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ENQUETES SUR LES SYSTEMES DE CUL TURE A BASE 
D'IGNAME DANS LE DEPARTEMENT 

DU BORGOU et DU ZOU, BENIN 

CAMPAGNE 1997-1998 

1 METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

Ce rapport est un document de travail présentant les résultats de l'enquête réalisée pour la 
troisième campagne consécutive durant l'année 1997-1998, dans 4 des 5 zones de la campagne 
précédente. Pour des raisons principalement de personnel l'étude dans la zone de Fobouko n'a 
pas été reconduit en 1997. 

Les trois zones septentrionales (Sikki, Sonoumon et Tchaourou) sont regroupées pour l'étude 
dans une région Nord, la zone de Djidja constituant la région Sud de l'enquête. 

Chaque zone regroupe 2 à 3 villages et 15 exploitations agricoles enquêtées. 

Au total 60 exploitations ont été suivies durant cette campagne; La répartition par village et 
ethnie est donnée dans la tableau 1. Ces 60 exploitations faisaient déjà partie des 100 suivies 
lors de la campagne précédente. 

Il y avait un enquêteur par zone, responsable du suivi des 15 exploitations, depuis le mois de 
Mai 1997 aux dernières récoltes (Février 1998). Dans chaque zone, 2 à 3 villages ont été 
choisis en tenant compte des problèmes logistiques et de facilité d'accès pour l'enquêteur. 

Le tableau 1 donne la liste des villages enquêtés et la répartition des agriculteurs selon 
l'apparienance ethnique. 

Tableau 1: Liste des villages enquêtés et nombre d'exploitations enquêtées selon 
l'appartenance ethnique du chef de famille. 

Zone Village Bariba Peuhl Fon total 
1-Sikki Fobouré 5 5 

Sikki 5 5 10 
2-Sonoumon Bori 4 1 5 

Maregorou 3 2 5 
Sonoumon 5 5 

3-Tchaourou Goro 5 2 7 
Kenoukpanou 5 3 8 

4-Djidja Agonhohoun 5 5 
Djidja 3 3 
Sovlegni 7 7 

Total 32 13 15 60 
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L'enquête a porté, hors les données générales sur l'exploitation, sur le suivi détaillé de 2 
parcelles d'ignames par exploitation comme durant la campagne précédente et couvrant les 2 
situations distinctes : 

• type 1 (champ 1) : parcelle après précédent jachère de longue durée (défriche de zone 
boisée - sinon au moins 5 ans de jachère) notée "défriche" 

• type 2 (champ 2) : une parcelle cultivée après autre culture ou jachère courte, notée 
"cultivée". 

L'objectif de cette troisième année d'enquête était poursuivre la collecte des données, 
notamment les rendement, sur un pas de temps de 3 ans . La principales nouveautés de 1997 
est l'enregistrement des temps de travaux 

1. 1 Localisation des zones d'enquête en 1997-98 

Voir cartes de localisation des villages enquêtés ci dessous. 
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2 RESULTATS ET DISCUSSIONS 

2.1 LA MAIN O'OEUVRE FAMILIALE 

La taille de la main d'oeuvre familiale par zone est donnée dans le tableau 2. Les actifs 
recensés sont ceux d'âge supérieur à 15 ans dont l'activité principales est agricole. 

Par rapport à l'an passé l'age moyen du chef de famille chez les Fon est moins élevée (52 ans 
contre 62 en 1996) et la nombre d'actifs moins important (12,6 contre 23). 

Tableau 2 · Effectifs de la main d'œuvre familiale selon le rou e ethni ue - 1 1zoiïërtii~nih,é-d'expïô1ïaiionsënqu€itësY .- -.. -,~----: -- "'_ ------- .-.. · --- --:----.. ·-·•-,-- .. --~~-
: : · : : · -- . . _ · Baribà ; Peuhl · Fon Toute-et/mie · 
:_·:·. -, _ .. __ -- .. _ _· . · .. _ ri?J . l r13; _ c1s; (6oJ 
Age du chef de famille 
Nombre d'hommes travaillant au champ 
Nombre de femmes travaillant au champ 

2.2 ASSOLEMENT 

11 M ET 
Igname 15 0,83 (] 5) 0,30 
Coton 15 4,35 (] 5) 2,44 
Sorgho/Maïs 15 1,38(13) 1,52 
Maïs 15 0,82 (12) 0,82 
Manioc 15 0,07 (5) 0,10 
Niébé 15 0,03 (2) 0,07 
Arachide 15 0,18 (6) 0,37 
Autres 15 0,24 (2) 0,24 
TOTAL (SAU) 7,9 

Djidja / R. Sud 
n M ET 

Igname 15 1,49 (15) 0,90 
Coton 15 3,20 (7) 5,29 
Sorgho/Maïs 15 0,00 (0) 0,00 
Maïs 15 6,71 (15 6,37 
Manioc 15 0,90 ( 15) 0,77 
Niébé 15 2,81 (15) 4,35 
Arachide 15 2,67 (14) 3,74 
Autres 14 2,79 (9) 7,04 
TOTAL (SAU) 20,57 

n 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

52 
5,3 
5,3 

M 

48 
5,9 
5,9 

1,65(15) 
7,10(14) 
1,92(15) 
0,78 (6) 
0,43 (13) 
0,26 (7) 
0,02 (1) 
0,27 (1) 
12,43 

R.Nord 
n M 
45 1,19 (45) 
45 3,89 (33) 
45 1,75 (43) 
45 0,61 (23) 
45 0,37 (33) 
45 0,13 (12) 
45 0, 11 ( 1 1) 
45 0, 19 (10) 

8,24 
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ET 
0,77 
6,67 
0,87 
1, 19 
0,31 
0,39 
0,06 
1,00 

ET 
0,63 
4,81 
1,23 
0,90 
0,37 
0,13 
0,11 
0,19 

52 
6,3 
6,3 

n 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

M 

51 
5,7 
5,7 

1,08 (15) 
0,22 (4) 
1,95 (15) 
0,22 (5) 
0,62(15) 
0, 12 (3) 
0,14(4) 
0,20 (7) 
4,55 

Ensemble 
n M 
59 1,26 (59) 
60 3,72(40) 
60 1,31(43) 
60 2, 13 (38) 
60 0,50 (48) 
60 0,80 (27) 
60 0,75 (25) 
59 0,81 (19) 

11,28 

ET 
0,38 
0,37 
1, 14 
0,33 
0,39 
0,27 
0,37 
0,28 

ET 
0,71 
4,94 
1,31 
4,21 
0,55 
0,80 
0,75 
0,81 
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La surface cultivée par exploitation est nettement plus importante dan s le Sud (20,57 ha) que 
dans le Nord ((8,24 ha) en relation avec la taille des groupes familiaux qui en zone 
méridionale rassemblent des familles très élargies sous l'autorité d'un chef de famille souvent 
âgé qui garde autorité sur ses enfants même s'ils ont déjà fondé une famille. 

La figure 1 donne la fréquence des cultures dans les exploitations. L'igname se retrouve bien 
évidemment dans I 00 % des cas puisque seuls les producteurs d'igname étaient enquêtés. 

Le coton est cultivé par 73 % des producteurs enquêtés contre seulement 43 % dans la région 
Sud où son développement est plus récent. 

L'association mais-sorgho est réservée à la région Nord (96 % contre 0% dans le Sud). La 
culture du maïs pur est pratiqué par tous les exploitants dans le Sud mais aussi par plus de la 
moitié des Nordistes (51 %) ce qui montre bien le développement de cette culture devenue 
une culture alimentaire de base concurrençant fortement le sorgho. Manioc, niebé et arachide 
sont pratiquement toujours présents dans le Sud, moins fréquemment dans le Nord. 

La catégorie "autres" concernent les productions faisant l'objet d'une culture dominante dans 
une parcelle. Dans le Sud il s'agit essentiellement de la lentille de terre (Macrotyloma 
geocarpa), le pois d'angol et le voandzou. Dans le Nord la catégorie renvoie principalement au 
Sésame (Sesamum indicum). 

• Sud 

• Nord 

fig 1 : fréquence des cultures dans les exploitations 
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40 

20 

0 
'q, 

-·~ ~' 

Enquêtes sur les systèmes de culture a base d'igname, bénin campagne /997-1998 11 



Dans le Sud l'igname représente en moyenne 7% des surfaces cultivées contre 16% pour le 
coton, 32% pour le maïs et 13 et 14% respectivement pour le niébé et l'arachide. L'igname 
reste donc une culture secondaire dans l'assolement de ces exploitations. 

Photo : Type de champ 2 : butte d'igname aux pieds de type de sorgho (succession maïs
sorgho/igname) 
• 1 
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figure 2 : Assolement moyen en région Sud 
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[] Igname 

• coton 
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• Manioc 

Niébé 

• Arachide 

• Autres 

Dans le Nord l'igname représente 14 % de la SAU moyenne contre 22 % pour l'association 
maïs-sorgho et 7% pour le maïs pur. Le coton domine largement l'économie agricole avec prés 
de la moitié de la surface cultivée. 

figure 3: olement moyen en région Nord 

48% 

Enquêtes sur les systèmes de culture a base d'igname, bé11i11 campag11e 1997-1998 

• Igname 

• Coton 

• Maïs pur 

~ Maïs-sorgho 

• Manioc 

• Niébé 

• Arachide 

• Autres 

13 



2.3 EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS 

Le taux d'équipement des exploitations est très lié à l'ancienneté de la culture cotonnière dans 
la zone. A Sikki et Sonoumon, bassin cotonnier ancien, le taux d'utilisation de la traction 
attelée et des équipements accessoire, est élevé. Dans ces 2 zones, la pratique de la culture 
attelée concerne 80 % des exploitations qui ont entre 2,9 et 3,7 bœufs de trait chacune. 

Dans les 2 autres zones, où la production cotonnière est plus récente, la possession d'animaux 
de trait et l'équipement attenant est faible; Elle concerne 2 exploitations sur 15 à Tchatchou et 
1 seule à Djidja. 

Les pulvérisateurs utilisés pour les traitements insecticides sont également très lié à la culture 
du cotonnier. Toutes les exploitations cotonnières ne semblent cependant pas en posséder 
puisqu'au seules 27/40 en ont un. La pratique de l'entraide de voisinage permet un partage de 
cet équipement. 

Il M ET Il ET Il ET 

Charrue 15 0,93 (12) 0,57 15 1,00 (12) 0,63 15 0,13 (2) 0,34 
Pulvérisateur 15 0,60 (9) 0,49 15 1,20 (12) 1,22 15 0,00 (0) 0,00 
Charrette 15 0,13 (2) 0,34 15 0,67 (8) 0,79 15 0,00 (0) 0,00 
Nb de bœufs 13 3,69 (12) 2,52 15 2,93 (12) 2,08 15 0,27 (2) 0,68 

Djidja / R. Sud R. Nord Ensemble 
Charrue 15 0,13 (1) 0,50 45 0,69 (26) 0,69 60 0,55 (27) 0,55 
Pulvérisateur 15 0,60 (6) 1,02 45 0,60 (21) 0,60 60 0,60 (27) 0,60 
Charrette 15 0,13'(1) 0,50 45 0,27 (10) 0,27 60 0,23 (11) 0,23 
Nb de bœufs 15 0,40 (1) 1,50 43 2,23 (26) 2,23 58 1,76 (27) 2,34 

Photo charrette pour le 
transport des ignames 
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2.4 LES SUCCESSION CULTURALES 

2.4.1 Ages des jachères 

Cette étude ne concerne que les parcelles de type 1, celles où l'igname était cultivée en 1997 
sur une situation de défriche/brûlis. Cela représente 54 cas dans notre étude, ce qui signifie 
que 6 exploitations sur 60 n'avaient pas de champ d'igname venant après une jachère longue. 
Ces 6 exploitations sont toutes situées dans la région Nord , 5 dans la zone de Sikki et 1 dans 
celle de Sonoumon. L'age moyen de la jachère précédent l'igname est donnée dans la tableau 5 

Tableau 5 : Age de la jachère précédant la culture de l'igname (champ après défriche 
uniquement) 

Age de la jachère 
Moyenne (année) ET Nombre de parcelles 

concernées 
Sikki 29 13, 19 10 
Sonoumon 46 9,67 14 
Tchatchou 29 17,81 15 
Djidja/ Région Sud 20 5,64 15 
Région Nord 35 16,32 39 
Ensemble 31 15,68 54 

Avec les précautions que demandent ce type de données en milieu paysan, où seule la 
mémoire garantie la validité du renseignement, on observe un âge moyen des jachères 
défrichées de 31 ans. 

• Les situations sont à nuancer par zone. Dans la région Nord la moyenne est de 35 ans 
( 46 ans à Sonoumon) ce qui devrait permettre une bonne reconstitution du couvert 
arboré et de la fertilité. 

• Dans la région Sud cette durée de jachère n'est plus que de 20 ans ce qui traduit déjà 
une situation de plus grande saturation foncière. 

La ventilation des durées de jachère des parcelles cultvées en ignames en 1997-1998 est 
donnée dans les graphiques 4-1 à 4-6. 
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2.4.2 PRECEDENTS CUL TURAU:X DES PARCELLE D'IGNAME 

Cette étude-ci est complémentaire du paragraphe précédent. Elle concerne les seules parcelles 
d'igname de 1997 dont le précédent était une culture ou une jachère de courte durée en 1996. 

n % n % n % Il % n % Il % 
Maïs/Sorgho 5 33 14 93 15 100 34 76 34 75,5 
Coton 2 13 3 31 2 4 5 8,4 
Igname 
Arachide 
Jachère (< 5 ans) 8 53 8 18 8 13,6 
Niébé/Haricot 
Manioc 
Lentille de terre 11 78 11 
Autres 1 6,67 1 2 1 

15 100 15 100 15 100 14 100 45 100 59 

Là aussi la situation est fonction de la région considérée. 

Dans le Nord le précédent le plus fréquent (à 75 %) est l'association maïs-sorgho cultivée 
généralement en lignes alternées. Le coton représente 13 % des situations à Sikki où tous les 
cas sont situés. Les jachères de courte durée sont également toutes localisées dans la zone de 
Sikki. Leur durée moyenne déclarée est de 1,25 an. 

Dans le Sud le précédent 
le plus fréquent est la 
lentille de terre 
(Macrotiloma géocarpa) 
qui est cultivée sur les 
buttes confectionnées 
dènts le mois mai-juin 
précédent la mise en 
place de l'igname. C'est 
ce que les paysans Fon de 
la région de Djidja 
appelle le système 
Gbedo. 

18,6 
1,7 
100 
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2.4.2.1 Fréquence des précédents de 1992 à 1996 (précédent cultivé) 

Les tableaux 7-1 à 7-6 donnent la nature des précédents culturaux de 1996 à 1992 des 
parcelles cultivées en ignames en 1997. les tableaux sont par zone et par région de l'étude. 

Tableau 7-1 : Sikki précédents culturaux de 1996 à 1992 des parcelles cultivées en 
ignames en 1997 

Précédents n % Il % Il % n % n 
Maïs/Sorgho 5 33,33 1 6,67 2 13,33 5 33,33 1 
Coton 2 13,33 12 80,00 7 46,67 5 33,33 6 
Igname 1 6,67 1 6,67 2 13,33 3 
Arachide 1 
Jachère < 5 ans 8 53,33 1 6,67 
Défriche/forêt 5 33,33 3 20,00 4 

% 
6,67 

40,00 
20,00 
6,67 

27,67 

Tableau 7-2 : Sonoumon, précédents culturaux de 1996 à 1992 des parcelles cultivées en 
ignames en 1997 

Précédents n % n % n % n % n % 
Maïs/Sorgho 14 93,33 1 6,67 
Coton 
Igname 14 93,33 1 6,67 
Arachide 
Défriche/Forêt 14 93,33 15 100,0 15 100,0 
Niébé/Haricot 
Autre 1 6,67 

Tableau 7-3 : Tchatchou, précédents culturaux de 1996 à 1992 des parcelles cultivées en 
ignames en 1997 

Précédents n % n % n % n % n % 
Maïs/Sorgho 15 100,0 2 13,33 
Coton 
Igname 15 100,0 2 50,00 
Arachide 1 6,67 
Forêt-Défriche 10 66,67 2 50,00 4 100,0 
Niébé/Haricot 1 6,67 
Manioc 1 6,67 
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Tableau 7-4: Djidja / Région Sud, précédents culturaux de 1996 à 1992 des parcelles 
cultivées en ignames en 1997 

Précédents 11 % n % n % n % n % 
Maïs/Sorgho 1 7,14 
Coton 3 21,43 1 10,00 
Igname 
Arachide 
Forêt-Défriche 12 85,71 
Niébé/Haricot 
Manioc 1 7,14 
Lentille de 11 78,57 1 100,0 
terre 

Tableau 7-5 : Région Nord, précédents culturaux de 1996 à 1992 des parcelles cultivées 
en ignames en 1997 

Précédents n % n % n % n % n % 
Maïs/Sorgho 34 75,56 2 4,44 4 8,99 5 14,71 1 2,94 
Coton 2 4,44 12 26,67 7 15,56 5 14,71 6 17,65 
Igname 30 66,67 2 4,44 4 11,76 3 8,82 
Arachide 1 2,22 1 2,94 
Niébé/Haricot 1 2,22 
Jachère< 5 ans 8 17,78 
Manioc 1 2,22 
Forêt-Défriche 1 2,22 29 64,44 20 58,82 23 67,65 
Autre 1 2,22 

Tableau 7-6 : Ensemble, précédents culturaux de 1996 à 1992 des parcelles cultivées en 
ignames en 1997 

.~; 
~ -~ 

Précédents 11 % n % n % n % n % 
Maïs/Sorgho 34 57,63 3 5,08 4 8,70 5 14,29 1 2,94 
Coton 5 8,47 12 20,34 8 17,39 5 14,29 6 17,65 
Igname 30 50,85 2 4,35 4 11,43 3 8,82 
Arachide 1 2,17 1 2,94 
Niébé/Haricot 1 2,17 
Jachère < 5 ans 8 13,56 
Manioc 1 1,69 1 2,17 
Lentille de 1 1 18,64 1 2,86 
terre 
Forêt-Défriche 13 22,03 29 63,04 20 57,14 23 67,65 
Autre 1,69 
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2.4.2.2 Nature des précédents en année N-1 par apport à l'année N 

Les tableaux suivants donnent les données croisées précédent N par rapport aux précédents N-
1 de 1996 à 1992 pour l'ensemble des exploitations enquêtées. 

Tableau 8-1 : Nature des précédents 1995 par rapport à ceux de 1996 pour les parcelles 
d'igname de 1997 cultivées sur un précédent autre que défriche. 

( en nbre de parcelle) et % du nombre de parcelles total 

Maïs/Sorgho (0) (4) (30) (0) (0) (0) 
0,00 6,78 50,85 0,00 0,00 0,00 

Coton (1) (2) (0) (2) (0) (0) 
1,69 3,39 0,00 3,39 0,00 0,00 

Igname (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jachère (1) (6) (0) (1) (0) (0) 
(<5 ans) 1,69 10,17 0,00 1,69 0,00 0,00 
Lentille de (0) (0) (0) (10) (1) (0) 
Terre 0,00 0,00 0,00 16,95 1,69 0,00 
Autre (1) (0) (0) (0) (0) (0) 

1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tableau 8-2 : Nature des précédents 1994 par rapport à ceux de 1995 pour les parcelles 
d'igname de 1997 cultivées sur un précédent autre que défriche. 

( en nbre de parcelle) et % du nombre de parcelles total 

Maïs/Sorgho (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) 
0,00 4,35 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coton (2) (6) (1) (0) (3) (0) (0) 
4,35 13,04 2,17 0,00 6,52 0,00 0,00 

Igname (2) (0) (0) (1) (25) (1) (1) 
4,35 0,00 0,00 2,17 54,35 2,17 2,17 

Forêt- (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) 
défriche 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 
Lentille de (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) 
Terre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 
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Tableau 8-3 : Nature des précédents 1993 par rapport à ceux de 1994 pour les parcelles 
d'igname de 1997 cultivées sur un précédent autre que défriche. 

Maïs/Sorgho (0) (1) (3) (0) (0) 
0,00 2,86 8,57 0,00 0,00 

Coton (3) (3) (1) (0) (1) 
8,57 8,57 2,86 0,00 2,86 

Igname (0) (0) (0) (2) (0) 
0,00 0,00 0,00 5,71 0,00 

Forêt-défriche (2) (1) (0) (18) (0) 
5,71 2,86 0,00 51,43 0,00 

( en nbre de parcelle) et % du nombre de parcelles total 

Tableau 8-4: Nature des précédents 1992 par rapport à ceux de 1993pour les parcelles 
d'igname de 1997 cultivées sur un précédent autre que défriche. 

Maïs/Sorgho (0) (1) (3) (1) (0) 
0,00 2,94 8,82 2,94 0,00 

Coton (1) (4) (0) (0) (0) 
2,94 11,76 0,00 0,00 0,00 

Igname (0) (0) (0) (0) (4) 
0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 

Arachide (0) (0) (0) (0) (0) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forêt-défriche (0) (1) (0) (0) (19) 
0,00 2,94 0,00 0,00 55,88 

(en nbre de parcelles) et% du nombre total de parcelles 
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2.5 TECHNIQUES CULTURALES 

2.5.1 cultures associées a l'igname 

Cette étude ne concerne que la région Nord (tableau 9 et figure 5). Les plantes légumes sont 
associées à l'igname. Les espèces rencontrées dans cette association sont 

Photo : Pied de Citrillus lanatus 

pratiquement identiques en fonction du 
précédent cultural (forêt ou céréales). 
Ce sont principalement le gombo, 
l'egussi , terme générique pour désigner 
des cucurbitacées ( Citrillus lanatus, 
Colocynthis atullus, Cucumeropsis 
edulis, Telfairia occidentalis) dont les 
graines sont utilisées pour la sauce, et 
le niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp). 
Globalement la densité de plantes 
associées est plus forte sur précédent 
cultivé (céréales) qu'après défriche. 

Tableau 9 Nombre de pieds par hectare des principales cultures associées à l'igname en 
fonction du précédent (fréquence en%) dans le Nord. 

(Nbre de réponses) Egussi Gombo Niébé légume feuille maïs 
Forêt (50) 111 (16) 143 (50) 287 (50) 0 
Céréales ( 44) 206 (50) 113 ( 48) 1309 (32) 226 (9) 

figure : densité des cultures associées à l'igname 
selon le précédent cultural de l'igname 

107 ( 4) 
183 (2) 

oseille de guinée 
158 (8) 
33 (9) 

• Forêt 

• Céréales 

Egoussi Gombo haricot légume maïs oseille de Piment 
feuille guinée 

Cultures associées 
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Piment 
201 (6) 
56 (4) 
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2.5.2 les densités de plantation 

La densité de plantation est plus élevée dans la région Nord que dans le Sud. Ce résultat est 
probablement lié à l'importance des variétés tardives kokoros qui ne nécessitent pas des buttes 
aussi importante que les précoces en raison de la taille plus réduite de leur tubercules. 

Les différences de densités entre précédents ( défriche/cultivé) ne sont pas significatives dans 
les deux régions. 

Tableau 10 : Densité de plantation de l'igname (nb de buttes / ha) 
selon le type de précédent par région 

Précédent Défriche Cultivé 
Djidja/ Région Sud (1() 5357 5996 

Région Nord (44) 7082 7108 

Comparaison des densités moyennes de plantation (champ 1 & 2) de la région 
Nord . 
Test d'égalité des espérances: observations couplées 

Moyenne 
Variance 
Observations 
Coefficient de corrélation de Pearson 
Degré de liberté 
Statistique t 
P(T <=t) unilatéral 
Valeur critique de t (unilatéral} 
P{T <=t) bilatéral 

Valeur critique de t (bilatéral} 

Champ 1 
7082 
22075997 
44 
0,70542436 
43 
-0, 15527779 
0,43866447 
1,68107135 
0,87732895 

2,01669081 

Champ 2 
7108 
2021809,38 
44 

NS 

Comparaison des densités moyennes de plantation (champ 1 & 2) de la région Sud 
Test d'égalité des espérances: observations couplées 

Champ 1 
Moyenne 5660 
Variance 
Observations 
Coefficient de corrélation de Pearson 

Degré de liberté 
Statistique t 
P(T <=t) unilatéral 
Valeur critique de t (unilatéral} 
P(T <=t) bilatéral 

Valeur critique de t (bilatéral) 

3007521 
15 
0,71144715 
14 
-1 , 70565539 
0,05507464 
1,76130925 
0,11014928 

2,1447886 

Champ 2 
6197 
1498154 
15 

(S) 
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2.5.3 Limitation du nombre de tiges 

La limitation du nombre de tiges est une technique que les agriculteurs utilisent parfois 
lorsqu'ils plantent des fragments de tubercules, la dominance apicale n'étant alors plus active. 
La question posée visait à recenser les variétés pour lesquelles cette technique est utilisée par 
les paysans. 

Dans le Nord il n'y a aucune variété dont on limite le nombre de tige à la levée selon les 
réponses recueillies. 

Tableau 11 : Variétés dont on limite le nombre de tiges. Région Sud 

Variétés tardives (14) 
Variétés précoces (14) 

OUI 

0% 
57,14 % 

non 
100 % 
42,86 % 

Dans le Sud cette technique est utilisée uniquement sur les variétés précoces, les tardives étant 
généralement plantées sous fom1e de tubercules entiers (Kokoro) donc avec dominance 
apicale. Les variétés précoces concernées par la limitation de tige sont : 

• Gnidou : l 00 % des cas 
• Kratchi : 50 % des cas 
• Ala N'Kojewoué : 37,5 % des cas 
• Mondji : 50 % des cas 

D'autre part 25 % des agriculteurs limitent systématiquement les tiges chez toutes les variétés 
précoces. Pour ces variétés, le nombre de tige est limité, si et seulement, si la plantation est 
tardive. 
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2.6 ASPECT VARIETAL 

2.6.1 La répartition par type d'igname 

Globalement les D. alata ne représentent que 2% des buttes d'igname dans l'échantillon. 

,1, fig 6 : Répartition 1997 des surfaces cultivées par type 
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La tableau 12 donne le nombre moyen de buttes par type d'igname D rotundata. 

Tableau 12 : nombre total de buttes par type de variété & par précédent : 

-woe Sikki Sonounïon 'Fekatehou 
Précéden d'igname M ET n M ET n M ET 
t 
défriche précoce 1073 726 15 2335 1249 15 1723 906 

tardif 2579 1903 15 2498 2223 15 1089 1760 
cultivé précoce 882 490 15 458 697 15 1034 1030 

tardif 2525 1340 15 4114 2132 15 5182 2584 
Djidja / Région Sud Région Nord Ensemble 
M ET n M ET n M ET 

défriche précoce 6329 3488 15 1710 1111 45 2865 2823 
tardif 580 876 15 2055 2087 45 1686 1966 

cultivé précoce 2810 2464 15 786 802 44 1300 1674 
tardif 160 547 15 3941 2352 45 2995 2627 
Ensemble 9879 8492 8846 
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15 
15 
14 
15 

n 
60 
60 
59 
60 
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Tableau 13 : Répartition des D. rotundata selon le type par région et précédent 

en% en% 
défriche Var. précoces 91.6 45.4 

Var. tardives 8.4 54.6 
cultivé Var. précoces 94.6 16.6 

Var. tardives 5.4 85.4 
ensemble Var. précoces 92.5 29.4 

Var. tardives 7.5 61.6 

La répartition des D. rotundata est très différente selon les régions. Dans la région Sud le type 
d'igname varie peu en fonction du précédent et les variétés précoces représentent plus des 9/1 0 
des ignames dans les deux situations culturales. 

La situation est différente dans la région septentrionale où les D. rotundata tardives 
représentent globalement plus de 61 % des surfaces en ignames et dépassent même 85% sur 
les parcelles ayant un précédent n-1 cultivé contre un peu plus de 54 % après défriche. 

Le tableau 14 compare l'importance des 2 types d'igname pour les 2 précédents les plus 
courants, défriche et céréale, qui sont essentiellement du maïs-sorgho dans la Nord et du maïs 
dans le Sud. 

Tableau 14 : répartition des buttes d'igname selon 2 types de précédent (défriche et 
céréales) 

Type d'igname 

Nord Précoce 64328 41.1 34 851 16.5 99179 26,9 

Tardive 92375 58.9 176577 83 .5 268952 73,1 

Total 156703 100 211428 100 368131 100 

Sud Précoce 94540 91.6 43000 94.7 137540 92,5 

Tardive 8700 8.4 2400 5.3 11100 7,5 

Total 103240 100 45400 100 148640 100 
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2.6.2 Distribution variétale et taux de non levée 

2.6.2.1 Variétés précoces. 

Les tableaux 15 et 16 présente l'inventaire des variétés d"igname précoces cultivées en région 
Nord. La variété la plus cultivée est Morokorou, suivie de Kpouna sur précédent défriche où 
on recense au total 25 cultivars en production. 

Dans le Nord on comptabilise 25 cultivars différents. Morokorou représente le plus grand 
nombre de buttes (30,29 % du total) suivie de Kokouma (20,85 %). Ces deux variétés sont 
d'ailleurs très proches et constituent des variants locaux, la première se rencontrant plutôt dans 
la paiiie septentrionale du Borgou (Sikki, Sonoumon) et Kokouma dans la partie Sud 
(Tchatchou). 

Les taux de non levée ont été mesurés en juin sur l'ensemble de buttes des parcelles suivies 
durant l'enquête. Ils sont en moyenne très proches par type de précédent : 2,27 % après 
défriche et 2, 1 % après culture. L'année précédente ils étaient respectivement de 4,21 % et 
3,87 %. Il est possible que les conditions pluviométriques du début de l'année 1997 aient été 
plus favorables à la levée. 

Sur l'ensemble des situations le taux moyen de non levée est de 4,2 %. Quelques variétés 
comme Kpouna et Morokorou voient leur taux de non levée augmenter très fortement sur 
précédent cultivé. 

Dans la région Sud, on a recensé 15 variétés précoces, Gnidou étant la plus fréquente avec 
plus de 60% des buttes recensées, suivie de Nindouin avec 24,27 %. Le taux de non levée, 
comme l'an dernier, est très faible : 0, 76 % et 1, 2 % respectivement sur précédent défriche et 
cultivé. 

Dans les 2 régions on ne peut mettre en évidence d'effet précédent significatif sur le taux de 
non levée. 

2.6.2.2 Variétés tardives 

En région Nord, 32 cultivars tardifs ont été dénombrés (tableau 17). Le plus cultivé est Singo 
avec prés de 29 % des surface suivi de Boniwouré (16,3 %). Tous les autres cultivars 
appartiennent, comme Singo, au groupe variétal Kokoro(gbanou). 

Le taux de non levée est globalement de 2,3 %, sans écart réellement significatif entre type de 
précédent. Ils sont de même ordre de grandeur que ceux des variétés précoces. 

Dans le Sud on a recensé que 2 cultivars tardifs, Agbessi et Ala Kodjohloué qui se partage 
2/3-1/3 les surfaces. Comme pour les variétés précoces de la région, le taux de non levée est 
faible à moins de 1 % de manquant. 
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Tableau15 : Inventaire des variétés précoces recensées dans l'échantillon enquêté, région Nord et taux de levée 
"tl:i).;\., ~- . 
~l,·~ 

Variété Nb Nb % d Nb buttestaux nonNb obs Nb % duNb buttestaux nonNb % du total Nb buttes taux non 
obs buttes total non levées levée buttes total non levée levée buttes non levée levée 

Agogo 2 910 1,17% 11 1,21% 0 0 0,0% 0 910 0,82% 11 1,21% 

Ahimon 11 2499 3,22% 68 2,72% 6 1097 3,2% 10 0,9% 3596 3,23% 78 2,17% 

Androki 0 0,00% 0 100 0,3% 1 100 0,09% 1 1,00% 
Bakako 2 537 0,69% 11 2,05% 1 152 0,4% 7 4,6% 689 0,62% 18 2,61% 

Bonagbera 1 700 0,90% 21 3,00% 0 0 0,0% 0 700 0,63% 21 3,00% 
Dani 10 3108 4,00% 41 1,32% 10 3880 11,2% 56 1,4% 6988 6,28% 97 1,39% 

Diessi 0 0 0,00% 0 1 43 0,1% 4 43 0,04% 4 9,30% 

Droubayssirou 16 4236 5,45% 145 3,42% 9 1807 5,2% 80 4,4% 6043 5,43% 225 3,72% 

Fagona 1 45 0,06% 0 0,00% 0 0 0,0% 0 45 0,04% 0 0,00% 

Guirissi 14 6183 7,96% 170 2,75% 5 1666 4,8% 52 3,1% 7849 7,05% 222 2,83% 

Hororo 2 820 1,06% 12 1,46% 0 0 0,0% 0 820 0,74% 12 1,46% 

Kanyahi 0 0 0,00% 0 1 231 0,7% 0 231 0,21% 0 0,00% 

Kingnin 1 190 0,24% 7 3,68% 2 327 0,9% 8 2,4% 517 0,46% 15 2,90% 

Kohounyo 5 1421 1,83% 17 1,20% 2 719 2,1% 17 2,4% 2140 1,92% 34 1,59% 

Kokouma 15 14341 18,46% 147 1,03% 9 8879 25,7% 58 0,7% 23220 20,85% 205 0,88% 

Koussadi 1 300 0,39% 61 20,33% 0 0 0,0% 0 300 0,27% 61 20,33% 

Kpakara 18 5074 6,53% 90 1,77% 11 3159 9,1% 53 1,7% 8233 7,39% 143 1,74% 

Kpouna 21 6177 7,9::% 144 2,33% 10 1886 5,5% 42 2,2% 8063 7,24% 186 2,31% 

Monki 5 755 0,97% 23 3,05% 3 242 0,7% 4 1,7% 997 0,90% 27 2,71% 

Morokorou 30 24910 32,06% 700 2,81% 9 8823 25,5% 310 3,5% 33733 30,29% 1010 2,99% 

Nigeria 1 192 0,25% 3 1,56% 0 0 0,0% 0 192 0,17% 3 1,56% 

Ofegui 3 674 0,87% 14 2,08% 0 0 0,0% 0 674 0,61% 14 2,08% 

Soussounou 8 2232 2,87% 61 2,73% 4 712 2,1% 15 2,1% 2944 2,64% 76 2,58% 

Tara 1 1440 1,85% 18 1,25% 1 450 1,3% 6 1,3% 1890 1,70% 24 1,27% 

Wroutanin 1 32 0,04% 2 6,25% 1 400 1,2% 4 1,0% 432 0,39% 6 1,39% 

Region nord (25) 156 77696 100,0% 1766 2,27% 80 34573 100,0% 727 2,1% 111349 100,0% 2493 2,24% 



Tableau 16 : Inventaire des variétés précoces recensées dans l'échantillon enquêté, région Sud et taux de levée 

Variété Nb Nb % du total Nb buttestaux nonNb obs Nb buttes% du total Nb buttes taux nonNb % du Nb buttes taux 
obs buttes non levées levée non levées levée buttes total non levées non 

levée 
Agbante 2 800 0,85% 6 0,75% 1 400 0,9% 3 0,8% 1200 0,87% 9 0,75% 

Anago 1 1000 1,06% 7 0,70% 0 0 0,0% 0 1000 0,73% 7 0,70% 

Dodo 1 20 0,02% 1 5,00% 2 1000 2,4% 13 1,3% 1020 0,74% 14 1,37% 

Feni 1 100 0,11% 2 2,00% 0 0 0,0% 0 100 0,07% 2 2,00% 

Guidou 15 53600 56,94% 419 0,78% 15 29600 70,2% 312 1,1% 83200 60,64% 731 0,88% 

Kodjewe 5 7200 7,65% 67 0,93% 5 900 2,1% 33 3,7% 8100 5,90% 100 1,23% 

Kratchi 3 2400 2,55% 16 0,67% 2 800 1,9% 8 1,0% 3200 2,33% 24 0,75% 

Laboko 2 700 0,74% 13 1,86% 1 103 0,2% 2 1,9% 803 0,59% 15 1,87% 

Leke 1 20 0,02% 2 10,00% 1 400 0,9% 7 1,8% 420 0,31% 9 2,14% 

Mafobo 4 1100 1,17% 4 0,36% 2 400 0,9% 4 1,0% 1500 1,09% 8 0,53% 

Mondji 1 920 1,18% 9 0,98% 1 100 0,2% 3 3,0% 1020 0,92% 12 1,18% 

Nindouin 10 25300 26,87% 150 0,59% 9 8000 19,0% 124 1,6% 33300 24,27% 274 0,82% 

Parakou 1 100 0,11% 2 2,00% 0 0 0,0% 0 100 0,07% 2 2,00% 

Sotoboa 2 1400 1,49% 18 1,29% 1 200 0,5% 1 0,5% 1600 1,17% 19 1,19% 

Yoble 1 400 0,42% 5 1,25% 3 250 0,6% 2 0,8% 650 0,47% 7 1,08% 

Rég. Sud (15) 49 95060100,0% 721 0,76% 42153 100,0% 512 1,2% 137213 100% 1233 0,90% 
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Tableau 17 : Inventaire des variétés tardives recensées dans l'échantillon enquêté, région Nord et Sud avec taux de levée 

Variété Nb Nb % d Nb buttestaux no Nb obsNb % duNb buttes taux non Nb % duNb buttes taux non 
obs buttes total non levées levée buttes total non levées levée buttes total non levées levée 

Adosika 11 3830 4,15% 89 2,32% 0 710 0,41% 23 4540 1,7% 112 2,47% 

Bakarou 0 0 0,00% 0 1 720 0,41% 14 1,9% 720 0,3% 14 1,94% 

Boniwoure 27 15089 16,33% 443 2,94% 35 28291 16,26% 742 2,6% 43380 16,3% 1185 2,73% 

Boniyakpa 4 3560 3,85% 80 2,25% 4 5280 3,03% 214 4,1% 8840 3,3% 294 3,33% 

Bouanri 5 1317 1,43% 54 4,10% 5 560 0,32% 0 1877 0,7% 54 2,88% 

Couricouri 1 60 0,06% 1 1,67% 1 60 0,03% 1 120 0,0% 2 1,67% 

Deba 5 6123 6,63% 46 0,75% 5 15566 8,95% 62 0,4% 21689 8,1% 108 0,50% 

Doudou 0 0 0,00% 0 2 1142 0,66% 8 0,7% 1142 0,4% 8 0,70% 

Gambar 1 450 0,49% 12 2,67% 1 2465 1,42% 13 0,5% 2915 1,1% 25 0,86% 

Gbanwon 0 0 0,00% 0 1 12430 7,14% 61 0,5% 12430 4,7% 61 0,49% 

Gominin 3 1351 1,46% 33 2,44% 2 8425 4,84% 131 1,6% 9776 3,7% 164 1,68% 

Gouin 0 0 0,00% 0 2 1885 1,08% 25 1,3% 1885 0,7% 25 1,33% 

Gouroko 4 347 0,38% 34 9,80% 1 250 0,14% 11 4,4% 597 0,2% 45 7,54% 
Hagourou 5 3555 3,85% 138 3,88% 3 2950 1,70% 76 2,6% 6505 2,4% 214 3,29% 

Karissi 1 500 0,54% 16 3,20% 1 250 0,14% 12 4,8% 750 0,3% 28 3,73% 

Kinkérekou 2 685 0,74% 12 1,75% 3 2045 1,18% 36 1,8% 2730 1,0% 48 1,76% 

Kpilakpila 3 2473 2,68% 118 4,77% 4 4075 2,34% 142 3,5% 6548 2,5% 260 3,97% 

Omoya 2 930 1,01% 4 0,43% 5 17705 10,17% 197 1,1% 18635 7,0% 201 1,08% 

Oroukounto 1 500 0,54% 20 4,00% 0 0 0,00% 0 500 0,2% 20 4,00% 

Orouyinse 1 18 0,02% 0 0,00% 1 18 0,01% 0 0 36 0,0% 0 0,00% 

Sankounin 0 0 0,00% 0 1 1806 1,04% 85 4,7% 1806 0,7% 85 4,71% 
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Singan 7 6385 6,91% 119 1,86% 7 13960 8,02% 123 0,9% 20345 7,6% 242 1,19% 

Singo 25 34385 37,22% 982 2,86% 27 42221 24,26% 1340 3,2% 76606 28,8% 2322 3,03% 

Sobasson 1 700 0,76% 0 0,00% 1 81 0,05% 6 7,4% 781 0,3% 6 0,77% 

Sounou 1 65 0,07% 2 3,08% 0 0 0,00% 0 65 0,0% 2 3,08% 

Tabande 2 2327 2,52% 183 7,86% 2 800 0,46% 26 3,3% 3127 1,2% 209 6,68% 

Tamgbenrou 1 300 0,32% 37 12,33% 0 0 0,00% 0 300 0,1% 37 12,33% 

Tamsaan 1 450 0,49% 43 9,56% 2 925 0,53% 39 4,2% 1375 0,5% 82 5,96% 

Tanko 0 0 0,00% 0 1 31 0,02% 2 6,5% 31 0,0% 2 6,45% 

Yakanougo 4 5554 6,01% 19 0,34% 6 5837 3,35% 57 1,0% 11391 4,3% 76 0,67% 

Yoassou 1 149 0,16% 35 23,49% 1 26 0,01% 0 0,0% 175 0,1% 35 20,00% 

Yonteme 3 1272 1,38% 31 2,44% 3 3500 2,01% 96 2,7% 4772 1,8% 127 2,66% 

Region Nord (32) 92375 100,0% 2551 2,76% 174014 100,0% 3542 2,0% 266389 100,0% 6093 2,29% 

Agbessi 3 3200 57,14% 30 0,94% 2 1200 100,0% 2 0,2% 4400 64,7% 32 0,73% 

Ala Kodjohloue 3 2400 42,86% 22 0,92% 0 0 0,00% 0 2400 35,3% 22 0,92% 

Région Sud (2) 5600 100,0% 52 0,93% 1200 100,0% 2 0,2% 6800 100,0% 54 0,79% 
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2.6.3 Utilisation des variétés d'igname 

2.6.3.1 Variétés précoces 

tableau 18-1 : Utilisation principale des variétés précoces/ Région Nord. 

Variétés Ventes Autocons Variétés Ventes Autocons 
0 0 

Aimon (10) 30 70 Ahimon (5) 20 80 
Dani (10) 0 100 Dani (10) 20 80 
Drouba (16) 6 94 Drouba (9) 0 100 
Guirissi (14) 50 50 Guirissi (4) 0 100 
Kohounyo (4) 75 25 Kingnin (2) 50 50 
Kokouma (15) 27 73 Kokouma (9) 33 66 
Kpakara (18) 72 28 Kpakara (11) 18 82 
Kpouna (21) 10 90 Kpouna (9) 11 89 
Monki (5) 0 100 Monki (3) 33 67 
Morokorou (30) 0 100 Morokorou (19) 5 95 
Ofegui (3) 0 100 Kohounyo (2) 50 50 
Soussounou (8) 0 100 Soussounou (4) 0 100 

Selon ces résultats, dans la région Nord de l'enquête, les variétés précoces sont essentiellement 
tournées vers l'autoconsommation. Seules Guirissi, Kpakara, Ahimon et, à moindre échelle, 
Kokouma et Kpouna sont paiiiellement commercialisées. Les différences entre types de 
précédents sont faibles. 

Ces résultats n'ont pas une portée générale car en dehors de la zone de Tchatchou, les 2 autres 
zones septentrionales vendent peu d'igname, la culture de rente principale étant le coton. 

Tableau18-2 : Utilisation principale des variétés précoces/ Région Sud 

Ventes Autoconso Ventes Autoconso 
Agbante (2) 100 0 Agbante (1) 100 0 
Anago (1) 0 100 Dodo (2) 100 0 
Ala N'Kojewoué (5) 80 20 Ala N'Kojewoué (4) 25 75 
Nindouin (10) 100 0 Nindouin (9) 78 22 
Gnidou (15) 93 7 Gnidou (13) 92 8 
Kratchi (3) 0 100 Kratchi (2) 0 100 
Laboko (2) 100 0 Laboko (1) 0 100 
Mafobo (4) 25 75 Mafobo (2) 50 50 
Mondji (3) 0 100 Mondji (1) 0 100 
Sotoboa (2) 50 50 Leké (1) 100 0 

Dans la région Sud, panni les variétés d'importance, Ala N'Kojewoué, Laboko, Nindouin et 
Gnidou sont essentiellement produites pour la commercialisation. 



2.6.3.2 Variétés tardives 

tableau 19-1 : Utilisation principale des variétés tardives/ Région Nord/ précédent 
défriche 

Boniwoure (27) 11 89 0 Boniwouré (34) 21 79 0 
Bouanri (5) 0 100 0 Gbanwon (3) 0 67 33 
Deba (5) 40 20 40 Deba (7) 43 28 29 
Gominin (3) 33 67 0 Gominin (2) 50 50 0 
Gouroko (4) 0 100 0 Gonin (2) 50 50 0 
Hagourou (5) 0 100 0 Hagourou (3) 0 100 0 
Omoya (2) 0 100 0 Omoya (6) 17 66 17 
Singan (7) 14 71 15 Singan (7) 0 57 43 
Singo (25) 0 100 0 Singo (26) 4 96 0 
Tabande (2) 0 100 0 Tabande (2) 0 100 0 
Yakanougo (4) 25 50 25 Yakanougo (6) 50 33 17 
Adosika (3) 0 100 0 Tamsaan (2) 0 100 0 
Boniyakpa ( 4) 0 100 0 Boniyakpa (4) 0 100 0 
Kinkerekou (2) 0 100 0 Kinkerekou (2) 0 100 0 
Kpilakpila (3) 0 100 0 Kpilakpila (4) 0 100 0 
Yonteme (3) 0 100 0 Yonteme (3) 0 100 0 

En région Nord, dans les zones enquêtées, les variétés tardives sont essentiellement produites 
pour l'autoconsommation. On note cependant une certaine dose de commercialisation avec 
Deba, Gominin, Yakanougo, Singan et Boniwouré. 

Pour les cassettes, Deba, Singan et Yakanougo sont citées. Cette transformation ne concerne 
que la zone de Tchatchou. 

Les variétés tardives (tableau 19-2) sont peu cultivées en région Sud. Une part notable est 
cependant transfo1mée en cassettes. 

Tableau19-2 : Utilisation principale des variétés tardives /Région Sud/ 

Vente Auto Vente Auto Cos 
conso sette conso settes 

Agbessi (3) 0 67 33 Agbessi (2) 0 50 50 
Ala Kodjohloue (3) 0 33 67 
Amoulan (3) 0 100 0 Amoulan (1) 0 100 0 
Lefe 50 50 0 
(D. dumetorum) (2) 
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2.6.4 Qualités et défauts des variétés 

Les tableaux suivants présentent les avis des producteurs sur les qualités et défauts de variétés 
d'igname sans distinction de précédent cultural. 

2.6.4.1 Variétés précoces 

Tableau 20-1 : Qualités et défauts des variétés précoces/ Région Nord 
(en% des réponses) 

Variétés plante bon goût 
(effectif) tardive 
Dani (5) 100 
Kpouna (9) 100 
Morokorou (15) 100 
Douroubayessirou 14 86 
(7) 
Kpakara (10) 100 
Monki (3) 100 

Variétés pourrit vite exige une racme 
(effectif) plantation précoce épineuse 
Dani (8) 100 100 
Kpouna (9) 100 33 11 
Morokorou (15) 100 93 
Monki (3) 100 
Kpakara (10) 100 90 10 
Douroubayessirou 100 71 100 
(7) 
Soussounou (1) 100 
Bakako (1) 100 100 

La principale qualité reconnue aux variétés précoces a trait à leurs qualités organoleptiques 
pour la préparation en foutou. Une variété est appréciée pour son caractère plus tardif que les 
autres. 

Pour les défauts, c'est la mauvaise conservation est apparaît comme un défaut général. Il s'agit 
bien sur des tubercules de première récolte, qui sont prélevés ümnatures sur les plantes. La 
contrainte d'une exigence de plantation précoce est également souvent mentionnée. 

La variété Douroubayessirou, provenant de domestication récente de D. abyssinica est 
signalée pour avoir des racines fortement épineuses comme les ignames sauvages. 

Enquêtes sur les systèmes de culture a base d'ig11a111e, bé11i11 ca111pag11e /997-/998 36 



Tableau 20-2 : Variétés précoces/ Région Sud 
(en% des réponses) 

Variétés bon goût bonne 
(effectif) conservation 
Gnidou (15) 100 
Ala N'Kojewoué (4) 
Nindouin (9) 
Dodo (1) 
Laboko (2) 100-
Sotoboa (2) 
Yoble (1) 
Feni (1) 
Leke (1) 
Mafobo (1) 100 100 

Ala N'Kojewoué (4) 100 
Nindouin (9) 100 
Dodo (1) 100 
Laboko (2) 100 
Sotoboa (2) 100 
Yoble(l) 100 
Feni (1) 100 
Leke (1) 100 
Mafobo (1) 100 

2.6.4.2 Variétés tardives 

Tableau 20-3 : Variétés tardives/ Région Nord 
( en % des réponses) 

Variétés 
(effectif) 

Boniwoure (15) 

Variétés 
(effectif) 

Boniwoure (12) 

plante 
tardive 

66 

pomTit vite 

bon goût 

100 

mauvais 
foutou 

bon foutou 

100 
100 

100-
100 
100 
100 
100 

bonne 
conservation 

93 

exige une 
plantation 
précoce 
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bon foutou beaucoup 

0-

racme 
épineuse 

100 

de 
semences 

87 

37 



Dans la région Nord ces variables n'ont été renseignées que pour la variété Boniwouré qui est 
une variété dite mixte, c'est à dire pouvant être conduite en 1 ou 2 récoltes et donc 
intennédiaire entre les variétés précoces (à 2 récoltes) et tardives (à récolte unique). 

Cette variété est appréciée sa faculté à être être plantée tardivement, son bon goût (sous forme 
bouillie), sa b01me conservation et sa prolificité en semences. 

Concernant les défauts, le caractère racines épineuses est cité. 

Tableau 20-4 : Variétés tardives / Région Sud 
(en% des réponses) 

Variétés 
(effectif) 
Léfé (D. dumetorum) (1) 
Agbante (1) 
Feni (1) 
Lecke (1) 
Kratchi (1) 
Mafobo (1) 

Variétés 
(effectif) 

bon goût 

100 

100 
100 

mauvais 
foutou 

Léfé (D. Dumetorum) (1) 100 

bonne 
conservation 

100 
100 

100 
100 

exige une 
plantation 
précoce 

bon foutou 

100 
100 
100 
100 
100 

Concernant les variétés tardives de la région Sud, on reconnaît en général un bon goût et une 
capacité à faire un bon foutou ainsi qu'une bonne conservation à ces variétés. Seule Léfé, qui 
est une D. dumetorum , n'est pas apprécié sous forn1e pilée. 
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2.6.5 Les rendements 

Les rendements ont été mesurés sur 10 buttes consécutives par variétés dans chaque situation. 
Pour les variétés précoces les mesures ont été répétées sur les mêmes buttes lors des 2 
récoltes. Les tableaux suivants donnent les rendements et le nombre moyen de tubercules 
récoltés par pieds dans les 2 situations de précédents. 

2.6.5.1 Variétés précoces 

Tableau 21-1 : rendements des variétés précoces - Précédent défriche 
<I,,...,,,'.-.,,.,, ~4""'""'°'';" •", ,.,,-,.,-, •' ••••~ •h,, ~ ,}{i[:f;1.,"'f/::'5.I ,,,(},. -•., ·'- "'""' [1,3 .. l,,n,,,t.,.-. ,_,_'ij(,,,, , ""' flif i!f f 'il!:,:.. ,, •. _,, __ ~ 1'•··,.,h .:::"':'.'.'~::.·~~:"'':•::'::" ""'':f.'$'•':,. "''•ffff>'};'f}',Yk~:·~~~r!ftj'.1ï-'.&'f'r:''3~;'':':~""~!F,·m)zlfft, :":) 
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Nb tuber/ Rendement ·Rendement Rendement 
(effectif) pied (t/ha) (t/ha) (t/ha) 
Région Ahimon (7) 1,74 15,92 9,37 25,29 
Nord Dani (10) 1,28 18,57 11,11 29,68 

Douroubayessirou (9) 1,22 14,57 6,67 21,24 
Gnidou (1) 1,20 18,76 - 18,76 
Gogo (3) 1,13 13,74 13,34 27,08 
Guirissi (5) 1,32 15,39 5,56 20,95 
Hororo (1) 1,30 22,68 7,95 30,63 
Kohounyo (1) 1,70 43,18 5,49 48,67 
Kokouma (10) 1,48 15,61 9,72 25,33 
Koussadi (2) 1,35 21,63 16,93 38,56 
Kpakara (12) 1,25 17,51 8,32 25,83 
Kpouna (11) 1,24 15,93 7,61 23,54 
Mondji (2) 1,40 21,24 6,57 27,81 
Monki (5) 1,22 15,02 11,40 26,42 
Morokorou ( 19) 1,27 17,82 14,19 32,01 
Soussounou ( 4) 1,35 21,56 12,26 33,82 
Tara (2) 1,50 18,02 - 18,02 
Wroutanin (2) 1,30 24,16 11,33 35,49 
Ensemble (105) 1,28 18,49 (103) 9,21 27,70 

Région Agbante (1) 1,20 11,78 7,35 19, 13 
Sud Gnidou (10) 1,29 15,15 8,54 23,69 

Ala N'Kojewoué (4) 1,03 15,27 10,95 26,22 
Kratchi (1) 1,50 11,79 5,95 17,74 
Laboko (2) 1,50 19,66 10,70 30,36 
Mafobo (1) 1,10 8,44 4,19 12,63 
Mondji (1) 1,10 7,89 3,19 11,08 
Nindouin (6) 1, l 0 11,23 5,75 16,98 

Ensemble (26) 1,23 12,65 7,08 19,73 

Le nombre de tubercules par pied est légèrement supérieur à un (1,23 à 1,28), ce qui est 
attendu pour ces variétés précoces chez qui la production de tubercules ne dépasse jamais 2 
unités par plantes, le cas le plus fréquent étant le tubercule unique. 
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Le même comptage n'a pas été fait à la seconde récolte car la morphologie du tubercule est 
alors très digitée et tourmentée ( cf. photo) et il est difficile d'individualiser les unités. 

Au niveau des rendements les valeurs obtenues en sont assez bonnes (18,5 t/ha) pour la 
première récolte signe que la campagne a été satisfaisante pour ces variétés précoces. Quelque 
J cultivars dépassent largement ce chiffre, 
r., mais avec un nombre de mesures assez 

Tubercules de seconde récolte de Morokorou 

faibles qui rend les données non 
significatives. 

La seconde récolte est aussi élevée ( 8,68 
t/ha) et garantie largement l'investissement 
en semence nécessaire ( environ 3 t/ha). 

En région Sud, les résultats de la première 
récolte (12,65 t/ha) sont plus faibles que 
dans le Nord. Ceux de la seconde récolte 
(7,08 t/ha) sont plus proches. 

Sur précédent cultivé, les moyennes de 
rendement ainsi que le nombre de 
tubercules par plante sont comparables avec 
ceux obtenus sur précédent défriche. 
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Tableau 21-2: Variétés précoces - Précédent cultivé 

Nb tuber/ Rendement Rendement Rendement 
(effectif) pied (t/ha) (t/ha) (t/ha) 
Région Ahimon (4) 1,37 14,93 8,29 23,22 
Nord Dani (8) 1,26 18,30 12,13 30,43 

Douroubayessirou ( 6) 1,12 10,62 5,03 15,65 
Guirissi (2) 2,10 14,09 6,11 20,20 
Kingnin (2) 1,20 19,94 6,88 26,82 
Kanyahi (1) 1,30 26,38 17,14 43,52 
Kohounyo (1) 1,70 20 9,54 29,54 
Kokouma (6) 1,48 19,16 10,62 29,78 
Kpakara (8) 1,30 16,67 10,38 27,05 
Kpouna (4) 1,15 13,69 9,53 23,22 
Monki (2) 1,20 8,52 7,83 16,35 
Morokorou (13) 1,21 14,37 11,72 26,09 
Soussounou (2) 1,10 19,26 7,41 26,67 
Tara (1) 1,30 23,08 0 23,08 
Wroutanin (1) 1,70 25 11,88 .. 36,88 
Ensemble (61) 1,36 17,60 8,96 26,56 

Région Dodo (2) 1,10 9,58 4,53 14,11 
Sud Gnidou (8) 1,20 13,25 13,57 26,82 

Ala N'Kojewoué (2) 1,20 8,91 9,85 22 
Kratchi (1) 1,40 7,70 3,28 10,98 
Nindouin (5) 1,14 9,61 5,61 15,22 
Ensemble (18) 1,21 9,81 7,37 17,83 

La tableau 22 récapitule les rendements obtenus par région et par type de précédent. 

Tableau 22: Rendement moyen en t/ha des variétés précoces par type de précédent 
(nbre de données) 

. ' 

1ère 
récolte 

Défri,ché il 2,65 

Cultivé 9,81 

Ensemble 

Sud 
et 2' 

écolte 
1 9,73 
(26) 

·~· 17,83 
i(l 8) 
18,68 

, :(44) 

117,60 ·8,96 

Les tests statistiques montrent que dans aucune situation les différences de rendements des 
variétés précoces ne sont significatives entre type de précédent cultural. 
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Tableau 22-1 :Tests statistiques de comparaison des rendements moyen (T/ha) 

Test d'égalité des espérances: deux observations 
de variances différentes 

Variétés précoces région Nord 1ere récolte Champ 1 
Moyenne 
Variance 
Observations 
Différence hypothétique des moyennes 

Degré de liberté 
Statistique t 
P(T<=t) unilatéral 
Valeur critique de t (unilatéral) 
P(T <=t) bilatéral 

Valeur critique de t (bilatéral) 

t.obs < t.critique 

18,49 

61,7094667 
105 

0 
31 
0,40000521 
0,34594787 
1,69551868 

0,69189575 

2,03951458 

NS 

Variétés précoces région Nord 2ème récolte 

Moyenne 

Variance 
Observations 
Variance pondérée 
Différence hypothétique des moyennes 
Degré de liberté 
Statistique t 
P(T <=t) unilatéral 
Valeur critique de t (unilatéral) 
P(T <=t) bilatéral 

Valeur critique de t (bilatéral) 

Variétés précoces région Sud 1er récolte 

Moyenne 
Variance 
Observations 

Variance pondérée 
Différence hypothétique des moyennes 

Degré de liberté 

Statistique t 
P(T <=t) unilatéral 
Valeur critique de t (unilatéral) 
P(T <=t) bilatéral 

Valeur critique de t (bilatéral) 

Variétés précoces région Sud 2ème récolte 

Champ 1 
9,21 
22,2806041 
103 
19, 1216448 
0 
32 
0,15841496 
0,43756267 
1,69388841 
0,87512534 

2,03693162 

Champ 1 
12,65 
15,1641554 
26 
11,212517 
0 
11 
1,48838817 
0,08237331 
1,79588369 
0, 16474662 

2,20098627 

Champ 2 

9,81 
4,29715 

18 
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Champ 2 
17,60 
25,4282352 
61 

Champ 2 
8,96 
15,0601257 
61 

42 



Moyenne 
Variance 
Observations 
Différence hypothétique des moyennes 
Degré de liberté 
Statistique t 
P(T <=t) unilatéral 
Valeur critique de t (unilatéral) 
P(T <=t) bilatéral 

Valeur critique de t (bilatéral) 

1 t.obs 1 < t.critique 

Champ 1 
7,08 
8, 11653571 
26 
0 
6 
-0, 13488085 
0,44855855 
1,94318091 
0,8971171 

2,44691364 

Champ 2 
7,37 
18,12042 
18 
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2.6.5.2 Variétés tardives 

Tableau 23 : rendement des variétés tardives par type de précédent. 

( effectif précédent défriche) 
[ effectif précédent cultivé} 
Région Boniwouré (17) [24] 
Nord Bouami (1) [0] 

Deba (4) [5] 
Gambar (1) [2] 
Gbanwon (0) [2] 
Gominin (1) [l] 
Gonin (0) [l] 
Gouroko (1) [l] 
Hagourou (4) [l] 
Singan (4) [3] 
Singo (16) [18] 
Sobasson (1) [0] 
Tabande (3) [0] 
Tanko (0) [l] 
Yakanougo (3) [5] 
Yoassou (3) [2] 
Adosika (1) [0] 
Boniyakpa (1) [3] 
Karissi (1) [0] 
Kinkerekou (1) [2] 
Kpilakpila (2) [l] 
Oroukounto (1) [0] 
Tamsaan (1) [2] 
Yonteme (1) [2] 
Ensemble (65) [75] 
Ala Kodjohloue (2) [1] 

* moyenne sans Boniwouré 

Nb tubercules 
/pied 
3,01 
3,80 
5,70 
4,10 

3,50 

2,40 
4,75 
4,58 
4,35 
3,70 
4,23 

4,03 
2,93 
6,20 
4,10 
3,30 
5,70 
7,20 
2,30 
3,40 
4,90 
4,7* 

5 

rte 
tlha 

17,41 
33,71 
11,22 
17,78 

18,01 

11,50 
14,62 
13,25 
16,59 
27,56 
12,53 

16,58 
20,59 
13,05 
11,77 
3,44 
19,18 
12,22 
3,47 
6,74 
12,23 
16.25 
13,99 

Nb tubercules 
/pied 
3,56 

5,34 
4,80 
4,70 
3,50 

3 
2,20 

5 
4,50 
4,61 

3 
4,88 
2,70 

5,23 

5,50 
5 

3,6 
5,3 

4,7* 

rte 
t/ha 

13,68 

13,95 
17,51 
11,94 
10,32 
11,64 
12,79 
12,24 
12,78 
13,72 

5,84 
14,13 
13,03 

13,93 

16,96 
12,01 

12,56 
15,06 
13.72 

Le nombre de mesures a été trop faible au Sud pour avoir une valeur statistique, les variétés 
tardives étant peu représentées dans cette zone. 

Les résultats ne concernent donc que la région Nord. Le nombre moyen de tubercules par pied 
est de 4, 7 sans prendre en compte la variété Boniwouré qui est une variété considérée comme 
mixte par rapport aux autres variétés tardives qm elles appartiennent au groupe 
Kokoro(gbanou). 
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Les rendements sont nettement plus faibles que ceux des variétés précoces, ce qui confim1ent 
les résultats des années précédentes. 

Test d'égalité des espérances: deux observations de variances 
égales 
vaiiétés tardives, région Nord 

Moyenne 
Variance 
Observations 
Variance pondérée 
Différence hypothétique des moyennes 
Degré de liberté 
Statistique t 
P(T<=t) unilatéral 
Valeur critique de t (unilatéral) 
P(T<=t) bilatéral 

Valeur critique de t (bilatéral} 

défriche cultivé 
16,25 13,72 
49,2164948 6,32681471 
65 75 
29,5104255 
0 
37 
1,10102273 
0, 13899909 
1,68709448 
0,27799818 

2,02619049 

2. 7 Evaluation des temps de travaux 

2.7.1 Le désherbage 

2. 7.1.1 Nombre de jours de désherbage 

Tableau 24 : Comparaison des temps moyens de désherbage par analyse de variance 
Précédent cultural Nombre d'échantillons Somme Moyenne 

Défriche (champ 1) 60 3415 56,9 j/ha 

Cultivé (champ 2) 59 3087 52,3 j:ha 

ANALYSE DE VARIANCE 
Source des variations Somme des carrés Degré de liberté Moyenne des carrés 
Entre Groupes 627,9974956 1 627,9974956 
A l'intérieur des groupes 551137,4647 117 4710,576621 

Total 551765,4622 118 
F Probabilité Valeur critique pour F 

0, 13331648 0,71567708 3,92216748 

Le temps moyen de désherbage après défriche est de 56,9 jours/ha tandis qu'il est de 52,3 
jours/ ha après culture. L'analyse de variance montre que ces différences ne sont pas 
significatives. Cependant la variabilité intra groupe est forte et par conséquence la précision 
du test faible . 
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2.7.1.2 Influence du précédent cultural sur le nombre de désherbages 

L'étude concerne les parcelles après culture à l'exclusion des parcelles sur défriche et n'a été 
effectuée que pour la région Nord. On a comparé le nombre de désherbages sur trois 
précédents culturaux :Maïs/Sorgho, Coton et jachère courte. 

L'analyse de variance fait ressortir des différences significatives. Le nombre de désherbages 
après maïs-sorgho (2,7) est statistiquement inférieur à celui enregistré sur les 2 autres 
précédents défriche et coton (respectivement 3,25 et 3,5). 

analyse de variance 

Source des variations 
Entre Groupes 
A l'intérieur 
groupes 
Total 

des 

Somme 
carrés 
2,82754011 

des Degré 
liberté 

17,0588235 

19,8863636 

2 

41 

43 

de Moyenne des 
carrés F 
1,41377005 3,3979232 

0,41606887 

2.7.1.3 Pourcentage de buttes relevées au désherbage 

Probabilité 
0,04310929 

Le désherbage est l'occasion pour les agriculteurs de remonter la terre sur les buttes qui se sont 
érodées sous l'action des précipitations. 

Le tableau suivant met en évidence un nombre de buttes remontées nettement plus élevé sur 
précédent cultivé que sur défriche (33,3 % contre 26,9 %). Ceci est la traduction d'une plus 
grande sensibilité à l'érosion des sols après plusieurs années de culture qui ont occasionné des 
pe1te de matière organique et une altération de la structure. 

Tableau 26 : buttes relevées au désherbage 

% buttes relevée au désherbage 

% buttes relevées hors désherbage 

Précédent défriche 
(n=59) 

26,91 % 

0% 
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Précédent cultivé 
(n=60) 

33,34 % 

0% 
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2.7.2 Préparation du sol 

La préparation du sol et des buttes se fait généralement l'année précédant la culture de 
l'igname, en fin de saison des pluies (septembre-octobre) lorsque le sol est encore assez 
meuble. Cette technique permet d'être prêt à planter dés le début de l'année Uanvier) juste 
après la récolte des tubercules d'ignames (tardives ou de seconde récolte des précoces). Les 
semenceaux restent ainsi très peu de temps hors de terre ce qui minimise les risques de 
dégradation divers. 

En situation de défriche la préparation du sol comprend les travaux de défrichement, et le 
buttage, éventuellement précédé d'une labour en culture attelé ou d'un houage manuel. 

Après culture, et notamment après maïs-sorgho, il ne comprend que le buttage, précédé 
parfois d'un houage rapide. 

Tableau 27 : temps de travaux en jours/ha pour la préparation du sol 
(défrichage+ buttage) 

Région Sud 
(15) 

Précédent défriche Défrichement 16 
Labour+ Buttage 26 
Total préparation du sol 52 

Précédent cultivé Labour+ buttage 33 [ 14] 
: effectif valide (n) précédent défriche, [n]: précédent cultivé 

Région Nord 
(38) 
78 
52 
130 

62 [41] 

Les temps de travaux sont nettement plus faibles en région Sud qu'au Nord sur parcelles 
défrichées. Cela s'explique par la durée effective des jachères ; au Sud elle est beaucoup plus 
courte et la végétation arborée est peu dense contrairement au Nord, d'où des temps de travaux 
très differents ( 16 contre 78 jours /ha). Pour le buttage les chiffres varient du simple au double 
(26/52) car les buttes sont plus petites en région Sud. 

Sur précédent cultivé les temps de travaux observent les mêmes écaits (33/62) entre régions. 
Le buttage prend globalement plus de temps que sur défriche (33/26 au Sud, 62/52 au Nord ) 
car la préparation du buttage demande un travail qui était précédemment compris dans les 
temps de défrichage. 

Au total les temps de travaux globaux pour la préparation de la parcelle avant plantation 
présentent des écarts important entre les deux situations culturales. (52/33 au Sud, 130/62 j/ha 
au Nord). 

2.7.3 La récolte 

Les temps de récolte sont présentés indépendamment q~ typ(;) cje précédent, qui a prion 
n'influence guère ce paramètre. Les mesures ont ét~ füit~~ pn enregistrant le temps de travail et 
le nombre de buttes récoltées correspondant. Comme les ~gricµlt~urs ne travaillent pas de 
façon continue ni ne récoltent l'ensemble de leur parçelle en un seul passage, les nombres de 
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buttes concernés sont très variables d'une mesure à l'autre. Certaines temps enregistrés 
correspondent à quelques dizaines de buttes seulement, alors que d'autres en représentent 
plusieurs milliers. Il est évident que les temps mesurés sur un faible nombre de buttes sont 
surestimés une fois rapportés à l'hectare. Les résultats sont présentés dans la figure 6. 

• Pour les variétés précoces, les temps de récolte entre la première et la seconde récolte 
sont très proches: 38 jours/ha au Sud, 42 au Nord. 

• Pqur les tardives, qui sont à récolte unique, les temps de travaux sont plus élevées au 
Sud ( 46) mais le faible nombres de buttes concernées a probablement induit une 
surestimation. Au Nord les temps sont plus faibles 34 J/ha. Comme il s'agit 
essentiellement de variétés kokoros a petit tubercules faciles à déterrés cette moindre 
valeur était attendue. 

50 

40 
ra 

.c: 30 
cii ... 
::l 20 0 ..... 

10 

0 
1e récolte 
(n=13, 44) 

2.8 Commercialisation 

fig 6 : Temps de récolte 
(n = sud et nord) 

2e récolte 
(n=15, 23) 

récolte unique 
(14, 35) 

2.8.1 Revenus par type de produits agricoles 

li!!Sud 

~Nord 

Le tableau 28 présente les revenus des ventes des principaux produits agricoles, tels que 
déclarés par les agriculteurs. Mis a part les données concernant le coton qui peuvent être 
considérées comme assez justes car appuyées par un reçu du GVC (Groupement Villageois de 
Commercialisation), les chiffres relatifs aux autres denrées ne sont basés sur aucune 
comptabilisation. Du fait de vente souvent fractionnées tout au long de l'année, contrairement 
au coton qui est vendu en une seule transaction, ces chiffres sont probablement souvent sous
estimés. 

Le coton représente de loin la culture générant le plus fo11 chiffre d'affaire auquel il faut 
cependant enlever des frais de culture assez important (200-400 K FCF A /ha), ce qui n'est pas 
le cas des cultures vivrières. Seule la zone de Tchaourou où cette culture est plus récente et 
moins développée fait exception. 
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Tableau 28: Revenus moyens par culture suivant les régions (Nord-Sud) : 
en milliers de francs CF A 

Produits Sikki Sonoumon Tchatchou Djidja 
Coton 702 1421 80 602 
Ignames précoces (tub) 9 5 48 308 
Ignames tardives (tub) 23 29 9 0 
Cossettes d'igname 0 0 45 13 
Maïs 16 20 102 570 
Cossettes de manioc 13 1 6 1 

Au Nord, dans les deux zones de Sikki et Sonoumon, les ventes de tubercules frais d'igname, 
notamment de variétés tardives, arrivent très loin en deuxième position. Les cassettes, peu 
produites dans cette région assez éloignée des axes de communication, n'ont pas été recensées. 

La zone de Tchaourou présente pour le Nord une situation assez différente. C'est le maïs (102 
KFcfa) qui est la première rentrée commerciale déclarée. Globalement les produits de l'igname 
(100 KF/exploitant) arrivent ensuite, les tubercules précoces étant le produit qui rapporte le 
plus. Par contre les tubercules des variétés tardives sont peu vendus en frais mais plutôt sous 
forme de cassettes (45 KF/expl). 

Au Sud le maïs représente une rentrée importante, presque aussi élevée que le coton. Les 
ignames fraîches des variétés précoces affichent aussi un niveau de recette fort (300 KF) alors 
que les tardives, peu cultivées, ne sont pas mentionnées. 

2.8.2 Importance commerciale des différents produits de l'igname. 

Le tableau 29 présente les principales formes d'igname commercialisées selon l'importance 
déclarée par les producteurs et exprimé sous forme d'indice synthétique dont la formule est 
donnée ci dessous. Les agriculteurs devaient classer, par ordre décroissant, les types d'ignames 
les plus importants (de 1 à 4). 

Ce sont les ignames précoces qui obtiennent l'index le plus élevé, les tubercules tardifs et les 
cassettes faisant jeux égal. Les D. alata ont une importance beaucoup plus faible. 

Ignames précoces 
Ignames tardives 
Cossettes Kokoro 
D. alata 

36 (25) 
30,60 (33) 
29,33 (15) 
11,33(15) 

40 (14) 
26 (5) 
25 (4) 
10 (3) 

37,44 
29,98 
28,42 
1 1, 11 

lnd;ce synthétique calculé selon la formule su;vante : 
[ 4x(% classement 1) + 3x(% classement 2) + 2x(%classement 3) + 1 x(%classement 4)] / 10 

(n) : effectif correspondant au nombre d ' agriculteurs vendant les différent types d ' igname 
dans la région considérée. Les individus manquants correspondent donc à ceux qui ne vendent 
pas ces ignames. 
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Commercialisation des 
ignames. Marché de 
Parakou 

2.9 Conditions pour une croissance de la production 

Les agriculteurs ont été interrogés de façon ouverte sur les conditions qui les inciteraient à 
produire plus d'ignames qu'ils ne le font maintenant. Les tableaux suivants présentent les 
conditions jugées les plus importantes par chaque exploitant. Deux conditions au maximum 
ont été retenue par enquête. 

Au Sud ce sont les moyens financiers nécessaires qui sont mis en avant de façon très nette. 
Cependant on peu penser que la réponse a été biaisée par l'espoir d'aide que fait souvent naître 
une intervention externe chez ces petits paysans. 

Moyens financiers (pour MO et achat de semences) 
nouvelles variétés 
Matériels et mécanisation 
Marché structuré assurant meilleurs débouchés (prix) 
Nouveaux terrains 
Diminution de la surface en coton 
M.O. (main d'œuvre) 
Apport d'engrais (verts ou chimiques) 
Possibilités d'exportation 

4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

50,1 % 
15,5 % 
11,5 % 
7,7% 
3,8% 
3,8% 
3,8 % 
3,8% 
3,8 % 

Dans le Nord les réponses sont plus diversifiées et précises. C'est le besoin d'une organisation 
des marchés qui est mis en avant à égalité avec le problème de la main-d'œuvre. Le besoin de 
matériel agricole, de nouvelles variétés et de capitaux pour l'achat d'intrant (semences et main
d'œuvre) sont aussi cités. 
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Dans le Nord les réponses sont plus diversifiées et précises. C'est le besoin d'une organisation 
des marchés qui est mis en avant à égalité avec le problème de la main-d'œuvre. Le besoin de 
matériel agricole, de nouvelles variétés et de capitaux pour l'achat d'intrant (semences et main
d'œuvre) sont aussi cités. 

Tableau 30-2 : Point de vue des agriculteurs sur les conditions nécessaires pour produire 
d'avantages d'ignames Région Nord 

Marché structuré assurant meilleurs débouchés 
(prix) 
Main d'œuvre (M.O.) 
Matériels & mécanisation 
nouvelles variétés 
Moyens financiers (pour MO et achat de semences) 
Diminution de la surface en coton 
Nouveaux terrains (à proximité du lieux de vie) 
Moyens de lutte contre les parasites 
Conseils (itinéraires techniques) 
Matériel de transformation de l'igname (conso) 
total 

2.10 Evolution depuis dix ans 

21 

21 
15 
13 
11 
4 
5 
1 
1 
1 

22,6 

22,6 
16,1 
13,9 
11,8 
4,3 
5,4 
1,1 
1,1 
1,1 
100 

Il a été demandé aux agriculteurs comme avait évolué leur production et la commercialisation 
des différents types d'igname depuis les 10 dernières années. 

2.10.1 Evolution de la production et de la vente 

Tableau 31 : Evolution de la production et de la vente depuis 10 ans (en %): 

variation + = + = 
régio Igname précoce (44) (38) 20 57 23 42 29 29 
n Igname type kokoro (45) (38) 18 58 24 34 34 32 
Nord Igname Boni Wouré (40) (36) 30 50 20 36 30 33 

Cassette (18) (18) 61 11 28 61 17 22 
régio Igname précoce (15) (15) 73 27 0 73 27 0 
n Sud Igname type kokoro (7) (7) 86 14 0 86 14 0 

Cassette (11)(11) 82 9 9 82 9 9 

En reg1on Nord toutes les catégories de produits ont vu leur production augmenter, à 
l'exception notable des cassettes qui ont régressé chez 61 % des agriculteurs interrogés. Lors 
d'une enquête plus approfondie sur la filière cassette (cf. vernier et al) il a été démontré que se 
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sont les petits producteurs de cassettes qui ont réduit leur production alors que les producteurs 
plus importants l'ont augmentée. 

C'est la réduction de la demande nigériane, suite à la crise économique que connaît le pays 
depuis la fin des années 80, qui explique ce retournement. Il a pour conséquence une certaines 
des spécialisation des exploitations certaines se spécialisant en cassette alors que d'autre 
réduisent ou abandonne cette spéculation essentiellement tournée vers la vente. 

2.10.2 Evolution de la production selon la variété. 

Les tableaux suivants présentent par variété, la différence entre nombres de réponses 
indiquant une augmentation et celles indiquant une réduction de la production depuis 10 ans. 
Si le chiffre est négatif il y a plus d'agriculteurs ayant réduit leur production, si il est positif 
c'est l'inverse. 

Région Nord : 

En région Nord 3 variétés précoces sont déclarées être plus cultivées qu'il y a 10 ans, ceux 
sont Morokorou, très nettement et à plus faible intensité; Kparakara et Ahimon. Les moins 
cultivées sont plus nombreuses mais la différence de réponses reste faible sauf pour 
Douroubayessirou (-4). 

tableau 32-1 : variétés précoces plus ou moins cultivées depuis 10 ans en région Nord 

Morokorou 21 Kokouma -1 
Kparakara 3 Hororo -1 
Ahimon 1 Diessi -1 
Kpouna 0 Monki -1 
Dani 0 Soussounou -1 
Wroutanin 0 Fagona -1 
Monki 0 Grissibaka -2 
Gogo 0 Douroubayessirou -4 

Chez les tardives 13 variétés sont déclarées être plus cultivées, avec en tête Singo et 5 variétés 
moins cultivées. 
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Tableau 32-2 Variétés tardives plus ou moins cultivées en région Nord 

Singo 14 Boniwouré 0 
Kpilakpila 2 Womakou -1 
Yonteme 2 Gouroko -1 
Gominin 2 Oroukounto -1 
Yakanougo 2 Kinkerekou -1 
Deba 1 Adosika -2 
Kagourou 1 
Sigan 1 
Boniyakpa 1 
Gambarougn 1 
Omoya 1 
Tabané 1 
Tanko 1 

Région Sud: 

En région Sud la répartition entre variétés déclarées plus et moins cultivées est équilibrée avec 
7 variétés des deux côtés. Les variétés ayant vu leur production augmenter sont en premier 
Guidou et Nindouin, variétés rustiques. Celles ayant régressé le plus sont Laboko et Kratchi, 
variétés réputées exigeantes. Cette situation certainement une baisse de fertilité des sols dans 
la région. 

tableau 32-3 variétés précoces plus ou moins cultivées, région Sud 

Guidou 12 Feni -1 
Nindouin 6 Leke -1 
Ala N'Kojewoué 1 Mondji -2 
Androki 1 Mafobo -2 
Anago 1 Yoble -2 
Dodo 1 Laboko -4 
Sotoboa 1 Kratchi -5 
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2.11 Effets de la culture cotonnière 

Les agriculteurs étaient interrogés sur l'effet de l'augmentation (éventuelle) de leur production 
cotonnière sur la culture d'igname. 

La situation est contrastée selon les zones considérées. A Sikki et Sonoumon l'augmentation 
des surfaces en coton concerne une majorité d'agriculteurs (87 et 93 % respectivement ) alors 
que dans les 2 autres zones de l'enquête cette proportion est nettement plus faible (13 et 20%). 

tableau 33-1 Effets de la culture cotonnière zone de Sikki 

Augmentation de la surface en Coton (pour n = 15) 

Modifications apportées pour la culture d'igname: (n =13) 
Aucune 
diminution de la culture d'ignames précoces 
diminution de la culture d'ignames tardives 
augmentation de la culture de certaines ignames 
diminution de la production de cassettes 
diminution des ventes d'igname 
augmentation de la culture d'igname après autres cultures 

% des agriculteurs concernés 
86,67 

0 
4,76 

0 
4,76 

0 
54,95 
35,53 

A Sikki l'augmentation du coton a surtout eu pour effet de diminuer les ventes d'ignames 
(55%) et de favoriser leur plantation après autres cultures (36%). 

tableau 33-2 Effets de la culture cotonnière zone de Sonoumon 

Augmentation de la surface en Coton (n=15) 
Modifications apportées pour la culture d'igname: (n= 14) 
aucune 
diminution de la culture d'ignames précoces 
diminution de la culture d'ignames tardives 
augmentation de la culture de certaines ignames 
diminution de la production de cassettes 
diminution des ventes d'igname 
augmentation de la culture d'igname après autres cultures 

% des agriculteurs 
concernés 

93,33 

26,84 
28,14 

0 
12,55 
3,03 
13,85 
15,59 

A Sonoumon cet augmentation n'a pas eu d'effet sur la production d'igname dans 27% des cas, 
a diminué celle d'ignames précoces (28%). 
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tableau 33-3 Effets de la culture cotonnière zone de Tchatchou 

Augmentation de la surface en Coton ( effectif total = 15) 
Modifications app011ées pour la culture d'igname: (n=3) 
aucune 
diminution de la culture d'ignames précoces 
diminution de la culture d'ignames tardives 
augmentation de la culture de certaines ignames 
diminution de la production de cassettes 
diminution des ventes d'igname 
augmentation de la culture d'igname après autres cultures 

% des agriculteurs concernés 
20 

0 
66,67 

0 
11,11 

0 
22,22 

0 

A Tchatchou l'augmentation du coton a surtout induit une baisse des ignames précoces (66%) 
mais cela ne concerne que 2 agriculteurs sur les 15 intenogés. 

tableau 33-4 Effets de la culture cotonnière zone de Djidja - Région Sud 

Augmentation de la surface en Coton ( effectif total = 15) 
Modifications apportées pour la culture d'igname: (n = 2) 
aucune 
diminution de la culture d'igname 
diminution des ventes d'igname 
augmentation de la culture d'igname derrière d'autres cultures 

% des agriculteurs concernés 
13,33 

33,33 
66,67 
0 
0 

En région sud les agriculteurs ayant augmenté la culture cotonnière l'on fait au détriment de 
celle d'igname ( essentiellement précoces) mais cette situation ne concerne que 2 agriculteurs 
sur les 15 interrogés. 

tableau 33-5 Effets de la culture cotonnière région Nord 

Augmentation de la surface en Coton ( effectif total = 45) 
Modifications apportées pour la culture d'igname: (n=31) 
aucune 
diminution de la culture d'ignames précoces 
diminution de la culture d'ignames tardives 
at:gmentation de la culture de certaines ignames 
diminution de la production de cassettes 
diminution des ventes d'igname 
augmentation de la culture d'igname denière d'autres cultures 

% des agriculteurs concernés 
66,67 

11,98 
20,91 
0 
8,92 
1,25 
33,20 
23,74 

En région Nord l'augmentation du coton touche globalement 2 agriculteurs sur 3. Cela a pour 
effet de diminuer la culture des ignames précoces (21 % ), de diminuer la vente d'igname (33 % ) 
et aussi d'augmenter la plantation d'igname après autres cultures. 
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3 CONCLUSION 

Les enquêtes réalisées durant la campagne 1997-98 constituaient la troisième et dernière 
année d'étude sur les systèmes de culture à base d'igname réalisée par l'Unité de Coordination 
des recherches sur l'igname CIRAD-IITA. 

L'ensemble des résultats de ces trois campagnes a déjà fait l'objet de plusieurs publications ou 
communications indiquées ci-dessous. Ils serviront également de matière à un ouvrage de 
synthèse sur les ignames du Bénin. 

Photo : marché de Glazoué 
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6 ANNEXE 1 : NOTICE QUESTIONNAIRE 

nom de l'enquêteur : ...... .. .................................. . 

Chaque enquêteur fera au total 15 enquêtes 
Répartir les enquêtes dans deux ou trois villages. Nom des villages : 

o 1 : ................................ nb enquêtes: ................... . 

o 2 : .... ....... ......... ..... ....... nb enquêtes: ................... . 

o 3 : ................................ nb enquêtes: .. ................. . 

On établira par village une liste des exploitations ayant au moins 2 champs d'igname 
un derrière défriche, un derrière une autre culture. 

15 exploitations seront trirés au sort sur cette liste et enquêtées. 

De façon générale écrire les réponses sur la ligne suivant la question. On n'écrira la réponse 
sur la partie code ( ex . R3 /.40 . ./ ) qu'aux questions sans ligne de réponse. Dans ce cas la 
réponse à la question est un chiffre. 

Page 1 R4 = ... ............ (Bariba, Peul, Nagot..) 

R6, R 7 pers01me de plus de 10 ans d'âge, sans autre activité principale (non scolarisée 
notamment) 

R9 : un champ est une parcelle traitée de façon homogène (même culture, même précédent). 
Un même champ peut être cultivé par plusieurs personnes. Cela reste une seule unité. 

Page 2 : R20 surface moyem1e par butte : 

mesurer l'écaii entre 5 lignes= Ll 
mesurer l'écaii entre 10 buttes sur une ligne = L2 
faire le produit L l x L2 et diviser par 50 = S 

noter 19-1 = S ( = surface moyenne d'une butte en 1112) 

faire le produit Rl9 (nombre de buttes) x S (Rl9-l) = R20 
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R 21 propriétaire = CF (chef de famille) Hl, H2 (homme 1, 2 .. ) .. éventuellement Fl (femme). 

Tableaux page 2 à 5 : 1 ligne par variété. (5 variétés maxi) Pour chaque variété noter les 
principaux défauts et qualités (pourrit vite, se conserve bien, bon goût ... . ) dans observations. 

-compter le nombre de buttes non levées après le 15 juillet. 

Page 4 : Précédents culturaux : 

Si jachère ou forêt noter l'âge de la jachère= nombre d'années laissées en repos. 

Après une jachère longue inutile de noter l'âge pour les années précédentes. 

ex: si 1994 = jachère de 10 ans, inutile de noter 1993 = jachère de 9 ans (c'est évident) 

page 6 : temps de travaux : En période de travaux il faut interroger chaque paysan une fois 
. . 

par semame au moms. 

pour chaque désherbage noter la date de début et de fin. 

Si un désherbage dure plusieurs jours on écrira sur la fiche la somme de temps de travaux. 
ex : 1er jour l 0 hommes, 2ème jour : 8 hommes on écrira dans la colonne homme : 18 

total journées = somme de la colonne homme et femme. 

Dans la colonne « observations » on indiquera si il y a de la MO extérieure à la famille. ex : 
2j x 5 He (homme ext) 

Nombre de désherbages : nombre de passages pour désherber la parcelle. Un désherbage peut 
durer plusieurs jours pour une parcelle. 

Récolte: 

Dans la première colonne préciser la variété dominante (si il y en a une) 
mettre. Pour le récolte noter jour par jour le nombre de buttes récoltées . 

. . 
s1 non ne nen 

par exemple : 3 hommes , 4 femmes , total : 7 journées 
etc ... . pour les autres jours 

nb de buttes récoltées : 800. 

page 8 et 9 : temps de travaux relatifs à la préparation des champs d ' igname pour la 
prochaine campagne(97 /98) . 

*page 8 : parcelle défrichée. : première colonne noter les opérations effectuées : couper les 
arbres, mettre le feux ... 
*page 9: parcelle en culture en 1997. 
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Prendre les 4 variétés avec le plus de buttes : 

Récolter 10 buttes consécutives pour chaque variété. Pesez et comptez les tubercules totaux 
récoltés sur ces 10 buttes. 

A la 1ère récolte marquer les buttes qui ont été pesées et reprendre les mêmes pour peser la 
seconde récolte. 

p 11: dernière question : à poser vers septembre à un moment calme. C'est une question 
ouverte. On essayera de faire dire au paysan quell sont les facteurs qui l'empêchent de faire 
plus d'igname. Au début ne rien suggérer et si l'agriculteur peine à s'exprimer demander si 
avec plus de main d'oeuvre, de meilleurs prix, plus de semence ........ il pourrait faire plus 
igname. 

Evolution depuis 10 ans. : demander comment la production et la vente ont évolué depuis 10 
ans (environ) pour chaque catégories d'igname. 

Si il y a une évolution forte, demandez quelle est d'après le paysan la raison qui explique ce 
changement. 

Question : cultivez vous plus de coton qu'il y a 5 ans : si la réponse est oui demander si 
cela a modifié la culture de l'igname. Plusieurs réponses sont possibles (Rl 72 à Rl 74). 

noter avec les codes : 0 (pas de changement sur igname) à 6 ( autre réponse) : si la réponse est 
6 détaillez. 
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7 ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 

Nom du chef de famille : -----------------------------------------------------

Numéro d'enquête : --------------(à rappeler sur toutes les pages) 

Village : ----------------------------------------------

Age du chef de famille : -------------------ans 

Groupe ethnique : ------------------------------------

Nombre de personnes vivant sur l'exploitation: -----------------------------

Nombre d'hommes actifs : ----------------------------

Nombre de femmes actives : -----------------------------

Nombre de bœufs de trait : --------------------- têtes 

Nombre total de champs d'igname : --------------------

dont appaiienant au chef de famille : ----------------

Surface par culture 

en hectare 

Coton : ------------------------

Sorgho + maïs : ----------------

Maïs pur : ---------------------

Manioc : -----------------------

Niébé : -------------------------

Arachide : ----------------------

Autres cultures à préciser : --------------------------------

Rl 

R2 

R3 --------

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO -------

Rl 1 

R12 

R13 

R14 

Rl5 

R16 

Rl 7 -------

* équipement: charrue, chanette, pulvérisateur, tracteur. ......... . : à noter ci dessous 
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Inventaire variétal champs n°1 précédent défriche N° enq / .......... ./ 

âge de la défriche : ( nbre d'années laissée en jachère avant l' igname de cette année) R 18 / --------/ 
nombre total de buttes dans le champs : R 19 /---------------/ surface moyenne par butte moyen : ---------------------------- R 19-1 /-------------/ 

Surface calculée du champ 11°1 : R19 x R 19-1 = R20 /---------------------/ Propriètaire: CF, Hl, H2 R21 /---------/ 

VARIETES A 2 RECOLTES (précoces): (choisir les 5 variétés avec le plus de buttes) mois de plantation: ------------------ R22 /-------/ 
'.,.\.,•"> ~· ~ - ,-;:,~·•· "'' '"· ~,., . - ~-~~- 7 .... ,.::~,;;.,:r_ ,;;,, 

1---------------------------- R23-2 /------/ R23-3 /------/ R23-4/------/ 

R23-1 /-----------/ 

2---------------------------- R23-6 /------/ R23-7 /------/ R23-8 /------/ 

R23-5 /-----------/ 

3------------------ R23 10 /-------/ R2311 /------/ R2312/------/ 

R23-9 /-----------/ 

4---------------------------- R2314 /----/ R2315 /------/ R2316/------/ 

R2313 /-----------/ 

5---------------------------- R2318 /----/ R2319 /------/ R23 2 0/--------/ 

R2317 /-----------/ 

Il y a t-il des variétés dont on limite le nombre de tiges à la levée :(toutes variétés) .. oui/non ...................... R 24 /--------/ 

si oui lesquelles : .. .. .... ..... .. ..... .. ... .. ... ..... ............ .... .. ... .... ........ .... ... ....... .. ........ ... ... ..... .... .. .... ..... ..... ........ ... ....... ...... ... ...... .... ... .. ....... .. . 
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Inventaire variétal champs n°1 précédent défriche (suite) 

VARIETES A 1 RECOLTES (IGNAMES TARDIVES): (choisir les 5 variétés avec le plus de buttes) 

mois de plantation : ------------------ R26 /-----------/ 

l----------------------------

R2701 /-----------/ R2702 /----/ R2703 /----/ R2 704/------/ 

2----------------------------

R2705 /-----------/ R2706 /----/ R2707 /----/ R2708 /------/ 

3----------------------------

R2709 /-----------/ R2710/----/ R2711 /----/ R2 712/------/ 

4----------------------------

R2 713 /-----------/ R2714 /----/ R2715 /----/ R2 716/------/ 

5----------------------------

R2 71 7 /-----------/ R2718 /----/ R2719 /----/ R2720/------/ 

Si il y a plus de 5 variétés par catégories dans ce champn° 1 , noms de ces variétés : 

enq : .......... . 

précoces : ................................................................ ..... ............................. ... .... .................................... ..... ....... ........................... ... ... ............. .... ............. . 

tardives: ............................................................... .. ... .. ......... ... ................... ............ .. ......... .. ........ .. .... .. ............. ......................... .... ... .............................. .. 
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Champ n°2 précédent autre culture 

Précédents culturaux : 96 

N° enq : .......... . 

R28 /----------/ 95 ------------------- R 29 /----------/ 94 -------------------- R30 /---------/ 

93 ----------------- R31 / ---- / 92 -------------- R32 /-----------/Propriétaire: CF, Hl, H2 R 33 /--------/ 

nombre total de buttes dans le champs : R 34 /---------------/ surf moyenne par butte moyen : ---------------------------- R 35 /-------------/ 

Surface calculée du champ n°2 : R35 x R 34 = R36 /---------------------/ 

VARIETES A 2 RECOLTES (IGNAME PRECOCE): (choisir les 5 variétés avec le plus de buttes)mois de plantation: ------------------ R37 /---

--------/ 

1----------------------------

R3801 /-----------/ 

1 

R3802 /----/ 1 R3803 /----/ 1 R3 8 04/------/ 

2----------------------------

R3805 /-----------/ 1 R3806 /----/ 1 R3807 /----/ 1 R3808 /------/ 
-

3----------------------------

R3809 /-----------/ 1 R3 810/----/ 1 R3811 /----/ 1 R3 812/------/ 

4----------------------------

R3813 /-----------/ 1 R3814 /----/ 1 R3815 /----/ 1 R3816/------/ 
-

5----------------------------

R3817 /-----------/ 1 R3818 /----/ 1 R3819 /----/ 1 R3820/------/ 
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Inventaire variétal champs 11°1 précédent défriche (suite) 

VARIETES A 1 RECOLTES (IGNAMES TARDIVES): (choisir les 5 variétés avec le plus de buttes) 

mois de plantation : ------------------ R 41 /-----------/ 

variétés 

• i'gnarries tardiyès 

1----------------------------

R4201 /-----------/ R4202 /----/ R4203 /----/ R4204/------/ 

2----------------------------

R4205 /-----------/ R4206 /----/ R4207 /----/ R4208 /------/ 

3----------------------------

R4209 /-----------/ R4210/----/ R4211 /----/ R 4 212/------/ 

4----------------------------

R4213 /-----------/ R4214 /----/ R4215 /----/ R4216/------/ 

5----------------------------

R4217 /-----------/ R4218 /----/ R4219 /----/ R4220/------/ 

Si il y a plus de 5 variétés par catégories dans ce champ n°2 , noms de ces variétés : 

précoces ....... ........ ...... ... .... .............. .... ... .. . 

tardives ........ .... ....... ......... .... .... .... .. ... ........ .......... ................... ... ............ .. ................. ..... .................... . 

n° enq : ......... .. 
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chaque semaine noter tous les travaux et temps de travaux effectués dans la parcelle : 

désherbage/ récoltes rappel surface du champs: S = .... ....... ......... .. ... . . 

1 

2 

3 

4 

nb désherbage total R 44 / ......... . ./ R 45 /. ......... ./ R 46 / .......... ./ 

R43: ............ . 

récolté 1 ' daté · honnne x jour femme xjour ·· totaljourné,es ; 11qmb,re · de 

var principale~ 
. . ~ "' 

total R47 : / ......... ... . ./ R48 : / ........... . ./ R49 : / ... ....... ./ R50 / ...... ... ... ./ 

récolte 2 · 

R51/ ........... .. ./ R52 / ...... ...... . ./ R53 / ... ...... .. ./ R54 / ...... ....... ./ 

Remonte-t-on les buttes pendant le désherbage? : 0 /1 oui/ 2 oui hors désherbage/.R54-1 /-----/ 



N° enq : .......... . 

chaque semaine noter tous les travaux et temps de travaux effectués dans la parcelle : 

désherbage/ récoltes rappel surface du champ: S = ........ .. ........ .... .... . 

1 

2 

3 

4 

nbre désherbages 

R55: .. ...... ...... . . 

récolte-1 (variété) 

total 

récolte 2 

total R 56 / .......... ./ R 57 / .. ..... . ./ 

date nomme xjour femme xjour 

R59 : / ... ..... . ./ R60/ ......... ... ./ 

R58 / .. .... .... ./ 

totaljou~ées -.. · ·nombre de '·· 

buttes récoltées 

R61 ..... .. ..... ./ R62 / .... .... .. . ./ 

total récolte 2 R63/ .. ... .. ... ./ R64 / ............. ./ R65 / ... .. .... .. .. ./ R66 / .. ..... .. .. .. ./ 

* Remonte-t-on les buttes pendant le désherbage ? : 0/1/2.(oui mais hors désherbage) .. R67 /--------/ 
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N° enq : .......... . 

CHAMPS SUR DEFRICHE: âge de la défriche: (nbre années depuis dernière culture: R68 /----/ 

d°éfriçhe '' 

total R 69 / ............. ./ 

fabrication des buttes ' nombre· de bùtte 

TOTAL R 70 / .............. ./ R 71 / .............. ./ 
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enq n° : ............ . 

CULTURE EN 1997: ................................. R72 / ........... ./ date récolte ............................ . 

opération' 
; .• V 

TOTAL R73 / .............. / R74 / ....... ...... ./ 

début du buttage : ...... .... . fin: .. ...... ..... période de buttage en jours : R 75 / .. .......... ./ 

observations : 
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1) Variétés à 2 récoltes (igname précoce) 

Champ n°1 précédent forêt 

Variétés (mesurer les Date pesée Poids récolté 

4 variétés principales) 

1------------------------ R77 / ......... ...... ... .... ./ 

R76 / ....... .. ... .. ./ 

2------------------------ R80 / .......... .. ... .. ..... ./ 

R79 / ....... ... .... ./ 

1------------------------ R83 / ...................... ./ 

R82 / ... ........... ./ 

1------------------------ R86 / .. .................... ./ 

R85 / ....... ....... ./ 

Champ n°2 précédent culture 

Variétés (mesurer les Date pesée Poids récolté 

4 variétés principales) 

1------------------------ R89 /. ................... .. ./ 

R88 / .............. ./ 

2------------------------ R92 / ..... .. ...... ......... ./ 

R91 / .... .......... ./ 

1------------------------ R95 / ... ................. .. ./ 

R94 / .... ... ....... ./ 

1------------------------ R98 / .. ..... .... ..... ...... ./ 

R97 / .............. ./ 

enq n° : ............ . 

1 ERE RECOLTE : 

Nombre de tubercules 

R78 / ...................... ./ 

R81 / ...................... ./ 

R84 / ...... ...... .......... ./ 

R87 / ....... ...... ... ...... ./ 

Nombre de tubercules 

R90 / ... .... .... ..... .. .... ./ 

R93 / .. ... ............... .. ./ 

R96 / .......... .... ... ..... ./ 

R99 / .... ...... ..... ....... ./ 
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2) VARIETES A 2 RECOLTES (IGNAMES PRECOCES) 

2EME RECOLTE: Mêmes buttes que pour la 1ère récolte. 

Champ n°1 précédent forêt 

Variétés (mesurer les Date Poids récolté Nombre de tubercules 

4 variétés principales) pesée 

1------------------------ Rlül / .................... ./ R102 / ....... ....... ..... .. . ./ 

Rl00 / ..... ... ...... ./ 

2------------------------ R104 / ............... ..... ./ R105 / .................... ./ 

R103 / .... . ·········./ 

1------------------------ R107/ .... ........ .... .... ./ R108 / .............. ..... ... ./ 

R106 / .... ... .. .... . ./ 

1------------------------ Rll0/. ................... .1 Rl 11 / .................. .. ./ 

R109 / ............ .. ./ 

Champ n°2 précédent culture 

Variétés (mesurer les Date pesée Poids récolté Nombre de tubercules 

4 variétés principales) 

1------------------------ Rll3 / ... ............ ... ./ Rl 14 / ... ...... ........... ./ 

Rl 12 / .............. ./ 

2------------------------ Rl 16/ .... .. ... .... .... ... ./ R117 / .... .. .......... .... ./ 

R115 / ....... ....... ./ 

1------------------------ R119/ ..... .. ....... ... . ./ R120 / .... ................ ./ 

R118 / ..... ..... .... ./ 

1------------------------ R122 / ................ ... ./ R123 / ..... .. .... ......... ./ 

R121 / ... ........ ... ./ 
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1) VARIETES A 1 RECOLTE (IGNAMES TARDIVES) 

Champ n°1 précédent forêt 

Variétés (mesurer les Date pesée Poids récolté 

4 variétés principales) 

1------------------------ Rl25 / .... ........... ... ./ 

R124 / ...... ........ ./ 

2------------------------ Rl28 / .... .. .. ...... ...... ./ 

Rl27 / .............. ./ 

1------------------------ Rl31 / ..... ........ .. .... ./ 

Rl 30 / ...... .. ...... ./ 

1------------------------ R134 / ................... . ./ 

R133/ .............. ./ 

Champ n°2 précédent culture 

Variétés (mesurer les Date pesée Poids récolté 

4 variétés principales) 

1------------------------ Rl37 / ........ .... ...... .. ./ 

Rl36 / .............. ./ 

2------------------------ Rl40 / .. ..... .. ........... ./ 

Rl39 / .............. ./ 

1------------------------ R143 / ....... ... .......... ./ 

R142 / .............. ./ 

1------------------------ R146 / ....... .... .. ..... .. ./ 

Rl45 / ............ .. ./ 

Nombre de tubercules 

R126 / .... ..... .......... .... / 

R129 / ............ ........ .. ./ 

Rl32 / ..................... / 

Rl35 / ......... ..... ...... ./ 

Nombre de tubercules 

R138 / ..... ..... .... ... ..... ./ 

Rl41 / .... ................ ./ 

R144 / .............. ........ ./ 

R147 / ............ ........ .. ./ 
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N° enq : .......... . 

N° enq : .......... . 

REVENUS : DE LA DERNIERE CAMPAGNE 

Coton : ---------------------------------------------------------- en francs cfa R 148 /----------/ 

tubercules frais Ignames précoces ----------------------------------- en franc cfa Rl49 /---------/ 

tubercules frais Ignames tardives ------------------------------------ en franc cfa R 15 0 /---------/ 

cassette de kokoro-------------------------------------------- en franc cfa 

maïs : ------------------------------------------------------------ en franc cfa 

cassettes de manioc----------------------------------------------en francs cfa 

R 151 /---------/ 

R152 / -------/ 

R 15 3 / -------/ 

* Quels types d'ignames ont rapporté le plusl'an dernier (96/97) : classer par ordre 

(1 à 4) 

0 si pas de 

vente 

1-Ignames précoces -----------------------------

2-Ignames tardives : ----------------------------------

3-Cossette kokoro : -----------------------------

Rl54 /---------/ 

R 15 5 /---------/ 

R 15 5 /---------/ 

4- D. alata: ------------------------------------------ R156 /---------/ 

* Quelles sont les ignames les plus demandées par les commercants ? 

(code ci-dessus) : 

R 15 7 /---------/ 

* Que faudrait-il pour que vous cultiviez plus d'ignames : (question ouverte) à poser à la fin 
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N° enq ............. . 

EVOLT!J'iJ'ION . DE'PUIS ro ANS ,: 
"'·• Av. ' • '>.. ~ • • 

Quelle évolution avez vous observée depuis 10 ans : diminution : 1 augmentation: 2 pareil : 3 

pour: 

igname précoce (2 récoltes) production R158 /---------/ vente R159 /---------/ 

igname type kokoro (1 récolte) production R160 /---------/ vente R161 /---------/ 

igname Boni wouré 

cassette d'igname 

production R 162 /---------/ 

production R164 /---------/ 

vente R 163 /---------/ 

vente R165 /---------/ 

explication ... ....... .. .................. ................................ .. .. ..... ...... .. .. .... .. ..... ... .. ...... ............................... . 

* quelles sont les variétés que vous cultivez plus qu'avant: 

R166 ... .................. ...... ... .. R167 ............................... . R168 ................................. . 

raisons : ............. ......... .................... ... ....... .... ......... ..... .. .. .......................... .... ........... ...... ....... ..... . . 

* quelles sont les variétés que vous cultivez moins qu'avant : 

R169 ................ ... ....... ..... . Rl 70 ............................... . Rl 71 ................................ .. 

raisons : ......................... ................................ .. ... .. ................................................................... . 

* Cultivez vous plus de coton qu'il y a 5 ans? 

si oui cela a t-il modifié votre culture d'igname 

non en rien : 0 

Oui/non Rl 72 /-------------/ 

Rl 73 /-------------/ 

Rl 74 /------------/ 

je cultive moins d'ignames précoces : 1 tardives : 2 je cultive plus certaines ignames 3 

lesqt1elles?: ----------------------------------------------------------------------------------------------

je fais moins de cassette 4, je vends moins d'igname 5, je cultive plus derrière autre culture 6 

autres réponses : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

76 




	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



