion sur I'amélioration des conditions d'approvisionnement en

s€mences de qualité et ur quantité des exploitants que I'ON et IURDOC ont initié cette etude (cf

terme de réference en annexe l).
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2.4 Les caractéristiques dtune bonne semence.

o Qu'est ce qu'une semence de bonne qualité ?

Une semence de bonne qualité est une semence :

- génétiquement pure (toutes les graines sont de la même variété),
- propre et exempte de graines étrangères (pas de graines d'adventices ou celles d'autres
plantes cultivées),
- disposant d'un très bon pouvoir germinatif,
- saine (graines non affectées par des maladies ou des insectes),
- sèche et conservée dans de bonnes conditions,
- répondant aux besoins des paysans (adaptée aux conditions de culture et aux préferences
du paysan).

o Les normes de qualités des semences certifiées

Une semence de bonne qualité doit être certifiée par le Laboratoire National des semences.
Pour ce faire des lots sont présentés à la certification et doivent satisfaire <<selon le
règlement technique> LABOSEM IER Sotuba, aux nonnes ci dessous.

Tableau N" l.: Normes de qualité des semences certifiées pour les diftrents stades.

Caractéristiques Semences de base

(G3, G4)

R1 R;I

Pureté variétale (minimum) 9990Âa 997 o/oo 990 o/oo

Pureté spécifique (minimum) 98% 98% 98%

Matière inerte (maximum) 2% 2% 2%

Graines de mauvaises herbes (ma*.) lO/kg 0,1 o/o 0,1oÂ

Taux de germination (minimum) 80% 80% 8ay

Graine de riz rouge, sauvage (ma*.) 0/500 g 215009 5/500g

Humidité en sacs tissés (max.) t2% 12% 12%

Humidité sous emballage hermétique 8 o/o 8 o/o 8 o/o

Source : COULIBALY. M. 1988.
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3. nnÉrnoDoLoGIE DE TRAvATL

3.1 La collecte des données

Elle a été réalisee auprès de diffërents acteurs intervenant dans la filière semences de riz (paysans,

wlgarisateurs, services de multiplication chercheurs et autres personnes ressouræs (voir annexe 3

tableau N"l)

o Assemblees générales d'information regroupant les secrétaires à la production des organisations

paysannes et les cadres du service conseil Rural dans chaque zone de I'Office du Niger

o Entretiens avec les responsables des diftrentes strustures (Programme Riz lrrigué et

LABOSEM de IIER, le SSN (Molodo et Segou la ferme de Niégué, la ferme de Kayo et autres

personnes ressources.

. Collecte d'opinions par correspondances (suite aux annonces faites sur les antennes des radios

rurales)

. Entretien individuel avec les paysans

. Trois types de paysans ont été enquêtés . Des questionnùes specifiques pour les diftrents

entretiens ont eté utilisés (sfl annexe 2 questionnaires d'enquête).

- Paysans semencieru

Il s'agit de paysans encadrés par l'ON pour la production de semenæs (Rl ou R2). Sur 100 paysans

préws (20 par zone) 93 ont pu être enquêtés.

- Producteun ordinaires

Il s'agit des paysans s'approvisionnant en semences soit auprès des structures de multiplication

(achats) soit avec d'autres paysans (echanges). Nous les appellerons "paysans ordinaires". IIs ont été

choisis, en collaboration avec les conseillés agricoles de I'ON selon la taille de leur exploitation.

Trois classes d'exploitations ont eté retenues :

* grandes exploitations : surfaces rizicoles > à 8 ha

* exploitations moyennes : zurfaces rizicoles comprises entre 4 et 8 ha

* petites exploitations : surfaces rizicoles inferizures à 4 ha.

Les choix ont eté effectués de manière aleatoire à raison de 6 paysans par village et 5 villages par

zone. Soit au total 150 paysans enquêtés.
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- I-€s paysans pratiquant la riziculture de contre saison : 50 parmi eux ont eté choisis au

hasard dans les sept villages réaménagés du casier Retail à cause de leur expérience dans ce

domaine.

3.2 Analyse des données

Elle a été faite par dépouillement manuel et informatique (utilisation du logiciel WINSTAT),

WORD 6.0 a eté utilise pour le traitement de texte

3.3 Contraintes rencontrées dans la collecte des données

Au cours de cette étude, quelques difficultés ont eté rencontrees à savoir :

Retard dans la transmission des messages conçemant le programme entraînant souvent de faibles

tawr de panicipation aux Assemblees Generales,

Reticence de certains paysans à fournir l'information.

La duree de la période de I'etude en rapport avec I'importance du travail demandé,

Rareté des documents sur le zuj* traité
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4. nÉsut rATS

4.1 Les principaux acteurs de la production

Les acteurs intervenant dans la filière semenc,e riz en zone Office du Niger sont I'IER @rogramme

Riz Irrigué et LABOSEM), I'antenne du Service Semencier National à Molodo, les Fermes

semencières de Négué et Kayo et les paysans semenciers de I'Office du Nger.

4.1.1 L'Institut d'Economie Rurale

Il intervient à dzux niveaux :

- la prcduction de semences de prébases (creation et ou adoption de nouvelles varietes)

Ce travail est essentiellement asstré par le programme Riz lrrig,ré au niveau de la sous station de

Kogoni. Toutes varietés confondues une quantité brute de 1 490 kg de seme,lrces de base ont eté

produites pendant la campagrre 1996/1997 (d. tableau N"2)

- le contrôle de la qualité des semences . assuré par le laboratoire national de s€mences

(LABOSEM) dont le siqge est à sotuba Bamako.

4.1.2 Le Service Semencier National SSN (antenne de Molodo)

Structure étatique, le SSN a commencé la production de semences en régie, mais depuis 1990, il

collabore avec des paysans semenciers (regroupés en GIE) qui exploitent ses 72 ha (cf annexe 3

tableau N"9). Ces paysans qui sont liés à I'entreprise par un contrat de fidélité, sont choisis selon des

critères bien définis à savoir :

- un niveau d'équipement suffisant

- la résidence (proximité des parcelles)

- une bonne expérience en riziculture iniguee

- la moralité (predisposition à respecter les consignes de I'encadrement)

- la motivation du paysan (volontariat)

- I'appartenance à un GIE

Il est chargé de produstion de G4 et de Rl pour tous les types de riziculture (d tableau N"3). Ainsi

tous les services de développement intervenant dans la promotion de la riziculture sont ses clients.
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4.1.3 La ferme de Niégué (km 23)

Crtr en 1985, cette ancienne ferme semencière de I'Office du Niger est depuis lgg4 sous la

gérance d'un privé suite à la restructuration de I'entreprise. Ce nouveau statut qui a entraîné la

suppression de I'appui technique et financier du programme ARPON (pays bas) s'est accompagné

d'une hausse des prix.

L'exploitation de ses 35 ha est assurée par des paysans semenciers encadrés par des techniciens

specialises. Elle produit essentiellement de la Rl (d tableau N'4)

4.1.4 La Ferme semencière privatisée de Kayo.

Nee en 1995 des cendres du Projet FED N'Iacin4 cette ferme a aé créee suite à une initiative du

Programme ARPON pour appuyer un groupement de jzunes diplômes dans la production de

semences avec I'espoir d'une augmentation des rendements dans cette zone. Installé ag depart sur 30

h4 des problèmes fonciers n'ont pas permis un développement de la production de semences.

Seulement 4haont pu être mis en valeur en 1996.

4.1.5 Les paysans semencieris encadrés par l'oflice du Niger.

Au cours de ses diftrentes tentatives d'assainissement de I'approvisionnement des producteurs en

semences de bonne qualité (surtout après la privatisation de la ferme de Mégué), I'Office du Niger a

initié un nouveau système de production de semences par des paysans dit semenciers (cf schéma

d'organisation du circuit de semences à I'OI9. Ils ont produit environ 390 tonnes de semences en

1996197 (cf tableau N'6).

Cependant, ce dispositif ne semble pas combler les espoirs à cause des difficultés d'ecoulement du

produit. I-es facteurs limitants évoqués sont : la qualité, le manque d'information et la trésorerie. En

effet I'expérience moyenne de ces paysans dans la production de semence est de 3 ans. 53 % sont

devenus semenciers sur proposition de I'ON, et 4U/o de manière volontaire. Au cours des enquêtes,

75 % des paysans declarent n'avoir reçlr aucune formation spécifique relative à la production de

semences. Cependant, en 1996 tous les conseillers de I'ON ont suivi une formation (recycl4ge) sur la

production de semences. Il semble également que les paysans ne soient pas informés de la situation

des stocks au niveau des autres villages.

læ schéma I indique I'organisation du circuit des semences en republique du Mali.
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SCHEMA I : ORGANISATION DU CIRCUIT DES SEITIENCES EN REPUBLIOUE DU MALI

Recherche agronomique
(Programmes de recherche)

Recherche agronomique
(Programmes et antennes)

SSN

Producteurs privés
(antennes et Fermes)

'sans semencters
Fermes
(des ODR et Offices
dans les villages
semenciers)

Paysans produisant
pour la consommation

source : Laboratoire des Semences (LABOSEM) IER/Bamabo
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Semences de prébase

G0, G1 , G2, G3 event G4

Semences certifiées de
1ère reproduction R1

emences cenriiees ûe
2ème reproduction R2

Production à la
consommation
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SCHEMA 2 : Organisation du circuit des semences en zone ON.

Recherche agronomique
(programme riz irrigué Niono)

SSN, fermes de
Niégué et Kayo

Paysans semenciers
(Office du Niger)

Paysans ordinaires

Semences de base
G3 et G4

de 1ère reproduction
R1 ou event G4

reproduction R2

'Production à la
consommation
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4.2 Les quantités produites

Les quantités produites varient selon les structures et les variétés. Les tableaux 2, 3 4, 5 et 6

résument les productions des diftrentes structures au æurs de la campagne agricole 1996/97.

Tableau No2 : Production de semences prébase par I'IER (sous station de Kogoni campagne

ree6leT)

Variétés Superficies (m') Production (kg)

BG 90-2 300 88

Kogoni 9l-l 600 257

Crambiaka Kolnrm 600 239

Hl5-23D4 300 78

Séberang MR77 300 87

BTf2 600 191

Bouaké 189 300 98

China 988 300 58

RPKN2 300 68

ADIry r l 300 5l

Kogoni 89-l 300 96

c.74 600 179

Total 4 800 I 490

Source : Sous station de Kogoni (IER).

Cette production est programmée en fonction des commandes des services de multiplication (SSN,

Fermes).
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Tableau N"3 : Production de semences pa,r le SSN campagne 1996197

Variétés Stade G4 Stade Rl

Production brute en (T) Produstion brute en (T)

8G.90.2 1,6 105

Kogoni 91. 1 I 14,4

Gambiaka Kokum 0,7 50,5

H 1s.23 DA 0,8 10,2

Bouaké 189 9

BTT2 0,5 2,2

Seberang MR 77 0,6

China 988 2,4

RPKNz 0,7

ADNY.I l I 16,5

c74l* 0,7 10,7

DM 16* 0,4 5,3

Total 8,4 236,7

Source : SSN antenne de Molodo

'F : Variétés destinees à la riziculture de bas fond.

Seulement un peu plus de la moitié de ses terres est utilisee pour la production de semences cette

annee. Ceci est liee d'une part à la planification des commandes des diftrentes structures de

rmlgarisation d'autre part à la dégradation du réseau qui n'autorise pas la mise en valzur de certaines

parcelles.
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Tableau N"4 : Production de semences, ferme de Niégué (campagne 1996197)

Variétés

RI R2 Total

RI+R2Production (t) Production (t)

BG 90.2 21,6 40,5 62,1

Kogoni 91. 1 58,6 8,1 66,7

Seberang MR 77 14,2 14,2

H 15.23.D4 4 4

Bouaké 189 2,3 2,3

Kogoni 89.1 1,7 1,7

Total 102,4 48,6 t5l

Source : Ferme de Niégué.

Laproduction de R2 porte seulement zur les varietés BG 90-2 et Kogoni 9l-1, parce qu'elles sont

les plus cultivees.

Tableau No5 : Production de semences, ferme de Kayo zone de lvlacina

(campagne 1996-1997).

Variétés G4 RI Production
TotaleProduction (t) Production(t)

BG 90.2 4.5 4.5

Koqoni 9l.l 5,3 5.3

Seberans MR77 0,9 I 1.9

Bouaké189 l-l 1.1

Gambiaka Kokum 0.75 0.75

Total 1,65 11.9 13.5

Source : Ferme de Kayo

Au total 13 tonnes de semences ont été produites sur les 4 ha mis en valzur cette campagne.

Contrairement à la ferme de Niégué, malgré rss difficultés de fonctionnement cette ferme produit de

la G4.
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S'agissant des 139 paysans semenciers de I'ON, 387 tonnes de semences ont été produites avec les

variétés suivantes : BG 90-2, Kogoni 9l-1, Kogoni 89-1, SeberangMR 77, Bouaké 189, et TNl.

I 1 tonnes de cette production sont en Rl et 376 tonnes en R2 (voir annexe 3 tableau N'10). On

note une variation des quantités de semences produites suivant les zones comme I'indique le tableau

ci dessous.

Tableau No 6: Production de semences pa,r les paysans semenciers des zones de I'ON

(campagne 1996-1997)

Zones Production totale (t) Nombre de P.

semenciers

Niono 59,3 24

Molodo 75,9 l5

TrllDébougou 134,5 50

Kouroumari 24,6 27

N{acina 92,6 23

Total 387 r39

Source : Service conseil rural ON
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Au total environ 800 tonnes de semences ont eté produites ceffe campagne en zone Office du

Niger. Le tableau No7 récapitule la situation par variété et stade de multiplication.

Tableau No7 : Recapitr.rlatif de la production de semences de riz en tonnes) en zone ON

(campagne 199611997 )

Variétés Stades de multiplication

G4 R1 R2

BG 90-2 1,6 136, I 202

Kogoni 9l-l I 83,4 106,7

Seberang MR-77 1,6 15,2 74

Bouaké 189 15,4 16,5

Hl5-23 DA 0,8 14,l

Gambiaka Kokum 1,4 50,5

China 988 2,4

IR I5 4,8

RPKN2 0,7

BTT2 1,6 2,3

ADNY 1I 1 16,5

TNI 0,5

Kogoni 89- 1 2,1 32,5

c74 0,7 10,8

DM 16 0,4 75,4

Total 10,8 3&,2 437

Sources : Fermes, SSN, SCR/ON

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



I
I
I
I
I
t
I
I
l
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

20

4.3 Estimation des besoins en semences.

o Besoins théoriques : La valeur dictée par I'ON pour emblaver un hectare est 50 kg de

semences sélectionnées tandis que dans la pratique les paysans utilisent 60 à 70 kglha. De

même le renouvellement triennal est souhaité par I'ON. Sur la base de ces données les

besoins en semences pour emblaver le ll3 de la superficie de I'ON peut être la suivante :

- 50 000 ha /3: 16 660 ha

- 16 660 ha x 60 kg = I 000 tonnes

Ce chifte est supérieur à la quantité de semences produite. Ce qui dénote une insuffisance dans

la satisfaction des besoins de I'ON.

o Besoins estimes par les paysans pour la campagûe lgg1/gg

L'analyse partielle de ces besoins montre que la tendance en Rl est superieure de 50 yo à celle de

la R2' Les conseillers agricoles des diftrentes zones de I'ON sont chargés de recenser les

besoins en semences des paysans. Ces données sont enzuite acheminees par le service conseil

rural au niveau des fermes. Le tableau ci après indique les besoins des diftrentes zones de I'ON
pour la camp4grre 97/98.

Tableau No l0 : Besoins exprimés par les paysans au niveau des differentes zones de I'ON pour la

campagne 1997 198 (tonnes).

Zones RI R2 Total

Niono i 0,6 10,6

Molodo 20 20

Ndébougou 6 25 3l

Kouroumari 13,5 0,3 l3,g

Macina 17,7 4,2 2l,g

Total 67,9 29,5 97,3

Sources . diftrentes zones ON
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4.4 La qualité des semences

La production de semences exige le respect de certaines dispositions en matière d'assuranæ qualité.

A titre d'exemple nous citerons celles en vigueur au niveau du Service Semencier National .

contrôle de la qualité de la semence de prébase ou base (G3 ou Ga) fournie par I'IER (triage

manuel)

specialisation des soles par variété : même variété $r une même bande, même pnbédent

cultural.

enlèvernent et semis immediat de la semence en présence dTrn conseiller du service.

La semenc€ n'est liwee quTrne fois les travaux de preparation du sol terminés

itinéraires techniques appropriés . 2 à 3 labours (7 -l}jours d'intervalle)

isolement correct du champ : l0 m de chaque coté pour la G4 et 3 en Rl

déshertage régulier

contrôle de lhomogénéité de la parcelle

épuration stricte (élimination systématique des hors types)

surveillance contre les oiseaux

assec (drainage) correct avant la recolte

nettoyage systématique avant le battage

triage et emballage dans de nouveaux sacs

analyse d'echantillon par le LABOSEM pour certification

tarification, traitement, labelisation (étiquetage interne et externe)

Ces dispositions rézument le mode d'intervention du LABOSEM en matière de contrôle de la

qualité à savoir :

o Iæ contrôle au champ :

Il s'agit d'un contrôle régulier des champs semenciers pour vérifier :

I'origine des semences

llsolement des parcelles semencières

la pureté variétale

I'etat sanitaire

les conditions d'évolution des cultures et I'exécution correcte des itinéraires techniques

(fertilisatioq entretien" protection phytosanitaire).
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o [æ contrôle au laboratoire (analyse de lots d'echantillons)

la pureté variétale

la pureté spécifique

le pouvoir germinatif

le nombre de riz rouge

la teneur en eau

l'état sanitaire

A titre d'exemple nous présentons les résultats d'analyse de la production de la semence de la ferme

de Négué en 1997 en annexe 3.

Quant aux paysans semenciers de I'Office du Ngeq tous reconnaissent que les agents de I'Office

effectuent un contrôle en cours de végétation et au moment de la recolte. Des commissions de

contrôle existent également au niveau de certains villages. Il faut signaler par ailleurs que le

LABOSEM n'intervient pun pour le contrôle de ces semences, critère déterminant dans I'assurance

de la qualité des semences. On constate un manque d'affluence de la clientèle sur les produits,

néanmoins le système d'echange de semences interpaysans est développé. Dans le cadre des

enquêtes 175 semences sur 319 ont eté acquises par échange. Les conditions d'acquisition

(proximité et possibilité d'echange) semblent déterminantes dans ce choix.

Ces dispositions d'assurance qualité font que toutes les quantités produites ne sont pas

commercialisables à cause des rejets au cours de la certification.

Le tableau N"8 résume les quantités de semences produites et certifiées pour les diftrentes

structures en 1996197 (en tonnes).

Tableau N" 8 : situation de la certification des semences au niveau des structures de multiplication.

Structures Quantités produites Quantités certifiees
SSN 245 205,7
Négué l5l 126
Kayo 13,5 13,5
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4.5 La Commercialisation

Les stratégies de commercialisation diftrent selon les strustures.

4.5.1 Formations des prix

Les prix pratiqués (prix d'achat aux producteurs et prix de cession) varient selon I'origine du

produit. Dans tous les cas, les prix de cession sont daerminés par les coûts de production.

Le tableag N.9 recapitule les prix pratiqués par les diftrentes strustures au cours des dzux

dernieres campagnes.

Tableau No9 : prix pratiqués (en F CFA/kg) par les différentes structtues

(campagnes 1995/96 et 1996197)

Struc'tures

Campagnes

95-96 96-97

Prix aux

producteurs

Prix d€

cession

Ecarts Prix aux

producteur

Prix de

session

Ecafls

ferme Niégué t00 230 130 100 230 r30

ferme l(alo 215 225

SSN 150 200 50 165 2lo 45

Sources : SSN, Ferme de Niégué et de Kayo

pour le SSN (Service Semencier National), les prix sont annuellement fixés par la direction

nationale. I-es prix d'achat agx productzurs sont fixés en fonction de ceux du paddy ordinaire qui

sont majorés de 25 à 35 F CFA après discutions avec les paysans.

Aucune des stmcturcs de multiplication de semences ne dispose d'un contrat de prcduction

précisant les prix d'achat aux prcducteurs r'

t Selon le chef d'antenne du SSN de molodo, un contrat ecrit de production est en cours

d'élaboration.
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Les prix de cession des semences produites par les paysans semenciers de ION sont fixés au cours

d'une assemblee générale regroupant les semenciers, les responsables d'organisations paysannes et le

service sonseil rural de I'ON, au niveau de chaque zone. Dans la zone de Niono, un prix de 145 F le

kilo de semence R2 a été retenu pour la campagn e 1997 198.

Si tous les paysans remnnaissent I'importance de t'utilisation d'une semence de bonne qualité, les

avis sont très partagés sur les prix pratiqués (cf tableau N"l5 page 32).

4.5.2 Les quantités commercialisées

[,a commercialisation des semences à I'ON a lieu à deux niveaux .

- Les structures specialisees vendent leurs semences aux paysans soit individuellement, soit aux

organisations paysannes par le biais de l'ON. On ne dispose pas de chiffies détaillant les quantités

commercialisees et leur destination des diftrentes structures. Mais on peut signaler le cas du SSN

où selon le document (projet de répartition des semencesD cilmpagne 96/97,les quantités vendues

aux paysans de ['ON sont minimes par rapport aux autres clients : CMDT, ORM ORS, PRB, etc....

20 tonnes de semences ont été vendues à I'ON sur une production totale de 150 tonne soit 13 %.

- Les paysans semenciers vendent leur produits aux paysans ordinaires. Ces derniers préËrent

surtout les echanges sur la base des liens de famille ou la collaboration entre les exploitations.

Cependant, faute de clients une bonne partie de leur production est décortiquée pour être vendue ou

consommée.

Sur 443 tonnes de semences produites pnr' 93 paysans semencierc enquêtés environ 120

tonncs soit le % a ôté vcndu. Notons qu'cnviron 50 tonnes (soit ll "/o de la production totale)

a été vendu comme semences et 7A tonnes comme t'n marchant après decofticage. La
.|^^r1..^+!^.. J^^ucbiiiialiuii uËs stocl*s (293 torures soit 66 o/o de la production totale) reste inconnue.
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4.5.3 Conclusion

La commercialisation des semences constitue le problème fondamental de la filière semences à

l'oN.

Pour ce qui concerne les paysans semenciers, on a constaté que :

- D'une part le paysan produit sans avoir la certitude de vendre ses semences en fin de

campagne,

- D'autre part la qualité de la semence n'est pas assurée à défaut de la certification par le

LABOSEM.

Aussi le désengagement de I'ON constitue un handicap majeur selon le constat fait par les

paysans au cours des assemblées générales tenues dans les diftrentes zones.

Quant aux structures de multiplication les chargés d'étude n'ont pas reçu des données sur les

quantités commercialisées et leur destination à cause du décalage entre les périodes

d'écoulement et la durée de l'étude. Il faut signaler que cet aspect doit faire I'objet d'une étude

approfondie dans l'avenir.

Il est important de souligner quelques problèmes relatifs à la commercialisation pour lesquels il

faut chercher des solutions durables :

- Le problème de variabilité des prix,

- La non définition des prix en début de campagne,

- Le problème d'information sur la disponibilité de semences (faute de clients)
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4.6 Les contraintes de la production

Toutes les strucfures de multiplication de semences rencontrent des difficultés qui peuvent être

particulières ou d'ordre général.

4.6.1 Les problèmes d'infrastructures :

dégradation du réseau de drainage entraînant des difficultés d'irrigation (SSN, sous station de

Kogoni et paysans s€menciers des zones non réaménagees).

numque de terres (litige foncier) pour la ferme de Kayo

inzuffisance ou défectuosité du matériel de traitement/conditionnement . aucune des trieuses

placees au niveau des zones de I'ON n'est operationnelle, faible capacité de la trieuse du SSN de

Molodo.

4.6.2 Difïicultés de planification.

Elles sont liees :

o aa fonctionnement d6 structures

absence de fonds de roulement entraînant zurtout des retards dans le paiement des paysans

insuffisance de la communication : l'information $r les stocks disponibles est généralement

insuffisante (surtout pour les paysans semenciers de I'ON)

. ù l'organisqtion des commnnda

= Commandes tardives eUou manque de précision

= Les structures æfirmanditaires dewaient exprimer de manière precise (quantité et stade de

multiplication) au début de période de production (campagne n) lanrs besoins pour la

campagne à venir (campagne n+l). Malheureusement cette approche n'est pas respectee.

Ceci conduit très souvent les structures de multiplication à produire sur la base

d'estimations en se référant à la commercialisation des campagnes precédentes tout en

prwoyant un stock de securité (cas du SSN).

+ Non solvabilité et méventes

Au moment de l'enlèvement des stocks, certains clients manquent de ressources financières pour

honorer lzur contrat. Ceci peut entraîner des méventes donc une perturbation de la planification

budgetaire des structures de multiplication. Par exemple en 1996, le SSN avait un stock invendu de

30 tonnes (ADNY I l, H15, Bouaké 189, C74 et DM 16).
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4.6.3 Appréciation de la qualité des semences par les clients.

Quelque soit la source, la qualité des semences fait souvent I'objet de grandes controverses. Ceci est

surtout ressorti au cours des assemblées générales tenues dans les diftrentes zones. Les semences

produites par les paysans semenciers sont jugees souvent douteuses à défaut de la certification.

4.7 Comportements et opiniuns des agriculteurs

4.7.1 Comportements des agriculteurs

o En matière de renouvellement des semences

Pour les diftrentes variétés cultivees, les paysans reconnaissent à l'unanimité I'intérêt du

renouvellement des semences, la duree mæ<imale conseillee par I'ON, 3 ans est connue de tous.

Cependant on observe une diversité de comportement dans ce renouvellement.

Le tableau N"lO indique la repartition des paysans ordinaires selon les intentions (frequences) de

renouvellement de leurs semences (échantillon de 150 paysans enqtrêtés, cf questionnaire type B à

I'annexe).

Tableau N'10 : Répartition des paysans ordinaires de l'échantillon B selon les intentions de

renouvellement des semences.

Duree 2 ans 3 ans >3ans Total

Niono 4 (13) 26 (87) 0 30 (loo)

Molodo 4 (13) 20 (67) 6 (20) 30 (r00)

NDébougou 2 (7) 28 (e3) 0 30 (100)

Ivlacina 2 (7) 27 (er) I (3) 30 (loo)

Kouroumari 3 (10) 26 (87) I (3) 30 (r00)

Total rs (r0) r27 (8s) 8 (s) r s0 (loo)
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Si ce tableau permet de noter que la grande majorité des paysans souhaite renouveler leurs

semences au bout de trois ans, I'analyse de la date d'acquisition des semences permet de noter que

plus de la moitié est cultivee depuis plus de 3 ans.

Les paysans semenciers ont des intentions diftrentes (cf tableau N" I I )

Les meilleurs résultats obtenus sur les parcelles de multiptication de semences, la facilité

d'approvisionnement en semenæ pourrait expliquer la tendance au raccourcissement de la duree de

renouvellement souhaitee. A noter que les intentions de renouvellernent dépassant 3 ans ont été

enregistrees chez les paysans qui sont à leur première expérienc€

Tableau N"ll :Repartition des paysans semenciers selon la frequence des intention de

renouvellement des semences (echantillon de 93 paysans, cf questionnaire t5,'pe A à I'annexe).

Zones lan 2 ans 3 ans >3ans

Etrectifs % Etuifs % Etrestifs % Etrectifs %

Niono I 5 9 45 t0 50

Molodo 1 8 6 46 4 3l 2 l5

hllDébougou I 5 8 40 9 45 2 l0

Kouroumari 4 20 I 25 7 35

Macina ^,J l5 5 40 t2 60 I 5

Echantillon l0 n 36 39 36 44 5 6

Chez les 50 paysans enquêtés qui pratiquent la riziculture de contre saison, seulem ent 600Â

déclare avoir renouvelé leur semence au moins une fois.
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o En matière d'Approvisionnement

=+ Périodes

En [a matière, les choix des paysans ne produisant pas leurs propres semenæs varient d'une

exploitation à I'autre et selon les zones comme l'indique le tableau N'12.

Tableau Nol2:Répartition des paysans de l'echantillon B par zone selon les périodes

d'approvisionnernent en semences souhaitées.

Périodes

Zones Début

de campagne

Fin

de campagne

Pas de periode precises

Etrectif %

éctuntillon

Etrectifs %

échantillon

Etrectif %

échantillon

Total

etrectifs

Niono 6 20 23 77 I 3 30

Molodo t2 40 l7 57 I 3 30

NDébougou I 30 T9 63 2 7 30

Kouroumari 8 27 20 ffi 2 7 30

Macina 6 20 24 80 0 30

Echantillon 4l 27 103 69 6 4 150

On note que la majorité des paysans préferent acquérir leurs semences immediatement après les

recoltes (fin de campagne) par crainte de rupture de stocks au moment de I'installation des cultures.

Cependant il y a des risques liés au stockage. Raison pour laquelle 27 % des paysans préfêrent

acheter les semences juste au démarrage de la campagne. Ce choix est imposé par le retard dans la

commercialisation au niveau des structures de multiplication (certification et fixation des prix)

:+ Sourres

Les choix des paysans en matière de sources d'approvisionnement en semences sont variés. (cf

tableau l3).
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: Répartition des semences selon les sources d'acquisition (frequence de citation,

echantillon B).

Sources Fcrmes SSN Echanges ON AV IER

Niono l9 I 34 2 J 2

Molodo 4 l6 28 3 0 0

NDebougor l0 2 37 3 J 2

Macina l0 0 32 8 0 I

Kouroumari 2l 0 44 6 13 15

Total 64 l9 t75 22 l9 20

Les deux principales voies d'approvisionnement restent les echanges entre paysans et les achats aux

fermes. La citation de ION et des AVÆ.V prête à confusion car ces deux structures servent

garéralement de relais entre les paysans et les producteurs de semences (paysans semenciers,

fermes, SSID Le Programme Riz Ioigué (IER), intenrient à travers les tests d'adoption de

nouvelles variétés en milieu paysan. En effet après ces tests, le paysan peut cultiver etlou diffirser la

variété (cas de lazone de Kouroumari à cause de la présence de la sous station deKogoni).

S'agissant des échanges, sur 319 semences recensées au cours des enquêtes 175 ont été acquises

par echange interpaysans. Cet echange se fait de façon equitable (par 50 kg de BG 90-2 contre 50

kg de Kogoni 9l-l).
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{.7.2 Opinions des paysans

o Sur les différents fournisseuns

Le tableau N"14 recapitule les opinions des paysans sur les diffërents fournisszurs.

Tableau Nol4 : Appréciations des diftrents fournisseurs par les paysans de I'echantillon B

Fermes Recherche P. sernenciers Sans opinion

Zones Effectifs % Etrectifs % Effectifs % Etrectifs %

Niono 2A 67 7 24 3 9

Molodo 22 70 2 l0 6 20

NDebougur l4 47 2 6 t4 47

Kouroumari 6 20 9 30 l5 50

Macina t6 53 14 47

echantillon 78 5l ll 7 52 36 9 6

Les structures specialisees dans la multiplication de semences (fermes, SSN) restent les meillzurs

fournisseurs, pour 5l % des paysans. Ils évoquent généralement la qualité des semences produites

par celles ci. Ce critère expliquerait aussi les 30 o/o d'opinions favorables à la sous station de Kogoni,

dans la zone de Kouroumari.

36%des paysans de I'echantillon pensent que les paysans semenciers sont les meilleurs fournisseurs

à cause de la disponibilité (accès facile) et les prix.

o Opinion sur les prix des semences

Sur l'ensemble des 150 paysans enquêtés, 39 oZ trouvent les prix des semences acceptables, 30 %

cher et l8 % très cher (d tableau N"l5 ).
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Tres chers Chers aoceptables sans opinion

ZONCS Etrectif % Effætifs % Etrectifs % Etrectif %
Niono t3 43 5 l6 l0 JJ 2 I
Molodo l5 50 7 23 8 27

NDebougou 6 20 9 30 l4 47 I 3

Kouroumari 6 20 9 30 12 4A 3 l0
IVacina 2 7 7 23 l5 50 6 20

Echantllon 27 IE 45 30 58 39 20 l3

Ces opinions diftrent d'une zone à I'autre. Pour les paysans des zones éloignees des structures de

multiplication (Macina et Kouroumari), plutôt que le prix c'est la distance qui constitge le fadeur

limitant. Egalement, on note que les paysans des zones de multiplication (Niono et Molodo) sont les

plus réticents aux prix pratiqués.

o Possibilité de production individuelle de semences par les paysans

Les avis divergent selon qu'il s'agisse des paysans semenciers ou des paysans ordinaires. Le tableau

No 16 récapitule les diftrentes opinions des paysans ordinaires par zone de production.

Tableau No 16 : Opinion des paysans ordinaires sur la possibilité d'une production individuelle de

semences.

Opinions

Zones Oui Non Sans opinions

Etuifs % Etrectifs % Effectifs %

Nono l3 43 l6 53 I 4

Molodo 2 l0 26 87 I 3

IrllDébougou t4 47 l6 53

Kouroumari l3 43 t7 57

Macina 70 67 9 aaJJ

Echantillon 63 42 85 57 2 I
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Sur les 93 paysans semenciers enquêtés, seulement 42 % sont favorables à une production

individuelle de la semence. Ils s'appuient zur la technique de mini dose, après une formation

adequate des paysans. Par contre, 57o^ pensent que la faible technicité des paysans et l'insuffisance

des moyens (matériels et humains) ne I'autorisent pas.

4.8 Synthèse des opinions :

Plusieurs données et déclarations ont été reçues soit au cours des assemblees générales dans les

zones, soit par correspondance, soit directe sur le terrain ou par entretiens avec les

responsables des strucfures concernées.

De I'analyse des suggestions faites au cours des diftrentes rencontres (paysans semencier et

ordinaires, recherche, encadrement et autres personnes ressources), on retiendra :

o Necessité de consolidation des acquis en matiere de rendements, gage du succes de

I'intensification à travers la mise en place d\m dispositif efficace et perenne de

productior/diff.rsion de semences améliorees.

Augmentation des quantités de semenc€s produites au niveau des fermes, soit en augmentant les

surfaces ou en multipliant les fermes.

Implication de I'Office du Niger dans la multiplication/diffirsion des semences.

Intervention des établissements financiers pour accorder des crédits pour la produstion de

semences.

Formation et sensibilisation des paysans à la notion de semences certifiees.

Production des semences par des paysans sous le contrôle d'une strushrre technique specialisee

(étatique ou privee).

Transfert de la multiplication des semences aux paysans en créant des associations de paysans

semenciers dans chaque village ou dans quelques uillages specialises au niveau de chaque zone.

Ils dewont être securises par I'ecoulernent rapide des stocks.

Pour les partisans de cette approche, elle permettra de mettre en place un dispositif securisant les

paysans dans la production et la multiplication des semences, donc de rapprocher les semenc€s

des utilisateurs. Par ailleurs ils souhaitent le dégagement des parcelles de multiplication de

semences dans les villages, I'autonomisation des paysans semenciers (sans pressions

administratives et politiques).

Production de s€mences par IIER.
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5. PROPOSITIONS DE SCÉX,IRIOS :

L'analyse de la situation actuelle, permet de proposer quelques scénarios, mais auparavant, il est

important de rappeler le dispositif classique et ses insuffisances.

5.1 Dispositif classique de création/multiplication/diffusion des

semences à ItoN.

. Fonctionnement

Ce dispositif comme I'indique le scherna 3 fonctionne de la manière zuivante :

+ Production de semences de prebase par I'IER

-+ Multiplication par les fermes (Niégué, SSN et Kayo) et les paysans semenciers de I'ON.

-+ Diffirsion par l'Office du Niger : il s'agit du passage de I'information aux paysans ordinaires sur la

disponibilité des semences au niveau des fermes et au niveau des paysans semenciers.

Les besoins en semences, groupés au niveau des organisations paysannes, sont transmises aux

fermes via I'ON. Cependant certains paysans peuvent s'approvisionner directement de manière

individuelle auprès des fermes.

. Insuffisance du dispositif

+ Insuffisance des quantités produites (zurtout en Rl) : nous avons constaté au cours des enquêtes

que plus de Wo des paysans souhaitent acheter de la Rl. Or les capacités de productions

actuelles des diftrentes structures ne semblent pas permettre la satisfastion des besoins. Pour

preuve si toutes les zuperficies des fermes sont emblavees avec un rendement moyen de 5

tonnes/h4 la production est la zuivante : 107 ha x 5 : 535 tonnes de semences certifiees. Tandis

que le besoins theorique precedemment calculé pour enrblaver le l/3 des zuperficies de I'ON est

de 1000 tonnes.

-+ La distance : I'analyse de I'approvisionnement des paysans en relation avec la dispersion spatiale

des structures de multiplication montre un effet de proximité Cest à dire que les paysans ont

tendance à s'approvisionner ar niveau de la structure la plus proche. Ils cherchent à réduire les

coûts du transport.
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o Possibilité d'améliorarion

Deux ar(es d'amélioration possibles

I) Maintien des deux fermes et aagmentation de lear capacité de prodaction

Les deux principales fermes qui assurent actuellement l'approvisionnement en semences de I'ON

disposent au total de 107 ha avec un rendement moyen de 5 tonnes/ha de semences certifiees. Déja"

aucune de ces strustures ne parvient à mettre en valeur la totatité de ses surfaces (cf tableau N"l7)

Tableau N' 17 . Présentation des zuperficies des deu principales structures de multiplication des

semenc€s à I'ON (campagne 96/97)

Pour la ferme de Mégué la dégradation (salinité) des sols constitue I'handicap majeur

De même, les insuffisances de la planificatioq manque de precision sur les commandes, la

défectuosité du réseau d'irrigation limitent les superficies annuellement emblavees (SSN).

Par aillzurs la recherche conseille 50 kg de semences pour repiquer I ha de ria mais dans la pratique

cette nonne semble largement dépassee par les paysans. Il faut rappeler quTrne enrde menee par

IURD/OC en 1996 donne en moyenne 60 kg à70 kg de semences pour I ha (SOUMAORO et al.,

r ee6).

Si nous partons sur la base de I'approvisionnement des paysans de I'ON en semences à priori par les

fermes, il faut dégager environ 200 ha de champ semencier pour emblaver le l/3 de la zuperficie de

I'ON. Chose que la pression actuelle ne permet pas.

Pour ce faire, il faut soit impliquer les paysans dans la multiplication de semences. Ces paysans

seront encadrés par les fermes qui seront chargés de la certification.

Structures SSN (Molodo) Ferme de Niegué

Superficie totale 72,25 35

superficies exploitees 39,10 25

% exploité p* les paysans

semenciers 54 o/o 7l oÂ
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2o) aagmentation ùr nombre defumæ

Pour rapprocher les paysans des structures de multiplication ou peut imaginer le dispositif suivant :

maintient des fermes Molodo (SSN) et de Négué pour les zones de Nono, Molodo et

ÏrllDébougou

réhabilitation et securisation de la ferme de Kayo pour la zone de Macina

creation d'une nouvelle ferme dans le Kouroumari (promoteur et financement à trouver) ou

production de semences au niveau de la sous station de Kogoni (IER).

Pour résoudre les contraintes foncieres elles pourront travailler (2r la base de contrats écrits) avec

des paysans semenciers choisis dans les villages et formés à cet effet. I-cur rôle sern

essentiellement basé sur le suivi de la production dans les nonnes requises et le

conditionnement des semences. Un allegement de leuru charges de fonctionnement pennettra

de réduire les prix de cession de la semence,
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5.2 Scénario 2 : Production des semences par le biais de mini-doses

La multiplication des semenses à partir de mini dose, expérimentee par le projet Retail en 1991, bien

que souvent citée par les paysans n'a pas connu un grand succès, probablement à cause de la

situation sociale (restructuration en vue) qui prévalait à l'époque dans I'entreprise. Cette expérience,

basée sur la production de semence R2 à partir de petites quantités de Rl, par les paysans permet :

une augmentation des quantités de sernences améliorrfus produites

la disponibilité permanente des semences (securisation)

le rapprochement des semences du paysan

la reduction des coûts de la semence

la réduction des quantités de semences à produire par les fermes, donc une amélioration de la

qualité.

Dans tous les cas les opinions des paysans (sernenciers ou non) zur la possibilité de production de la

semence par chaque paysan sont partagees entre 42% de "oui" et 57yo de "Non" (cf tableau Nol6

page 27).

Raison pour laquelle, nous pouvons envisager un troisième scénario garantissant d'avantage la

qualité des semences.
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5.3 Scénario 3. Implication des organisations paysannes dans la production
de semences.

Ce dernier scénario élimine les privés du circuit de production de semences pour le compte de I'ON.

Toute fois, ils pourront continuer à produire des semences pour I'approvisionnement des autres

organismes intervenant dans la riziculture (ODRS, ORS, ORIv[ PRB et autres périmètres).

Deux approches sont possibles selon que I'ON décide du maintient du dispositif de renouvellement

triennal basé zur l\rtilisation de semences R2 ou de se conforrner aux desiderata des paysans qui ont

un fort penchant pour la culnrre de Rl en plein Champ.

Dans tous les cas, les productions de semences prébase et de base seront assurees respectivement

par IIER et le SSN. Les paysans semenciers produiront selon le cas soit de la Rl, soit la R2.

Quelque soit I'option choisig la mise en place d\rn dispositif efficace et permanent est indispensable.

Nous proposons la mise en place des deux organes de gestion suivants :

. Un "comité de semencef Villageois"(CSV)

Place au niveau de chaque village, ce organe pourra être compose de la manière suivante :

- les secrétaires à la production du villages 1

- [e conseiller agricole du Village

- 2 délég:és paysans (désignés en fusemblee Générale)

Les attributions de ce comité seront :

- recensernent des besoins en (Rl ou R2), par variété

- organisation et zupenrision de la production de semences (Rl ou R2) par des paysans semenciers

(effectifs variable selon les vill4ges). Ces paysans volontaires, seront choisis en Assemblee Générale,

en fonction de letr technicité et de leur niveau d'equipement. Ils benéficieront de formations

complémentùes sur les techniques de production de s€mences de bonne qualité.

1 Dans les villages où, plusieurs organisations paysannes, les paysans semenciers dewont regrouper

des représentants de chaque organisation et les diftrents secrétaires à la production seront membre

du conseil de semences.

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



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

40

- communication des informations relatives à la production de semences au conseil de semence de la

zone

- discussion des propositions de prix d'achat des semences aux producteurs

- suivi du renouvetlement des semences chez chaque agriculteur (cf fiche type

FICHE DE SUIVI RENOUVELLEMENT DE SEMENCES

Zone village

Nom pre,noms Surhce Totale

(tra)

Variétes Amee

d'acquisition

Annee de

renouvelleme,lrt

. un conseil de semences au niveau de chaque zone (csz)

Cet organe de coordination aura la composition suivante :

- le Chef Service Conseil Rural (président)

- le Responsable SuiviÆvaluation

- le responsable des semences de I'IER (CRRA Niono)

- un représentant du laboratoire national de semences

- un représentant du SSN

- les secrétaires à la production des organisation paysannes

Attributions

- supervision de la mise en place des comités de semences villageois (CSV)

- centralisation des besoins en (G4 ou Rl) exprimés par les CSV

- zupervision de la production de semences dans les villages.
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Des visites sur le terrain (programmation par zone) permettra aux membres de mieux s'enquérir des

conditions de production des semences.

- collecte et Acheminement des echantillons pour la certification par le LABOSEM,

- ventilation des rézultats d'analyse et des informations sur les stocks disponibles au niveau de tous

les villages.

- suivi du renouvellement des semences zur I'ensemble de la zone

- Fixation des prix de cession aux paysans

- suivi du credit semences (cf fiche type)

- analyse des propositions et fixation des prix d'achat au producteurs

Le zuivi sera très déterminant dans la pérennisation de dispositi{ ceci pose encore la necessité

d'equipement des services SuiviÆvaluation des zones en matériels informatiques performants.

Proposition de fichier pour le suivi des crédits semences

Titre : suivi cnidits semences riz

Zone de

Villages Débiteur montant

contracté

Duree taux d'intérêt montant à

remboursé

Echéance

Avantages

- proximité des sources d'approvisionnement

- securisation (qualité, quantité et renouvellement)

- réduction des coûts des semences.
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Contraintes

Trois grandes contraintes se dégagent pour le fonctionnement de ce scénario :

. Financement

Le problème majeur rencontré par les paysans semenciers encadrés par l'Office du Niger au cours de

cette campagne 1996 1997 a été l'écoulement des semences. Beaucoup ont dû decortiqué lzurs

stocks de semences pour les vendre aux commerçants alors que les AVÆV devaient les acheter et

stocker.

Les raisons sont d'ordre :

- Techniques 3

la grande majorité des paysans, pour contourner les contraintes et les risques liees au stockage pa,r

lzur propre soins préËrent attendre la veille de la campagne pour acheter lzurs s€mences. Les

incertitudes sur la qualité pounaient également expliquer les cas de rejet de sernences de certaines

origines par les paysans.

- économiques

Les echéances des diftrents credits (redevance et intrants) se situent entre deux campagnes (fin de

la première et démarrage de la seconde). Ceci explique en partie la tendance des seme,nciers à

liquider leur production et celle de certains paysans à se préoccuper en premier lieu des crédits avant

l'achat des semences.

Pour lever cette contrainte, il sera donc nécessaire de trouver une source de financernent qui

permettrait aux organisations paysannes d'acheter les semences produites, certifiees, les stocker puis

les revendre aux paysans, en début de campagle.

Les établissements financiers de la place (caisses villageoises et BNDA) pounont être sollicités a cet

effet.

o La garantie de la qualité.

Au cours des enquêtes on a constaté que les trizuses installees dans les diftrentes zones sont

défectuzuses. Or la maintenance de la qualité de la semence necessite un bon triage. Pour ce faire

des investigations doivent être entamées pour preciser les possibilités d\rn niage zur place soit par

de petites trizuses installees au niveau des villages soit par des prestataires de services qui

utiliseraient des trieuses mobiles.

En attendant, les trieuses des zones pourront être remise en etat pour rendre ce service.
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o Le stockage

Le stockage des semences nécessite des dispositions particulières (local, isolement,

traitement...etc ). Il semble qu'aucun village ne dispose actuellement d'un local adapté. Des astions

rapides de construction et de formation au stockage doivent être entreprises. En attendant, les

magasins disponibles au niveau des sièges des zones pourront être reaménagés et utilises à cet effet.

Ces dispositions provisoires de triages et de stockages peuvent augmenter les coûts de production

de la semence au cours des premières années mais les charges inherentes devraient progressivernent

baisser avec I'acquisition et I'amortissement des nouveaur equipements.

Apprcche A : Renouvellement Triennal de la R2 (cf schéma 3)

Production de semences Rl par un service specialisé

Cette structure dewa programmer ses productions de Rl afin de pouvoir satisfaire les besoins de

I'office du Niger, exprimés par le SCR/DADR (l'office du Niger, Segou)

Production de semences Rll par des paysans semenciers au niveau de chaque village

Les semences Xl et X2 seront autoproduites par le paysans. Chaque paysan dispose d'une

technique personnelle de production de semences. Cependant une formation complémentaire sera

necessaire. A partir de X2 le renouvellement dewa être systématique (cf. schéma 3).

Apnroche B : Production de semences Rl par les paysans semenciers.

Elle differe de I'approche A par la production de Rl par les paysans semenciers, donc sa culture en

plein champ par les autres paysans et le renouvellernent de la semence après une culture de R2

autoproduite par la technique de mini dose (cf. schéma 4).
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Conclusions

Cette étude, en s'intéressant à tous les acteurs de la filière semences de riz, a permis de mieux ærner

les contraintes liees à la production /multiplication et diffirsion des semences.

L'analyse des entretiens nhlisés avec les agriculteurs (semenciers ou non) a permis une meilleure

compréhension des comportements et opinions des agricultzurs en matière de renouvellement de

s€mences. Egalement, d'identifier les raisons des echecs des dernieres tentatives d'assainissement du

capital semencier de I'Office du Niger. Il s'agit notamment du manque de suivi et de I'inzuffisance

des mesures d'accompagnement (pas de dispositions financières).

Les propositions faites à I'iszu de ce travail notamment le troisième scénario, intègrent ces deux

éléments d'où ces fortes chances de succes. D'ailleurs il semble avoir attiré le plus I'attention des

participant à la journee de critique de la version provisoire du document même si le choix de

I'approche (A ou B) reste à preciser (d tableau annexe 3 tableau N"2).

Dans tous les cas, il appartient aux responsables de I'Office du Niger d'apprecier les diftrentes

propositions et de choisir celle convenable à la résolution du problème.

Cependant il parait necessaire, cofflme souhaité au cours de "la journee de critique", dans la suite de

cette étude, qu\rne personne ressource extérieure appui le service conseil rural de I'Office du Niger

dans la mise en place et le suivi du dispositif choisi au æurs de la première campagne.
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Annexe 1.: Termes de référence
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PRoPoSITIoN DE TERMES DE RÉFÉnexcrls rlouR UNE Érunp suR LA

prr-rÈnb snùnNèiane Rrzrcol-e EN zoNE oFFrcE DU NrcER I
l. Olljectif et résultats attendus

Malgré la pré.sence de deux services de multiplication des sernences rJe riz ( Service semencier
national à Molodo et f'erme semencière désormais privatisé de Niono), en zone Office du
Niger, un irnportant problème de renouvellement des semences de riz, confirmé aussi bien
par les agriculteurs que le service de vulgarisation de I'ofTce du Niger, demeure.
Les actions initiées à savoir, production cle semences au niveau de paysans semenciers,
diffusion de la multiplication de semences au niveau paysan par le biais des mini doses,
semblent ne pas apporter une solution durable au problème.
Suite à la restructuration du Ministère du Développement Rural et de I'Environnement, de
I'Office du Niger et de la Recherche Agronomique, Ie circuit de la production rnultiplication
et diffu.sion des semences a été réorganisé. Depuis, l'Office du Niger a amorcé une réflexion
sur l'amélioration des conditions d'approvi.sionnement en semences de qualités des
exploitanLs.

La contribution de cette étude à la dite réflexion sera :

- de réaliser un bilan du dispositif de production de semences de riz irrigué au niveau de
I'ensemble de I'Office du Niger à partir d'une analyse détaillée du circuit de production, de
multiplication et de diffusion des semences. Les contraintes rencontrées par les différentes
organisations impliquées seront dégagées.

. d'évaluer les relations organisées autour de la fburniture de semences entre organisa-
tions/structures impliquées et paysans puis de caractériser avec précision les attentes des
paysans en matière de fourniture de semences

. de proposer des voies d'amélioration durable.

2. Méthodologie

- synthèse bibliographique (Office du Niger, f'erme semencière, service semencier national,
rapports laboratoire national de semences).

. enquête auprès des agriculteurs
- sur les contraintes liées à la production de la semence R2 par les paysans semenciers

(20 par zone)
- sur les stratégies et les contraintes d'approvisionnement en semences R2 auprès de 150

paysans repartis entre les 5 zones de production de I'Office du Niger;
- sur les contraintes liées à I'approvisionnement en semences pour la riziculture de contre

saison dans Ia zone de Niono (50 paysans du casier Retail)
- collecte de suggestions par correspondances (français ou bamanan) adressées à

IURD/OC projet Retail Niono, à déposer dans les zones de I'ON, à I'URD lOC, à radio
Cè.siri ou radio colon avant le ZB février lggT .

- entretiens avec les personnes ressources impliquées dans Ie circuit <Je la procluction diffusion
et rnultiplication des semences de riz irrigué (programme riz irrigué de I'lER,



t I
I
I
I
I
I

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

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

2

Service Senlencier National, fermes semencière de Niono et kayo, Laboratoire National de
selnence.s, Service Conseil Rural de I'Office du Niger, OHERN Selingué et Office Riz
Segou). Il s'agit de préciser avec chacune de ces structures, leur f'onction et leurs stratégies
d'intervention dans le circuit.

analyse des données collectées
- invenlaires et caractérisation des diffërents acteurs
- élatlctration d'un schérna de fonctionnement de la filière, discuter les contraintes et les

atouts.
- quantification de I'ofTre : quantités réellement produites selon les différentes variétés et

la répartition géographique (sur I'ensemble du pays), évolution des potentialités (objectifs
de production pour les cinq prochaines années, peltinence de la stratégie envisagée.

- quantification de la demande pour la zone Office du Niger : estimation des besoins par
variétés (à confronter avec I'offre);

. Rédaction d'un rapport de synthèse : approche méthodologique, principaux résultats et I
propositions (30 pages maxi)

. restitution des résultats
1') présentation et discussion de la version provisoire du rapport avec les cadres de I'Office
du Niger (chef service conseil rural de la direction géndiale de I'ON et les personnes
ressources et proposition d'un projet de politique semencière.

2") restirution des résultats aux agriculteurs : 3 paysans, le chef service conseil rural de
chaque zone de production, et le spicialiste vulgarisation de la direction ON.

3 - Moyens nécessaires

. humains : un chargé d'étude et un enquêteur seront recn-rtés pour cette étude.

Læ profil du chargé d'étude doit correspondre à celui d'un agronome ou d'un agro écono-
miste, ayant une bonne connaissance de la riziculture, une facilité de communication,
disponible à compter du premier féwier 1997. Il devra accepter de résider à Niono pendant
la durée de l'étude.
L'enquêteur, devra avoir une bonne base en agronomie (riziculture), une maîtrise parfaite des
enquêtes en milieu rural, une bonne connaissance de I'outil informatique (traitement de texte
et logiciel EXCEL) et maîfiser la langue Bamanan.

Cette équipe travaillera sous la supervision scientifique des cadres de t'URD/OC.

- logistiques
Pour Ie déplacement à I'intérieur des différentes zone de I'Offïce du Niger, le chargé d'étude
disposera d'une moto YAHAMA et I'enquêteur d'une mobylette. I-es frais d'entretien et le
carburant de ses engins sont à [a charge du projet.
[,es frais afférent aux déplacements sur de longues distances (zones éloignées de Niono et
autres localités) seront assurés par le proiet.
La papetière et les fournitures de bureau sont à la charge du projet URD/OC.
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4. Organisation du travail

4.1- Répartition des taches

- le chargé d'étude assurera :

. la synthèse bibliographique

. l'élaboration des échantillons et des questionnaires

. la conduite des Assemblées Générales dans les 5 zones de I'Office du Niger

. la réalisation des enquêtes auprès des paysans semenciers (20 par zone)

. la réalisation des enquêtes spécifiques sur I'approvisionnement en sernences pour la
riziculture de contre saison dans la zone de Niono

. les entretiens avec les personnes ressources
I'analyse des données
la rédaction du rapport de synthèse I
I'animation des journées de restitution devant les cadres de L'office du Niger et les I
agriculteurs.

Au besoins, il bénéficiera d'un appui des cadres de I'URD/OC.

- L'enquêteur est chargé de la collecte de données auprès de 150 agriculteurs repartis entre
les 5 zones de production de I'Office du Niger. Il fournira également un appui pour la saisie
des données.

4.2- Calendrier de I'étude : du 01 février au 15 avril 1997

:TtaVauX

01 au 10 féwier synthèse biblio,
tionnaires

échantillonnage, élaboration et test des ques-

I I au 16 février Assemblées générales dans les zones, démarrage enquêtes
approvisionnement en R2 (enquêteur)

17 février au 04 mars enquête paysans semenciers

4 au 15 mars enquête approvisionnement semences de contre saison

16 mars au l0 avril analyse des données, rapport (version provisoire), restitution I

il au 15 avril rapport (version définitive) et restitution 2
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Annexe 2 : Questionnairm d'enquête



URDOC. PROJET RETAIL NIONO
B.P.:ll OFFICEDUNIGER

Etude sur I'amélioration du circuit de production, multiplication et diffusion de semences
améliorées de rtz à I'OfTice du Niger.

OUESTIONNAIRE TYPE A

Enquête sur les contraintes liées à la production des semences par les paysans semenciers de I'ON.

l) Identification du paysan :

Nom :...... ......village :.. . ..... Superficie totale.
Prénom : ..... .Zone. ... Superficie Semence..
Sexe:...... ...No famille..,.... .... Date.

a) Depuis quand êtes vous paysan semencier?....
b) Comment êtes vous devenus paysans semencier?.
par le choix de :

oN..
AV..
Choix personnel. .... .

Autres à préciser .....
c) Avez vous reçu une formation ?
Si oui laquelle?
Si non pourquoi?...

d) Quelles sont vos besoins en formation?....

2) Modes de production de semences :

a) Tableau d'inventaire des variétés :

Variétés Fournisseurs

semence de base

Durée
(nbre d'année
d'experience)

Production Hiv. 96 Superficie 97 Appréciation
Surl
(ha)

Produst"
sacs

I

2

.}
J

4
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3) Commercialisation des semences sélectionnées : (production hivernage 1996)

a) Comercialisation :

ol 
': ::::l':: :l i " ::":o::ll

c) Sur quoi vous vous basez pour fixer les prix?

Jl C.rp.i.n.Jr rontil;;;";;r.rcu*r. . .. . .................... .... . .. ...... .. . . ... .. .

e) Quelles sont vos relations avec les fournisseurs?
- Contrat? ,...
- Autres

4) Suggestions du paysan semencier

* Les perspectives et solutions proposées..... .

I
I
I
I
I
I
I
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Variétés Production
totale

Quantité
vendue

Période Prix Mode de
payement

Clients

I

2

^,J

4
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URDOC. PROJET RETAIL MONO
B.P : l1 OFFICE DU NIGER

Etude sur I'amélioration du circuit de production, multiplication et diffusion de semences
améliorées de riz à I'OfIice du Niger.

OUESTIONNAIRE TYPE B

Enquête sur les stratégies et les contraintes d'approvisionnement en semences sélectionnées à I'ON.

l) Identité du naysan :

Nom. ......vi11age..... ...... Date
Prénom .... .Zone . Superficies totale
Sexe ....No famille

a) Inventaire des variétés .

b) Si fréquence de renouvellement il y a, pourquoi?....

c ) Pensez vous que la qualité de la semence a un effet sur les rendements?
siouj Pourqu:.t. 

....' . : : :

2) Annrovisionnement :

a) ) A quelle période de I'année approvisionnez vous en semences?
- Début de campagne, pourquoi?....

-Fin de campagne, pourquoi?.

b) c;'pû;;i";;;'épil 11 a'"1 u"'"1"'ï

I
I
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Variétés
(saison)

Mode
d'acquisition

Année
d'acquisition

Stade de
multiplication

Surface 96
(ha)

Surface 97
(ha)

Appréciations

1

2

.,
J

4
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d) Selon vous, est ce que la qualité de la semence a une influence sur .

- Le rendement.
- La qualité du riz produit.
e) Comment faites vous habituellement le renouvellement de vos semences?....

Pourquoi ce choix ?...

rr ô""i'oi' ili; ;";;'; 
'- Comment se fait le contrôle? .. ....

- A quel stade se fait le contrôle?...
- Qui fait le contrôle?:....

g) Pensez vous que chaque paysan peut produire sa propre semence?
Si oui comment? ....

h) Y a t-il selon vous une diftrence entre les coûts de production de la semence et ceux du riz
ordinaire .? ....,

il ô"ir.' 
'on, 

r"' ;;';ir,.", iie"' 
"i" 

p'il;;io,, d;; ;;;"";;; ,éi;;;;;'ï . . ..

Champs Variétés Stades de
multiplication

Rendemt Hiv
96lva'riété (kslha)

Production totale

Champ semencier

Champ de production
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URDOC- PROJET RETAIL NIONO
B.P.:ll OFFICEDUNIGER

Etude sur I'amélioration du circuit de production, multiplication et diffusion de semences
améliorées de riz ù l'OfÏice du Niger.

OUESTIONNAIRE TYPE C

Enquête sur les contraintes liées à I'approvisionnement en semence pour la iziculture de contre
saison dans le casier Retail.

l) Identité du naysan :

Nom. .......vi11age..... ... Date.
Prénom. . Zone . .. . Superficies Totale
Sexe ....No famille . Superficie SC.

Superficie DC.
Superficie CS 96...
Superficie CS 97 (prévision).

a) Inventaire des variétés de contre saison :

b) Si fréquence de renouvellement il y a, pourquo r? . . . .

c ) Pensez vous que la qualité de la semence a un effet sur les rendements?
siou1o"::l:"l1...''.....'.,.''.......'..'..'.......'.........','....'...'

d) Quel est votre opinion sur la qualité des semences de contre saison?
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Variétés
(saison)

Mode
d'acquisition

Année
d'acquisition

Stade de
multiplication

Surface 96
(ha)

Surface 97
(ha)

Appréciations

I

2

.,
J

4
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c) Quels sont les fournisseurs de semences que vous connalssez?..

d) Qui est le meilleur fournisseur de la zone, pourquoi? .....

f) Comment faites vous I'appréciation de la qualité des semences?.

g) Etes vous informés sur I'importance du renouvellement de la semence sélectionnée?..

h) Que pensez vous du prix de vente actuel des semences?.

ii P;;r;; ;;"r ;;" ,r'uq,r* puyrun pru, ptoauit. ; ;;ôt; t*,ntntt ?

Si oui comment? ....

Si non pourquoi?....

ll 
ô;:il.i f ;J;;il: :;';;l;: '1;;iili"i:f;;;: ;;'*.";;i

:::

30 Suggestion des oavsans producteurc sur leur mode d'apnrovisionnement en semence :

O Problématique.

.t Les perspectives et solutions

''.'..'.....'.........'.......''......'........'.'....'....'.....'.....................''''..

4) Achats de semences

Pensez vous acheter de la semence selectionnée de riz pour la campagne97l98?

I
I

I
I
I
I
I
I
I
t

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



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

2) Approvisionnement en semences :

a) ) A quelle période de I'année approvisionnez vous en semences?
- Début de campagne pourquoi? .. .

Fin de campagne, pourquoi?.

bi ô; 'nn;*f i;"";;;t'uo;;; 
:l 

; ";' u""1"'i

c) Pensez vous que chaque paysan peut produire sa propre semence?
Si oui comment? ....

Si non pourquoi?..... ....:.....

;1 ô;rr"; f l;' 
;;;:.tltt 

l,t' 
tl'ttt;*.il;; ; ;;; J; 

''; 
titu..... 

...':. .....

3) Suggestion des paysans sur le problème de semence en contre saison?

I Problématique.

.oLesperspectivesetsolutions...'.........'.............'.....'..''...'.......'.''.'...'.'



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

Annexe 3 : Les différenb tableaux
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a) Tableau No I : Liste des personnes ressources rsncontrées au cours de I'enrdc

Prénoms et Noms Fonction Service

Oumarou BERETE Chef SCR DADR ON Segou

Sournaila KINDO Special iste vulgarisation. DADR ON Scgou

les responsables Chef Service Conseil Rural zones ON

Mamadou KEITA Directeur de zone Molodo ON

Sjoerd ZAl.lEN Chef de prqgramme ARPON Sqgou

Nianankoro KAMISSOKO As s istant sélectionnetu Prqgramrne Riz Irrigué
CRRA/IEM',{iono

Mr lassana DIARRA Responsable de la production

des semences

CRRA Niono

Dougamadi DLALLO chef service LABOSEM IER Bamako

Issa DIARRA Chdd'ante,nne SSN Molodo

IVTT SAMAKE SSN Segou

Oumar DLALLO Gérant ferme de Niegué (1cn23)

Mamadou KEITA Membre GIE 2000 ferme de Kayo Macina

Hirura HAIDARA responsable vulgarisation ODRS

b) Tableau No 2 : Liste dcs participants à la journee critique du docwnent provisoirc

Prénoms et Noms Fonction Service

Oumarou BERETE Chef SCR DADR ON Sqgou

Sournaila KINDO Sffcialiste vulgarisation. DADR ON Segou

Mr lassana DTARRA Responsable de la production

dcs scmcnces

CRRA Niono

Dougamadi DTALLO Chef service LABOSEM IER Bamako

T,akat'ra KONATE Formateur SSN Seeou

Yacouba M COULIBALY Adioint chef proiet URDOC
Alkadrv CISSE Chardé d'etude I.JRDOC
Satizui SOLIMAORO Enqu&eur T]RDOC
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Tableau No3 : Evolution des surfaces occupees par les diftrentes variétés de riz cultivés en zone

OffEce du Niger au cours des trois dernières campagnes (en % des superficies totales cultivees)

Variétés

Campagnes

94-95

enoÂ

95-96

eno/o

96-97

enoÂ

Observations

BG 90-2* 70,77 70,23 62,98 légère régression à cause de la virose.

Kogoni 9l - 1 2,93 18,05 en ascension dans toutes les zones

G. Kokum 9,03 10,48 6,89 Faiblement cultivée

H15-23D4 9,68 6,07 2,81 essentiellement en zone non réaménagee.

Seberang MR77 0,29 2,49 Nouvelle varieté en ascension

BI]2 7,94 4,29 1,86 faiblement cultivee

Bouaké 189 1,39 0,78 Faiblement cultivee

IET 4,67 seulement dans la zone de Nono

D5237 0,96 1,20 1,24 Cultivee trniquement à Macina.

Kogoni 89-1 0,4 Nouvelle varieté peu connue

IR I5 0,09 Variété de contre saison

Autres l,l4 3,11 2,18 Il s'agit des nouvelles variétés ou celles en

voie d'abandon.

Source : Bilan mise en culture 94/95,95196,96/97 Office du Niger.

c) Tableau No 4 : L'évolution spatiale des diftrentes varietés de riz dans la zone de Macina en o/o de
la superficie totale de la zone.

Campagnes

Variétés 94-95 eno/o 95-96 enoÂ 96-97 enoÂ
BG 90-2* 68 67 66
Kosoni 9l-l 1 0,21

Hr5-23D4 7 I 8

Seberans MR77
G. Kolçum t2 t2 t2
BH2 I 4 4
Bouaké 189

IET
IR I5
Kogoni 89-l
Ds? 37 4 5 5

Autres I 4
J 4,79

Sources : bilans de campagnes 94, 95 et 96 ON
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d) Tableau N'5: L'évolution spatiale des diftrentes varietés de nz dans la zone de Mono eno/o de la

superficie totale de la zone.

Campagres

Variétés 94-95 enoÂ 95-96 eno/o 96-97 eno/o

BG 90-2+ 95 7l 40

Koeoni 9l - I 8 35

Seberang MR77 I l0
G. Kolarm I 5 2

Bouaké 189 6 3

Hl5-23D4 0,3 0.3

B'Tfz I
IET 4

IR I5 0.1

Kogoni 89-l 2

D5237
Autres 2.9 8.7 3.7

Sources : bilans de campagnes 94, 95 et 96 ON

e) Tableau N'6 : L'évolution spatiale des différentes varietés det',z dans la zone de Molodo enYo

la superficie totale de la zone.

Variétés 94-95 enoÂ 95-96 eno/o 96-97 enoÂ

BG 90-2* 63 75 80

Kosoni 91-1 0,3 I
Seberans MR77 0,2

Bouaké 189 I
G. Kokum l8 12 l3
BTfz 9 4 4

Hl5-23D4 9 2

IET
IR I5 0.4
Kogoni 89-l
D52 37

Autres 0,6 1.5

Sources : bilans de campagnes 94, 95 et 96 ON



0 Tableau N'7 : Uévolution spatiale des diftrentes variétés de riz dans la zone de Ndebougou en
o/o de la zuperficie totale de la zone.

Varietés 94-95 enoÂ 95-96 enoÂ 96-97 enoÂ
BG 90-2* 7l 77 65

Kogoni 9l-1 2 24
Seberang MR77 0,3 0,1

G. Kokum l3 t2 I
BH2 t4 5 I
Bouaké 189 0,2
Hl5-23D4 2 2 I
IET
IR 15

Koeoni 89-1 0.01
D52 37

Autres 1.7 0,69

Sources : bilans de campagrres 94, 95 et 96 ON

g) Tableau: No 8 : L'évolution spaciale des diftrentes varietés deiudans la znne de Kouroumari
Yo de la superficie totale de la zone.

Variétés 94-95 eno/o 95-96 eno/o 96-97 enoÂ
BG 90-2* 57 & 67
Kogoni 9l-l 3 29
Seberang MR77 0,2 0,2
Bouaké 189 I
G. Kokum 4 ll 0,1

BT12 I 8 0,1

Hl5-23D4 29 t2 I
IET
IR 15

Kogoni 89-l 0,2
D52 37
Autres 2 1,8 1,2

Sources : bilans de campagrres 94, 95 et 96 ON
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h) Tableau N"9 : Evolution de la production de semences par le SSN sur les dix dernières annees.

Source : SSN antenne de Molodo

i) Tableau N"lO : production de semences

1996/97).en tonnes.

par les paysans semenciers de I'ON (campagne

Campagnes systemes

d'exploitation

Superficies (ha) Productions

(tonnes)

Rendements

t/ha)

87/88 régie 62 182,4 2,6

88/89 régie 72,2 178,5 214

89190 mxte 82 285,6 3,4

90191 paysans semenciers 3 1,5 189,9 6

9t/92 paysans semenciers 27 177,1 6,5

92/93 paysans semenciers 20,9 152,2 7,2

93/94 paysans semenclers 6 47,3 7,8

94/95 paysans semenclers 13,2 90 6,8

95/96 paysans semenciers 20,8 150 7,2

96t97 paysans semenciers 39 245 6,2

Zones Stades de multiplication Total

RI R2

Niono 59,3 59,3

Molodo 75,9 75,9

IrllDébougou 6 129,2 135,2

Kouroumari 5,5 t9 24,5

Macina 93 93

Total I1,5 376,5 388

Source : SCR Zone O.N
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