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INTRODUCTION

L'intensification de la riziculture encouragée par I'ON depJis une décennie a contribué à
I

,t. I i

ameliofer Ie rendement moyen, qui est passé de 2 tll'a à 5 tlh!. Cette évolution spectaculaire
découle de la réhabilitation de certains casiers, de la pratique du repiquage et de I'introduction
de variétés a haut potentiel de rendement exigeant de fortes doses d'engrais.

Le haut niveau de rendement ainsi obtenu entraîne des exportations importantes d'éléments

I minéraux et organiques du sol. Le maintient de I'équilibre du sol, par conséquent du potentiel
I productifexige une restitution des éléments ainsi exportés.

C'est ce à quoi s'attelle I'ON et ses paysans pour Ie maintient, voire I'amélioration des
rendeqents atteints. D'une part de nombreux auteurs B. Dabin 1951, N'Diaye M K, Guindo
D, Dicfo M K 1997 ont signalé la pauvreté en matières orgairiques des sols du delta central
nigérien et, d'autre pert la libéralisation, la dévaluation, les i prob!ènres cie gestion des OP
chargées C'approvisionner ies el:ploitants en intrants agi-icoles onr entraîné des dilhcultés
C'acquisitiorr des engrais minéraur. Dans ces contextes l-utilisaticn de la fi;nrur-c organiquc
devient indispensable polrr maintenir les rendenrents atteint.; et l'équiiib:-e Ces sols à I'ON

Des actions de recherches, et la vulgarisation de techniques de procir,iction de la funrure
organique ont été entreprises. Le présent document fait le point de ces travaux à I'ON.
L'objectif de ce travail initié par I'URDOC (Unité de Recherche Développement Observaroire
du changement) est de dégager des voies d'amélioration possible des pratiques paysannes qui
tiennent conrpte des divers contraintes qui pourront exister.

Ce présent rapport, décrit ie rôle, la production et I'utilisation de la nrarière organique dans la
gestion de la fertilité des sols à I'ON, avant de dégager les stratégies d'amélioration de la
production et l'utilisation de la fumure organique. Ceci est le résultat d'une étude
bibliographique, et des entretiens avec les paysans, et les conseillers ruraux des zones de
Niono, Molodo, et Kolongo. Des personnes ressources de I'IER et de L'LIRDOC ont été
éga lernent con sultées.
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I tI QUELQUES ÉLEMENTS SUR LA FUMURE ORGANIQUE Àr L'oFFrcE DU NrGER

Comme pour toute culture, la pmure en riziculture a principalement quatre objectifs, {ui sont:
. Pallier les carences et les iléficiences des sols de rizières en certains éléments majeurs ou

mineurs et rétablir entre les divers éléments fertilisants du sol, utilisables par le nz, un
rapport correspondant à cette utilisation.

. Accroître le potentiel de la fertilité du sol.

. Compenser les exportations d'éléments par les récoltes de riz.
o Èventuellenrent modifier la composition chimique du sol afin d'anréliorer la production de Ia

culture.

La restitution des éléments nutritifs par I'emploi d'engrais minéraux est, dans les rilières de

l'Office du Niger, une pratiqub commune. Or si d'un point de vue agronomique, ces engrais
permettent d'obtenir de boris rendenrents, à moyen et [ong terrrre ils provoclircnt un

appauvrissement du sol en base et entrainent par le mênre tàir Line a.ciCificatiurr au\ e1ï.:ts

nuisibles. Cette évolution non désirable provoquée par l'utilisaiioir abusive des cnsrais
rninéraux peut être atténuée et nrônrc annulée par des appofts de r'tratières orqenirlrres

Concernant ia riziculture irrieuée à I'OfÏce du Niger, la nratière organique appofiee ne

représente pas seulement un apport d'éléments nutritifs mais aussi un facteur bénéfique pour
faciliter les travaux de préparation du sol (amélioration de la structure du sot) et la reprise de la
fertilité naturelle du sol (amélioration de l'activité microbienne).

La rnatière organique stabilise de façon perrnanente la structure naturelle ou artificielle du sol.
Les colloïdes argileux perdent leur aptitude à revêtir l'état dispersé sous I'action de 1'eau au
moment où le sol se dessèche, les forces de cohésion ne font pas disparaître les fins pores du
sol. Elle est I'un des facteurs essentiels de la stabilité structurale des terres.
L'utilisation de la fumure organique dans la gestion de la fertilité des sols sur les périmètres
irrigués de I'ON se caractérise par :

2 1 La diversifé des types de so/s

Les sols de I'Oftrce du Niger sont des alluvions provenants de la désagrégation des roches
cristallines et gréseuses des bassins supérieur et moyen du Niger et des sédiments sableux
apportés du Sahara par les vents du nord. Les données pédologiques se fondent sur les études
disponibles et sur la classification vernaculaire adoptée par les paysans. De cette classification il
ressort plusieurs types de sols. Le tableau I présente les types de sols rencontrés à I'ON et
leurs caractéristiques. D'une façon générale ces sols sont pauvres en matières organiques. Ils
sont constitués d'éléments très fins à grande plasticité présentant un état structural et des
propriétés mécaniques qui limitent notablement le potentiel productif qui correspond à leur
nature et à leur fertilité générale (8. Dabin l95l ). 4
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'['ablearr I 'I.ypes de sols et leurs caractéristiques en zone Office du Niger

Type de sols. Caractér'istiques
Scno Formation dunairc très sablonneusc
danga sol bcige, sablo-linlonoux, battant cn spison dcs pluies, tiès du. eu saison

sèche, très faible cohésion, forte affinitélpour I'cau.
danga-blé sol rouge, sable limoncux-argilcux,

pro!'enant de l'érosion dcs danga; peut sc couvrir d'un gravillon fcrrugineux

danga-fing sol beige noirâtre, analogue au danga, mais plus ri"he en lirnon et matière
organique

Dian sol brun, argilo-limoneux, très compact uu."
dian-pôre sol dian trôs argileux, largemcnt crevassé.
Moursi contenant dc nombreux

cohésion dcs agrégats

sol noir, très argilcux, à structurc friable en surfacc,
nodulcs calcaircs ct largcmcnt crcraçsé. Forte
colloidau.x, faible affrnité pour I'eau. 

I

Boi sol beige ardoisé, linroncu.r, col4ract. pogvant ûtre i.ort.r. fo*f a* rn*"
boi-blé
boi-fing sol noir. limoneux-argilcux. généralcnrcnt f,riable en tu.fr."- richc cp

htrmus- non crerrassé.
sourcc: E.Bclinrc. Lcs travatr.x du Niger (p.12) Tablcau corrfinrrcpr* t.r.ttrd.-t.lu lrbor,,roir*,1* *Glc l'Oi;
après 1952

2 2 D'importants travaux de recherche
Ces travaux initiés depuis les premières années de mise en valeur des terres de I'ON portent
essentiellement sur .

2 2 I les problèmes de fertilité générale des sols

Le maintien et I'amélioration de Ia fertilité des sols de I'Office du Niger ont fait I'objet
de nombreuses études. L'essentiel du problème était I'amélioration de la structure au moyen
des amendements organiques et minéraux et des façons culturales appropriées (p Lombard
1950) L'amélioration de la structure par le travail du sol pour la culture du coton a donné de
bons résultats dans les terres de Kouroumari (SR/ON 1946) Cette amélioration obtenue par Ie
seul travail du sol a été jugée par d'aucun éphérnère à cause de la perméabilité réduite de la
majorité des sols.

De nombreux tests dans les champs de coton, menés par le SR/ON en 1946, ont montré la
faible efficacité des fumures minérales dans les terres à structure défavorable cornme les Dian
et les Dangablé- Il est impossible d'obtenir le plein effet d'un engrais chimique dans une terre
ou l'état structural est défectueux. Pour une même teneur en Ca, au dessous d'un certain taux
d'humus ou de matières organiques, les propriétés du sol se détériorent et la croissance
végétale est ralentie. Le développement des racines est réduit et la plante reste chétive
(sR/oN, 1946)

En comparant les sols Danga argileux au Dangablé d'une part, Dian et Moursi d'autre part, B
Dabin en 195 l, trouve que les sols Dangablé et Moursi à structure stable ont respectivement
des teneurs en matières organiques inferieures à celles des sols Danga argileux et Dian à
structure instable. Ainsi a t il conclu : la teneur en matière organique de ces sols étant faible,
son action est masquée par les autres facteurs de la structure. Pour améliorer la structure des
sols de I'Office du Niger, il faudrait accroître leur taux de matière organiques jusqu'à une
valeur voisine de 20Â par anrendement hunrique.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5

En 1982 pour ntieux poser lc problème de la fertilisation organique des terres rizicoles de
I'Office du Niger IVI K Sanogo a présenté le bilan humique à partii du stock humique du sol
LoÂ et le taux de rninéralisation estimé à 2,5oÂ / ha / an. [l est arrivé à la conclusion suiv,ante .

avec un stock humique de lYo et un taux de minéralisation de 2,5olo, les racines et les éteules
couvrent les pertes humiues pour un niveau de rendement supérieure ou égale i 5 t/ha

2 2 2 Les impacts techniques de I'utilisation de la matière organique
Parallèlement aux études de la fertilité générale des sols à I'Office du Niger, des essais

et tests ont été menés pour qualifier et quantifier les effets de la fumure organique en
riziculture irriguée. En station comme en milieu réel certains effets positifs de la matière
organique sur la structure du sol et le rendement ont été démontrés.

En 1984, les études menpes à Sotuba ont montré que I'enfouissement de l0 tonnes de paille de
nzlha a un effet positif sur Ie rendement. Cet effers'amplifie par un apport d'azbte jusqu'à un
certain seuil. encore mal,conrtu. Au de la de ce seuil I'effet s'atténue avec l'auqi'r,ent; rion des
doses d'azote. ,A. partir de 150 unirés d'azote/ha, I'effet de la paille est nul.

Selon Bau,a,r'ogo l\{, l98l (l'RI;. cité par Sarra 1993 I'appon d'une ronne clc oaille cnaque
année et cela pendant l0 ansr'ha a entrainé une augmentation du taux Ce carbone à panii Ce la
3 ème année L'apport de paille en outre a amélioré la teneur en phosphore assinrilalrle

En 1992, un test en rnilieu réel mené par le PRI à partir des traitements ci après :

Tl: 200 kg d'uréelha + 100 kg de DApiha
T2 : paille produire + 200 kg d'urée lha + 50 kg de DAp/ha
T3 : 5 tonnes/ha de fumier + 100 kg d'urée/ha.,
a montré I'effet de la fumure organique sur le rendement de la BG 9O-2 dans les zones de
N'Débougou et Niono sur les deux types de sol dominant (Moursi et Danga). Sur sol moursi,
aucune différence significative n'a pu être calculée entre les variables analysées, bien que tous
les traitements se soient bien comportés. Le T2 (paille + 200 Kg/ha DApj a donné le nreilleur
rendement suivi par le T3 (fumier 5tlha + 100 kg/ha d'urée). Sur sol Danga une diffërence
significative a pu être notée pour le rendement en pàoay

En 1993 Sarra a fait le point de huit années de suivi du PRI concernant I'utilisarion de Ia paille
de nz- Ses conclusions recoupent celles de Sotuba en 1984 Il a trouvé que la paille, enfouie
seule, arnéliore les rendements paddy. Elle permet une augmentation de 853 klha du paddy
par rapport au témoin absolu (sans fertilisation). Cet effet paille est très net lorsque la paiile est
associée à une faible dose d'azote (50 N/ha). Il s'atténue avec les fortes fertilisations minérales
(lO0Nlha + 30 P2}Slha) même si de hauts rendements sont obtenus par ce rrairement. L'effet
fumier suit la même allure que celui de Ia paille produite enfouie; mais semble meilleur. Le
traitement avec fumier seul produit 2 4g7 k.{ha dà paddy de plus que le témoin absolu (sans
fertilisation )

D'autre part à Kogoni en 1994, trois années d'étude menée par le PRI sur
I'effet bénéfique de cette fougère sur le rendement du riz. L'enfouissement
tlha) donne un rendement éluivalent à celui obtenu avec 30N. L'apport
complémentaire de 30 N/ha permet d'obtenir un rendement équivaient
minéral/ha.

l'azola ont montré
d'une culture (27
d'une fertilisation
à 90 kg d'azote
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Iln 1998 l'étude diagnostic gestion de la fèrtilité par les paysans de l'Office Niger et

particulièrement ceux de Tissana menée par I'ES/PGRN pendant 3 ans, montre que par un

apport complémentaire de ntatières organiques ( fumiers, ordures ménagères, composts etc ) à
la fumure minérale qu'ils apportent, certains paysans arrivent à compenser les exportations en

N et P de leur sol 
t

2 3 Des actions de vulgarisation :

Dans les périmètres irrigués de I'Office du Niger des efforts ont été consentis pour introduire la
fi.rmure organique dans la pratique culturale des paysans.

L'installation des zeriba dans les champs et leur déplacement afin d'obtenir un parcage et de la

fi"rmure sur place a été conseillé depuis 1931 . Pour compléter le fumier des zeriba, la

fabrication du fumier à partir de la paille de nz, de feuiilages de toutes sortes a été conseillée.

Tous ces efficrts relatifs à la production de la fumure organique furent vains à cause de la
facilité d'acquisition des engrais minéraux et leur; utilisation très pratique par rapport aux

filnrures organiques soLtvent issus de long processus'exigeants en main d'oeuvre

A la restructuration de I'f)fïîce du Niger en 198i, I'approvisionnemenl cies pay'sans ett irrtrants

agricoles a été confié aux organisations paysannes Face aur difficultés d'apnrovisionnenlent en

engrais minéraur suite à I'augmentation de leurs coùts (dér,aiuation franc CFA), I'Oftice et ses

exploitants se sont de plus en plus intéressés à I'utilisation cie la funrure organique dans Ia

riziculture irriguée. De 1983 à nos jours plusieurs actions ont été entreprises.
+1987 Voyage d'infonnation du responsable de la DRD (Division Recherche Dévelcppement)

au Sénégal sur le compostage aérobie semi-industriel mis au point par le laboratoire de I'institut

national de recherche chimique appliquée à Dakar.
+198E Elaboration d'un projet de compostage de la paille et des bailes de riz à I'Oftrce du

Niger (DRD/I.fiono) qui n'a pas eu de suite.

Mise au point de modules de formation au C.F.(Centre de Formation) relatifs aux différents
procédés de production et d'utilisation de la fumure organique : Enfouissement de la paille,

compostage de la paille en fosse ou en tas dans la rizière, parcage des bovins avec apport de

litière en combinaison avec le compostage en fosse (parc amélioré), le parcage des bovins

directement dans les rizières, le compostage des ordures nrénagères en fosse au village
+Lggl Lancement du programme action fumure organique initié par la DADR, vttlgarisation
compostage et parc améliorés.
.+1996 Suivi et évaluation de I'action fumure organique (voir Kebe 1996)

2 4 Une bonne perception de l'importance de la fumure organique
Au niveau paysan I'unanimité est faite sur I'importance de la fumure organique en nratière de

riziculture. Pour les paysans enquêtés la fumure organique améliore le rendement et facilite les

travaux du sol, I'arrachage des pépinières, et des mauvaises herbes sur les parcelles. Pour

certain la fumure organique est un moyen de lutte contre les mauvaises herbes qui poussent

généralement sur les sols pauvres. Par rapport à l'économie de I'utilisation de la fumure

organique selon les paysans la dose de 5 tonnes/ha de fumure permet une réduction de la dose

d'engrais minéraux de | à 2 sacs. Ceci correspond selon eux à une réduction des dépenses de

l0 000 à 20 000 FCF Nha. Cette réduction de la dose d'engrais selon certains paysans se

justifie pour la variété Gambiaka par rapport à la BG. Quant aux techniques wlgarisées, elles

sont bien perçues par les paysans même si elles sont faiblement appliquée a cause des

contraintes qui seront évoquées plus loin.
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2 5 Un Niveau d'utilisation en progression .'

Les données concernant ce chapitre sont issues de rapports annuels de I'OfJicc du Niger au
niveau de la DADR. De ces différents rapports il ressort que les fumures organiques jadis
réservées aux jardins maraîchers et aux champs de culture sèches, n'bnt commencé a être
épandues de faqon plus ou moins régulière sur les parcelles de rizicqlture qu'à Ia suite de
I'intensification ét Ia dévaluation du franc CFA en 1994. La pratique 8u maraîchage sur les

parcelles de riziculture a beaucoup contribué à I'essor de I'utilisation de la fumure organique
dans les champs de riz.
En 1997 les apports organiques concernaient 24oÂ des superficies travaillées à raison de 8

tonnes/ha (40 charretées) en moyenne. Ces niveaux sont inférieurs à Ia norme recommandée
par I'Office du Niger (10 à 20 t/ha).
Les graphiques 1, 2, et 3 montrent l'évolution de la quantité de fumure organique utilisée
respectirrement dans les zones de Molodo, Niono et N'Débougou par campagne agricole, de
1990 à 1997. On observ'e une grande variabilité du niveau d'utilisation de la fumure organique
d'une zone à I'auire. Cependant ont note une nette progression du niveatr d'apport dans toutes
les zones et surtciut après la dévaluation du franc CFA. I

La quantité de nratières organiques utilisées dans la zones de N'Dciboug,ru déoasse cie loin celle
utilisée daris les zones de Niono et Molodo. Cela s'erpliqLrerait. par I'i;rpoi-tanùe riLr chept,:l
bovin darts la zone de n*'l)ébougou par rapport au.\ auires. Cette zcne ienièrrne plus du 1i3 C:
I'efièctif toral Ccs bovins Ces casiers du Kala infiirieur (Sangaré er al ltt8)

Graphique 1 Er.olutiou de la quantité dc fumure organique utiliscc dans [a zonc dc f,lolodo
par campagnc agricolc dc 1990 à 1997
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Graphiqrrc 2 '.llr,olution dc lrr qulnlité dc furnurc orgrrriquc utiliséc dans la z.ottc dc Niono

l)ilr cillllp;tgnc itgricolc dc 199() à 1997
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Le tableau 2 ci-après, represente les superficies ayant reÇu par zone de la matière organique
pour Ia carnpagne I 996-97 . De ce tableau, il ressort que. '

. Les zoles de N'Débougou et de Macina utilisent les plus grlandes quantités de matières
organiq\res. Le niveau élevé de I'utilisation de la matière brganique dans la zone de
N'Débôugou s'expliquerait par I'importance du nombre de bovin.-
Pour la zone de Macina l'importance de la quantité et de la dose de matières organiques par
hectare s'expliqueraient par la pauvrété des sols de cette zone. Les sols du Macina sont les
prémiers casiers aménagés de I'Office du Niger. Longtemps exploités, ces sols ont
actuellement une fertilité moindre. Aussi dans cette zone des dificultés d'acquisition des
engrais minéraux existent.
Les paysans pour obtenir une réponse à
apportent, doivent épandre une quantité

i

la nratière organiqLre utiiisée dans cetre zone provient des

la faible quantité d'engrais minéraux qu'ils
importante de matières organiques sur leur

parcellei
rriLa plus grande partie de
compostières famil iales

T:rbleiru 2 Surlbces avant reçu de la nratière orgariique par zcne ON pour l99o-97

2 6 une variabilité des types de fumures organiques
Plusieurs types de fumures organiques sont utilisées. Nous retenons essentiellernent, la paille
de riz, le fumier de parc (paille + feces), Ia poudrette de parc (feces + terre), les ordures
ménagères, les composts, les engrais verts et la balle de riz.

Vu la diversité des sources et des techniques de fabrication des matières organiques, il existe
une grande variabilité de la qualité physique et chimique des produits épandus. E,n lgg4
Coulibaly et al, ont donné pour la zone Retail la qualité de diftrents matériels utilisés tableaux
3. On observe dans ce tableau que les diftrents types de matières organiques identifiés ont à
peu près Ia même teneur en potassium. Cependant pour I'azote on note une certaine diftrence.
Le fumier ovin/caprins et le mélange fumier paille sont plus riches en azote. Quant aux ordures
ménagères elles sont les plus pauvres en azote.

Zones Surfaces firmées Dose par hectare Quantité en tonne
Macina ? 750 lt 31 250
Niono I 390 6 8 350

lr{olodo r 000 8 I 200
N'Débousou 4 100 9 36 855
Kouroumari 2 450 5 12 250

Total lt 705 7,8 96 907
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'flbleau 3: Cornposition chinriquc tles funrures

Analyse effectuée par Ie laboratoire des sol.ç de Sotuba
Source Coulibaly Y. Al 1994

2 7 Une diversité d'utilisation

L'application de la matière organique varie selon les exploitations. De nos entretiens avec
les paysans il est apparu que I'utilisation de la funture organique se fait de manière
raisonnée. La disponibilité régie les doses pratiquées. Les pépinières sont généralenrent
prioritaires. Hormis les pépinières, certains paysans alternent les parcelles d'une année à
I'autre en vue de les couvrir toutes au fil du temps. D'autres choisissent les parties du
champs présentant des signes d'infertilité manifestes. Le transport à lieu 1 à 2 mois avant les
travaux de préparation du sol. La furnure est d'abord repartie en tas avant l'épandage
proprement dit. La distance entre les tas est fonction de leur volume. Entre deux brouettées
les paysans enquêtés donnent 1 à 2 pas d'adulte et entre deux charretées 3 à 5 pas d'adulte.
Dans le cas de la rotation maraîcha gel riziculture le fumier est apporté au moment du
maraîchage.

Types de
fumure

Référence %N %P2o-s YoKzO %MO Znppm ,

Type Al
Fumier

ovin/caprins

7

8

9

1,86 I

1,72 1

1,56

0,45
0,40
0,51

2,44
2,29
2,96

43,61
46,66
49,99

41,62 |

40,31 '

40,3 I
Moyenne 1,7 0,50 )) 40,7 40,7
Type A2

fumier
bovin

l0
ll
LZ

o.73
0,62
0.73

0,87
0,87
0,93

)))
))<
2,40

30,82
27 ,77
32.21

47,25
64,16
7 4.56

Movenne 0.7 0,9 2.3 30.3 62.0
Type B
mélange
fumier +

paille

l3
14

t5
I6
II
It

r8

1,32
1,43
l,2l
l,?4
0,9{
129

1,23

1,3 I

l,l0
1,29

0,02
| .21

2,51
2,77
., 11L,l I

2,5 8
161

2 5l

68,88
69,16
50,8i
64,44
75,8i
616

67,62 
ll49,42 , ll44.22 
il62,12 il

i5.5 - 
ii

6l 12 ,i

Ir{o-venne l'lt r! T,2 2,6 67.1 53,4
Type C
ordures

ménagères

I

2

J
11-1

5

6

0,32
0,32
0,3

0,24
0,3
0-4

0,8 i
0,40
0,7 4

0,-i2
0,51
0,57

i ,52
l, l9
l,6i
0,93

1,41

1.37

68,05
17 3,)
15,?7
16,66
r 5 ((
27 ,5

39,88 
i

1087, I 
ij9,45 
|89,30 
I49,12 
I89,73 
|

Moyenne 0,3 0,6 1,3 26,7 )i) \



2 B Une faible exploitation des potentialités

' Les sources de matières organiques sont très diverses. Elles vont des résidus de culture
aux prdures ménagères en passant par les déchets animaux. 

I

2 8 | Les déchets animaux

.L'élevage joue un rôle stratégique dans la production de la matière organique. On compte dans
les casiers du Kala infërieur 15300 boeufs de labour et 56400 bovins d'élevage (Sangaré et al

1998). Une UBT peut produire 9l2Kg de matières fécales en une année (A LE i\4ASSON)
Le temps de séjour moyen des troupeaux sur les casiers est estimé à 6,5 mois (de décembre à

mi juin).

Poui estimer la. quantité de feces que pourrait restituer lq betail aux cultures on considère

"o*irl. 
Wilson (cite par Sangaré lggT),1r'un boeuf de labour représente (J.94 LjB-f ef qu'un

boviir d'élevage représente 0.73 LIBT(Borrbet cité pai- Sanqalé l9q7)

La quantité potentielle de fèces produite pilr le bétail sur la zone dr.r Kal:i inlërieirr preut êrre
alors estirnée à 270000 tonnes. Cette quanrite a raisoir de l0 t/ha coui,'re l7U0û ha soient toutc
la superficie des casiers du Kala inferieur esrirnée à 26 900 ha

Malheureusement la stabulation des bovins est très peu pratiquée. [.a pius grande partie des
feces n'est pas récupérée. La conduite du troupeau est fondé sur la divagation et la
transhumance Des quantités importantes de fèces restent sur les zones de transhumance

2 8 2 Les résidus de culture:

Les principaux résidus de culture disponibles à I'Oftice du Niger sont les sous produits du riz,
qui sont la paille, le son , et la balle de riz.

o La paille de riz, :

Elle constitue une matière première de choix en générale disponible dans toutes les

I exploitations. Le riz est cultivé sur plus de 45 000 ha en casier, le rendement moyen est de 5t
I de paddy /ha, et la quantité de paille correspondante, en tenant compte du rapport paille/grain

3/2 est de 7.5t/ha.

Cette quantité de paille enfouie apporte 46 kg d'azote, 8,2 kg de potassium et 142 kg de
phosphore. Mai cette technique ne semble pas adaptée aux réalités de la zone. La paille de riz
occupe une place de choix dans l'alimentation des animaux pendant les dures périodes de la
saison sèche, son enfouissement au détriment des animaux est une aberration.

Elle doit être de préférence utiliser pour I'alimentation animale. Malheureusement elle est
faiblement utilisée au profit des sols cultivés directement par enfouissement ou indirectement
par les animaux, la plupart est bnilée sur le champs.
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Le son dc riz :

Tout producteur de riz dispose du son, depuis l'introductiorr des décortiqueuses villageoises.

La quantité de son disponible représente 25 à 30 o/o de la quantité de riz paddy produite par

I'exploitation. Le son n'est pas utilisée directemqnt pour la fertilisation des parcelles.

Cependant il est servi dans la plus part des explbitations aux animeaux dans les parcs

nocturnes. Pour les 26 900 ha du Kala inferieur, la production du paddy est voisine de 150 000

tonnes ce qui correspond a 40 000 tonnes. Cette quantité peut permettre de complémenté

environ 200000 bovins pendant six mois à raison de 3 kg /j

La balle de riz :

La balle de riz etait disponible dans les rizeries et à été longtemps utilisée sur les parcelles de

maraîchage. Avec I'introduction des decortiqueuses villageoises la balle de riz devient de plus

en plus rare à I'Office du Niger. 
i

e [.es onlures ménu1;èrcs

Elles sont égalenrent disponibles (.ependanr, leur usage d:irrs ia riziculture cst tirlide cia'ts la

zone Elles sont pour la plus part utiiisées sur les -iarCins de rttaraîchage Ces déc-hets bic'rl qu3

de qualité rnédiocre par rapport au:l tùrniers scnt bien raioiis';s dans la zone de Kolongo par la

pratique du compostage familial .

2 9 De nombreuses pratiques traditionnelles d'acquisition de la fumure
organique
Les paysans ont traditionnellement dér,eloppé de nombreuses pratiques pour valorisei- ces

énormes potentialité afin d'obtenir de la fumure organique en quantité.

2 9 | Le compostage familial:
C'est une technique traditionnelle de valorisation des ordures ménagères. Il est développé

dans la zone de Macina et concerne près de 80% des exploitations. Dans cette zone il est

I'oeuvre des femmes qui le pratiquent depuis longtemps.

Dans une partie de la concession les femmes déposent les ordures ménagères. Sur ces

dépotoirs elles versent les eaux usées. Celles ci assurent la transformation des tas d'ordure
en compost.
Dans la zone de Macina, cette fumure représente la plus grande partie de la matière

organique épandue sur les parcelles de nz. Avec le maraîchage, les femmes veulent

désormais utiliser la fumure dans leurs jardins situés hors des parcelles de riziculture. Ceci

fait I'objet de sérieux problèmes entre les chefs d'exploitation et les femmes.

2,9 2 Les parcs de nuit lïxes :

Cette pratique est fiéquente dans les villages côlon. Les bovins sont généralement regroupés

en troupeaux collectifs gardés dans des parcs de nuit fixes.

L'organisation sociale collective du troupeau ne facilite pas sans doute I'utilisation de la
fumure produite. Dans la plupart des cas on arrive quand même à répartir cette fumure sur

la base de consensus. Généralement la part est fonction du nombre de tête et de la
participation aux dépenses d'entretien du parc.
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29 3l-e parcage nocturne des arrirnaux dans les charnps de riz.:
Ce systènre consiste à irnmobiliser lcs animaux pour la nuit dans les parcs sur les

chanrps de riz. Il a lieu pendant la saison sèche après les récoltes. Pour une bonne
répartition des déjections, I'ensemble du parc est transporté d'une parcelle à I'atitre.

L'intérêt du parcaç tient au fait que les transferts sont assurés par les aniç'naux; il y a,
assurément très peu d'ihvestissement et I'ensemble des déjections (fèces et urides) est bien
déposé sur les parcelles durant le temps du séjour concerné, qui sont généralement de l4
heures sur 24 heures. Les quantités déposées sont de I'ordre de 50 kg de MS feces par UBT
et par mois, soit 300 kg/an si le séjour durait 6 mois (Landais et al 1993).

Ce système à longtemps permis de valoriser les déjections animales des troupeaux
transhumants par le biais des accords tacites passés entre les agriculteurs dits logeurs et les
pasteurs dits étrangers, venus à la recherche de I'eau et des résidus de cultures. Ce type de
contrat se fait aujourd'hui de plus en plus rare en raison des modifications inten enus en
matière d'élevage. Les agriculteurs sont devenus de gros propriétaire de bétail à partir de la
capitalisaticn des revenu,s agricoles dans le bétail 

i

:l

L'incottr'énieni cle cette pratique sur le chainps est I'appor-t de senrences de rnaui'aises
herbes Ainsi un pa!'san afïrnre à Kosuka dans la zone de lvlacinâ quc |cs aninraLr\ onr
amené toutes les maur,'aises herLies de I'OtTce du Niger I! tàirt égalerneni note lrs cjérrârs
causés au niveatr des narcelles

z 9 4 Le transport des fèces des zones de transhunrance :

C'est une façon de valoriser les feces déposés au niveau des zones de transhumance Elle erige
des moyens de transport tel que les charrettes à traction animal, ies motoculteurs, les tracteurs,
les camions etc. Le fumier est fréquemment cédé par les pasteurs contre une récompense
symbolique ( argent, riz, son de riz, etc.). Cette pratique connaît un essor ces dernières années
avec le renchérissement du prix des engrais mjnéraux.

2 10 Des contrainfes
Les contraintes identifiées sont :

I I'insufisance du niveau d'équipement, (moyen cie transport, et du petit outillage),
. l'inaccessibiiité des champs dans certaines zones (zones non réaménagées), et
c ie problème de la main d'oeuvre liée à I'interfërence de la production de la firrnure avec les

travaux de contre saison.

ueæ
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DE LA FUMURE ORGANIQUE À L'OFFICE DU NIGER
Pour toute tentltiv!!'aylti,oration de I'utilisation de la matière organique alt'Omce du Niger,
la valorisation du pdtentiet de fumure organique et la prise de mesur", à'u".ompagnement
appropriées sont indispensables.

3 I Mobilisation du potentiel de fumure organique :

3 I I Mobilisation du potentiel de déchets animaux :

A I'Office du Niger, le potentiel de déchet animal est sous exploité. Ceci s'explique par Ie
système d'élevage extensif, caractérisé par la transhumance *i tu divagation dès animaux. Ces
pratiques ne permetdent pas un collecte efficace des fèces. Les parcs améliorèt *f f *t J,uUf .,
fumières peuvent cohtribuer à une meilleure exploitation du potentiel de cléclre t aninial 

---

Exentple:

lComment L)eut on réaliser- un plan de fi.rnrure, pcur un olriecriirje prodLrcriorr Ce l(i ro.nes
de fr-rmier

Ert parc amélioré
180 nuits de stabulation en parc par an
1,5 kg de fèces par nuit er par bovin adulte,
Le déchet animal représente 3ooÂ du poids de fumier.
Le nombre de bovins nécessaire pour produire en une année 3.000 kg de feces est de I I (j.000:l8Oxl,5:11)

Pour une étahle rttntièrc

I bovin produit 3 kg/jour
stabulation de 6 mois ( I 80 jours)
Ie nombre de bovins adultes nécessaires pour produire 3 tonnes de feces est de 5.5 animaux
(3 000 : 180 x 3 )
Il faut 5,5 bovins pour
fertili sation organique
sur trois.

Pour produire ce fumier les techniques d'étable fumière et de parc amélioré exigent un nombre
de bovins dont la majorité des exploitations ne disposent pas. La valorisation des résidus de
culture et des ordures ménagères avec le compostage permet de réduire le nombre de bovins
nécessaires à la production du fumier. Ainsi ies dù* techniques, celle de la production de
fumier et celle de la fabrication de compost devraient être complémentaires dans Ia majorité
des exploitations.

produire chaque année les l0 tonnes de fumier nécessaires à la
d'une exploitation de 3 hectares, en appliquant cette fumure une année
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3 | 2 N'lobilis:rtion des potentiels clc résidus de culture et d'ordrrrcs nrérragères :

Les résidus de culture et les ordures ména$ères sont tous comme les déchets anintaux peu

rnobilisés. La paille de riz qui est le princip4l résidus de culture, fait l'objet d'une mauvaise
gestion. Elle est faiblement enfouie ou utilisée comme litière pour la production de fumure.

Quant aux ordures ménagères elles sont également peu exploitées à cause de leur qualité

inférieure et leur difficulté de transport. La technique du compostage permet une amélioration
de la qualité et la quantité de matière organique. Dans les exploitations possédant peu

d'animaux, les paysans peuvent réussir un plan de fumure avec une combinaison des

productions des parcs améliorés, du compostage etlou des étables fumière.

Exemple :

En fonction des combinaisons possibles, pour un objectif de production de l0 t de matières
organiques, les nombres de bovins adultes néiessaires à la réalisation du plan de fumure
Peut être calculé de la nranière qui suit 

i

('ctm hirruisot r pglg! am é | i o ra e t':.i!!llJ t,'Jltt<ç

Les déchets anirnaux représentcnt l5 9'; du poids du conrposr soii I 5i)0 kg
La production de fèces par bovin adulte est toujours de 270 kg par an (lStl_ioui-,; r i.-r
kg/jour)
Le nombre de bovins adultes nécessaire est de 1 500 : 270:5.5 anirnaux

Comb i nai son e lable,fitm i è re conposlage

La même combinaison en remplaçant le parc aniélioré par une étable fumière le nombre de
bovins aciultes nécessaire est de 2,7 5.

3 2 Des mesures d'accompagnement :

Afin de mettre en ceuvre ces techniques et conrbinaisons de fumure organiques des outils
adaptés de gestion de la fertilité des parcelles de I'exploitation sont nécessaires :

o en fonction de I'objectif de rendement recherché par I'exploitant calculer les
exportations de Ia culture,

. évaluer le potentiel de production de matière organique de I'exploitation,

. rechercher les combinaisons possibles des sources de matière organique et des
possibilités d'achat d'engrais minéraux afin de couvrir les exportation des cultures (plan
de fertilisation de l'exploitation

3 2 L Exemples de combinaisons de fertilisations organiques et minérales.

Nous avons fait differents scénario afin de trouver quelques cornbinaisons pernrettant d'aboutir
à un bilan élémentaire plus ou moins équilibré a moindre coût.

Pour l'établissement des bilans le stock élémentaire du sol n'est pas pris en compte. Nous avons
seulement considéré la valeur des restitutions minérales et organiques d'une part, d'autre part
celle des exportations élémentaires selon Veld Kamp et al cité par S B Diarra, 1996, pour 5

t/ha, la culture du riz exporte 97 kg d'azote, l9 Kg de phosphore et I I 5 Kg de potassium en
moyenne.
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Pottr la clétermination du coût cle la fertilisation nous avons retenus 200 f cfa pour le kg d'urée
et de DAP. Quant à la fumure organique (funrier ct poudrette). nous nous somnres placés dans
le cas de I'achat. La charretée revient à 1500 f cfa selon les paysans. Une charretée pèse en
mbyenne 300 kg soit 5f cfa par kg de fumier ou de poudrJtte.

tt
.lle scénario 1 présente le cas de la dose de fertilisation niinérale recommandée par I'Office du
Niger ( 250 kg d'urée et 150 kg de DAP). On observ'e que la norrne technique recommandée
par I'Office du Niger est assez satisfaisante, mais coûte cher 80000 f cfalha. Cette dose couvre
entièrement les besoins azotés ainsi que phosphoriques. Concernant le potassium le bilan est
largement déficitaire. Ceci est un risque pouvant compromettre à long terme le niveau de
rendement, au moment ou [e stock de potassium du sol serait épuisé d'où la nécessité d'un
apport de potassium. Les funrures organiques sont de bonnes sources de potassium, leur
apport doit être envisagé.

Sqénario I : Dose de fertilisation
pritluction rte 5 krnnt:s/hu.

minérule recom,ila'ndée à I'0N plur un objectif de

t-

cn kg

Le scénario 2 est le cas de Ia dose moyenne d'engrais nrinéraur utilisée par les paysans de
I'Office du Niger (150 kg d'urée et 100 kg DAP) plus 5 tonnes de poudrette de parc pour un
objectif de production de 5 tonnes/ha. cette cornbinaison moyenne pernret de couvrir les
besoins de restitution d'azote et de phosphore et réduire le coût de la fertilisation de 5000 f
cfa

i

I T.rpc dc
| lunrurc

Dosc cn ksy'ha Prix unitairc
cn fcftr

Nlontlurt
cn f cfir

P K i) K NI P K

Urée 2-50 20() 5000() ()i l9 I ri I t_5 o ()

DAP I _50 200 30000 27 i2 0

F bovin 0 ) 0 0 0 0

Poudrette

de parc
0 ) 0 0 0 ()

Total 8(XXX} {5 t2 -1 15
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Scénario 2 : I)osc ntoycnnc rl'engruis tninéruux utiliséc pur lcs put'sutts ia l'0.fficc du

l,liger plus 5 tonncs dc poudrette de pilrc pour un ohiectif de production dc 5 tonncs/hu-

Dans le scénario i, noLrs a\ions cc'lnrbiné 100 kg cl'urée, 50 kg de DAP et -5 toilrl'-': Cc furtrrcr-

bovin. Cette coinbinaison f-,enret urle réduction du coùt de la fertilisation cie l5 000 en

réduisant la dose rllovenne d'enqrais nrinéraur utilisée par les paysans de 5t) kg d'urée et de

DAP

Scénario 3 Dose de 100 kg d'urée et 50 kg de DAP plus 5 tonncs dcfunûcr hoûn pour un
oh.iectif de production de 5 tonncs/hu-

les scénario 4 et 5 représentent le cas de I'utilisation de la fumure organique sans apport
minéral. Il apparait qu'apartir de l0 tonnes de lumure organique/ha (poudrette, fumier), le
bilan concernant le NrPK devient satisfaisant pour un objectif de production de 5t de paddylha
sans apport minéral. Par rapport à la norme d'engrais minéraux donnée par les services
techniques, la dose de l0 tonnes/ha de fumure organique perrnet une réduction du coût de la
fertilisation de 30 000 f cfa

I

E.rportat.ion cn
kg

Restitution en kg biton cn kg

I

Type dc
fumurc

Dose en kg/ha Pri.x unitairc
cn f cla

Montant
cn f cfa

N P K N P K N' P K

Urée r50 200 30000 9l l9 lt5 69 0 0

DAP r00 200 20000 Itr 32 0

F bovin 0 ) 0 0 0 0

poudrette
dc parc

5000 5 2_5000 60 In 75

Tot:rl 75{)t'0
I

-iri i tz -{{)

Exportation en
kg

Restitution cn kg bilan en kg

Tlpc de
fumure

Dose en kg/ha Pri.r unitairc
en f cfa

Montant
en f cfa

N P K N P K N P K

Uréc 100 200 20()00 91 l9 ll-s -l(r () o

DAP 50 200 l0()0{) 9 l1 0

F bovin 5000 5 2-5000 -) -) 8-5 7-i

poudrctte
de parc

o 0 0 0 0

Total 55(100 t3 76 -{0



Itr

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

Scénario 4I.a Dose dc I0 tonnes dafumicr hovin silns apport d'engrrtis nûnéraux pour un
ohjectif ile production dc S tonnes/hu. ,

Scénario 5: Lu Dose de I0 tonnes de poudrettc de t)ilrc s(ttrs upltrtrt tl'engrttis rttinérttttx
pour un oh.iectif de production de S tonnes/ha-

Pour le succès de toute fertilisation, I'agriculteur ou son conseiller doit tenir compte de l'état et
du type du sol. Les sols ne réagissent pas de la nrême façon. Dans Ie cas spécifique de I'Office
du Niger certains aspect restent à mieux préciser concernant I'utilisation de la matière
organique. Par exemple la relation entre le niveau de fertilisation organique, le rendement et le
type de sol. Pour le système rotatif échalote lriz l'arrière effet doni bénéficie le riz n,est pas
encore défini' Dans tous les cas, ces doses ne peuvent être standards. E,n effet I'on doit tenir
absolument compte du type et du niveau de fertilité du sol.

Exportation cn
kg

Rcstitution cn kg bilan cn kg

T.r?e dc
funrure

Dosc cn kg/ha Pri.x unitairc
en f cfa

Montant
cn fcfa

N P K N P K N P K

Uréc 0 200 (XXX) 97 l9 lt5 0 0 0

DAP 0 200 0000 0 0 0

F bor.in 10000 5 50000 il0 170 r50

porrdrettc
dc parc

() {)
I
I
I

--_j5il0llt t i

o (l 0

Total
I

I

IJ t5r

-.i

i5

Erportation en

kg
Rcstitution cn kg bilan cn kq

Type de
funture

Dose en kglha Prix unitaire
en f cfa

Montant
en f cfa

N P K N P K N P N

Urée 0 2(X) () 97 l9 I l5 0 () 0

DAP 0 2()0 0 0 0 0

F bor.in 0 j 0 0 0 0

poudrcttc
de parc

10000 ) 5(XXX) r20 20 l5()

Total 5(X)00 23 I J5
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3 2 2 disposé de rrrovens logistiqrrcs adéquats :

Le niveau d'équipement des paysans de I'Officc du Niger n'est pas satisfaisant pour assurer les
opérations de transport des matières organiques collectées ou produites. Chaque famille à
moins d'une charrett'e. Ainsi pour la promotion de la production et I'utilisaTion de la funrure
organique à I'Office pu Niger, une amélioration du niveau d'équipement est fprimordiale. Pour
cela ont peut faire reôourt aux crédits agricoles. Pour un éventuel équipe*ent des exploitations
en \^re de Ia production de fi-rmure organique le schéma si après pourra être utile.

Prévisio ns d' i n vestis s e nrc n t
A court terme
Petit outillage pour le chargement du
Petit outillage pour creuser les fosses

fumier fourches, bottes, autres):
(pioche, pelle)

Matériel d'arrosage des fosses :

A mo-l,en lernte ; ;

3::::Ï:Hl::Ïlff::iÏ1':,îJ*;ÏJîïïl:i*.
A pltr.s ott rnoin,s' ltryls](nnc
N{oven de transpor-t cliarrettes suppiénrentaire .

Nb de bovin supplérrientaire à aclteter ou éleverpour atteiirCre pr-ogressii.:nrenr irir r-atir-r i1e 7
bovin/ha cultivée
contrats et accords a passer

Quelles possibilité d'échange de service ou de matériels pour un appui lors de la période
pointes de transport de paille et de funrier ?

3 2 3 outils de gestion de la fertilité
La gestion de la fertilisation organique au niveau de I'exploitation exige un sui,u,i des opérations
de production et d'utilisation, I'analyse de la situation de I'exploitation afln d'établir un plan de
fumure qui colle avec les réalités de I'e.xploitation.

I-e suiri:

Pour une bonne gestion de la fumure organique, les actions de producticn et d'utilisation de la
fumure organique doivent faire I'objet de suir,'i. Pour ce faire le paysan doit disposer de fiches
de suivi relatives à la production et à I'utilisation de Ia firmure orginique dans son exploitation
en rapport avec ses objectifs de production. C'est dans cet optique que nous avons proposé
deur fiches, une pour le suivi de Ia production de Ia matière organique et une autre de suivi
pour l'utilisation de la matière organique (voir en annexel).

A n a lyss d' erpl oitn t i o n

L'on ne saurait donner de conseils utiles dans une exploitation sans au préalable connaître ses
réalités. La conception et la nrise en oeuvre d'un plan de funrure impliquent une analyse des
besoins, des moyens et des contraintes de I'exploitation. Celle ci est possiùle à I'aide d'une fiche
d'analyse d'exploitation en 6 parties (voir en annex ez) .

I Parcelles et superficies cultivées,

2. Troupeaux

3 Equipement de transport,
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4 Pratiques actuelles de pnrduction de dichets anirnaux.

5. Problèrnes rencontrés a\/ec les parcs

6. Autres types de fumures organiques,disponibles

7. Estimation de la production actuellelde déchets animaux.

Cette fiche est remplie conjointement par le paysan et le conseiller agricole à I'occasion d'une
visite effectuée à cet effet. Cette fiche en fonction du niveau d'équifement et des superficies
exploitées, permet de :

' définir un plan de fumure organique souhaitable pour I'ensemble de l'exploitation;

' Choisir, selon les besoins, les techniques qui permettent la réalisation du plan de fumure.

C'est un outi! qui peut sen'ir cle strpport de causerie lors d'une enquête ponctuelle Le
conseiller avec cet outil pourra arltener le pavsarr à réf'léchir sur sa stratégie de p5odrrction ei
d'utilisation de la nratière organiq'.re afln d',u- cleceler lui nrêrne les f,orces et làibl.r..r, por.lr
éla[:orer un plan de fumure idrlal ,Jans les conciitions de son exploitation Elle pest êrr-e
égalenrent utilisée en animation ttar le conseiller.
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IV CONCLUSIONS
I

Au terme de cètte étude nous retenons que :

*Les sols de I'Office du Niger d'une manière générale ont
fin d'améliorer leur structure.

besoin d'amendentent hunrique a

*ll existe d'énormes potentialités, nrais peu exploitées

*Les agriculteurs reconnaissent I'imporlance de la matière organique et ont tous une certaine

connaissances en Ia matière. En efÏet ils ont développé différentes techniques par rapport à la
production et llutilisation de la matière organique. Cependant un appui teclrnique reste encore

nécessaire. I

-*[,e niveair d'utiiisaliorr de ia fumur-e organirlr-rù est en t]:()Srssi,-)rt rttalgre ,-1Li'il soit tàibIc

*Les coniraintes idcntitrées sont : I'insufiisarlce dcs nrr'rrcns de traitspi)iî. l'itiac,.:essibilité rles

ciiiunps dans cenaines zones (zones non réanrénaEées), ct le prclbièrne de ia ntain d',feur're iiée

à I'interférence de la production de la fumure avec les travaux de contre saison

*De la part de la recherche de nombreuses expériences ont montré I'impact de I'utilisation de

la fumure organique sur la structure des sols et le rendenrent des cultures

*Ces résultats pour la plupart obtenus en station, demandent à être testés sur difiërents ty'pes

de sols, et de conditions culturales avant d'être considérer comme définitifs et susceptibles
d'application sur une échelle plus grande.

.*Des tests en milieu réel ont été effectués dans les zones de iV{acina, N'Debougou et lr{olodo
Nous souhaitons d'autres dans les differentes zones écologiques qui contposent I'Office du
Niger.

-+Du coté de la vulgarisation de nombreuses techniques ont été conseillées nrais le taur
d'adoption est faible, alors que ces techniques semble être bien perçus par les paysans. Ce

comportement des paysans doit être analysé afin de lever le goulot d'étrangletnent.
Pour notre part nous I'attribuons à I'insuffisance des moyens logistiques et pour le paysan et
pour le conseiller. Cependant la mininrisation à présent des intérêts de I'utilisation de la fumure
organique aux veux du paysans en est le facteur essentiel. Pour celui ci la fumure organique est

le dernier recourt. En effet pour la promotion de la production et I'utilisation de la fumure
organique, il est indispensable de I'associer a d'autres activités plus profitables aux yeux du
paysan, telles que le maraîchage, la production laitière, et I'embouche paysanne.

-*Nous souhaitons que le service conseil rural de I'Office du Niger tire du présent document
tous les intrêts possibles pour la promotion de la production et l"utilisation de la fumure
organique. En effet nous suggerons I'initiation des conseillers à l'usage des fiches d'analyse
d'exploitation et la difusion des fiches de suivi de la production et I'utilisation de la funrure
organique au niveau des exploitations.
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