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INTRODUCTION 

L'Igname, Dioscorea spp., représente une culture de choix dans l'agriculture 
béninoise. 
En effet, avec 1.583.713 t produites en 1998, elle arrivait (en tenne de production) en seconde 
position des cultures produites sur le territoire, après le Manioc ( 1.989.022 t) et devant le 
Maïs (662.227 t); le département du Borgou, avec 694.756 t fournissant la plus grande part de 
cette production devant ceux de l' Atacora (525.474 t), du Zou (295.627 t), de l'Ouémé 
(64.422 t) et du Mono (3.434 t); !'Atlantique n'en produisant pas. 

fü A : Répartition _Rar d~artements de la production nationale d'I@ames __ _ 
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Une mission de terrain a donc été organisée par !'Unité de Coordination des 
Recherches sur les Ignames CIRAD-IITA dans les départements du Borgou et des Collines 
(ex Zou Nord) avec pour objectif de détenniner l'évolution de la production d'igname suivant 
les différentes variétés et en apprécier les raisons. Une équipe de deux (2) personnes a de ce 
fait sillonné les sous-préfectures de Glazoué, dans le département du Collines, Tchaourou et 
Nikki dans celui du Borgou, de mi-Mai à fin Août 2000. Dans chaque sous-préfecture, dix 
(10) villages ont été choisis dans un rayon de dix/quinze km, et dans chacun, cinq (5) 
producteurs ont été enquêtés. Il s'est agi de questions essentiellement qualitatives dont les 
réponses ont été traitées sous le logiciel Winstat. Un exemplaire du questionnaire se trouve en 
annexe. 

Il ressort de ces enquêtes que dans la sous-préfecture de Glazoue, la production 
d'ignames a connu une baisse au cours des dix (10) dernières années, confirmant ainsi les 
données statistiques sur la zone (Fig D). Un f~it nouveau cependant est la production de plus 
en plus poussée de D. alata, résultant de l'introduction de la variété F!orido appréciée par les 
producteurs pour ses qualités gustatives et de bonne tenue en conservation. Dans les deux 
autres sous-préfectures (Tchaourou et Nikki), la production d'ignames a connu une évolution 
tendancielle à la hausse. 
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Fig B, Cet D: Evolution de la production de maïs, coton (sur cinq ans) et d'ignames (sur dix 
ans) dans les sous-préfectures enquêtées 
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Source : MDR-DPP 

Quant au maïs et au coton, principales cultures annuelles du pays, la production n'a 
cessé de croître pour le premier, et pour le second, elle s'est largement développée dans la 
sous-préfecture de Nikki , moins dans celle de Tchaourou, et elle a plutôt stagné dans celle de 
Glazoué entre 1994 et 1998. Ces données statistiques confirment les résultats de nos enquêtes. 

Le présent rapport s'articule en trois (3) parties, chacune exposant les résultats d'une 
des sous-préfectures enquêtées 
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I SOUS-PREFECTURE DE GLAZOUE 
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1.1 Présentation 

La sous-préfecture de Glazoué est située dans le département des Collines, dans le 
centre du Bénin. D'une superficie de 1764 km2

, elle supporte une densité de population 
estimée à 41. 4 hab/km2 1 

. 

La région reçoit en moyenne 1220 mm d'eau2 par an, surtout de Février/Mars à 
Novembre, avec des variations inter annuelles pouvant atteindre 30%. La distribution est de 
type bimodale avec un creux pluviométrique en Août. 

Fig 1.1 : Pluviométrie moyenne dans la région 
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Les sols de la région sont surtout ferralitiques (terre de barre) au Sud, ferrugineux 
tropicaux au Nord et hydromorphes (vertisols) au niveau des bas-fonds. 

Les caractéristiques familiales y sont moyennes (tabl. l) et les ethnies majoritaires y 
sont les Nago et les Mahi (Tab 1.2) 

Tab 1.1: Caractéristiques familiales des exploitations enquêtées 

MOYENNE ET(l/N) 
Nombre total vivant sur l' exploitation 10.6 7.1 

Hommes (actifs agricoles) 2.9 1.3 
Femmes (actives agricoles) 2.8 1.5 

1 2e RGPH (INSAE 1992) corrigé par l'accroissement naturel de la population estimé à 3% /an 
2 Moyenne sur cinq ans. ASECNA-SERVICE Météorologique. Division Climatologie 
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Tab 1.2: Appartenance ethniques des personnes enquêtées et liste des villages 

Villa es . 
Ethnies 1 NAGO MAHJ-FON ISSOLA TOTAL 

AFFESIA 5 5 
BOUBOU 5 5 
HOCO 4 1 5 
IGOHO 5 5 
MAGOUMI 5 5 
OROKOTO 5 5 
THIO 5 5 
WEDEME 5 5 
YAWA 4 1 5 
ZAFFE 5 5 
TOTAL 34 68% 14 28% 2 4% 50 100% 

Au cours des enquêtes, des Issola furent rencontrés; ce sont des immigrants originaires 
de la région de Lama-Kara (TOGO), présents dans la région depuis une trentaine d'années. 

1.2 Evolution de la production d'ignames 

1.2.1 Techniques culturales 

L'igname intervient pratiquement toujours en tête de rotation, après nouvelle défriche. 
En effet, l'igname est la seule culture qui puisse ouvrir un assolement sans apparemment 
souffrir des carences en N et S habituellement sévères en début d'exploitation (A.A 
YACOUBOU cité par S.M. DANGOU, 1983). De plus, l'igname requiert des sols dont la 
teneur en humus avoisine les 3% et dont les réserves en éléments minéraux sont assez élevées. 

Cependant, la pression foncière s'accélère dans la région raccourcissant de plus en 
plus les jachères (Tab 1.3). 

Tab 1.3: Précédents culturaux à !'Igname 

Précédents culturaux 
Jachère longue (>10 ans) 
Jachère courte(< 10 ans) 

Céréale 

1.2.2 Production d'ignames 

Nb de cham s 
21 
76 
1 

% 
21 
78 
1 

Parmi les ignames cultivées au BENIN, les D. rotundata occupent une place de choix. 
Cette espèce a de nombreuses variétés, certaines étant à deux récoltes (dites précoces) et 
d'autres à unique récolte (dites tardives). Le~ D alata comptent aussi parmi les espèces les 
plus cultivées ; cette espèce compte uniquement des variétés à une seule récolte tardive. 
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Tab 1.4: Evolution passée de la production (par type d'igname) 

Types Evolution depuis 10/15 ans ( en % ) et raisons 
d' igname 

% raisons (de la en t raisons en .J.. raisons = 
culti- non culture) 
vant. 

D.r 100 36 - demande 62 - mauvaise 2 
précoces élevée pluviométrie 

- négligé pour coton 
D.r 48 - intérêt 12 - rendements 32 - mauvaise 4 

kokoro secondaire élevés pluviométrie 
- manque de - demande - manque de sols 
sols élevée appropriés 
appropriés 

D.r 50 - manque de 30 - variétés peu 18 - mauvaise 2 
autres semenceaux exigeantes pluviométrie 

tardives - intérêt - rendements - manque de sols 
secondaire élevés appropriés 

D.alata 80 - intérêt 54 - demande 22 - intérêt secondaire 4 
secondaire élevée 
- manque de - valeur 
semenceaux culinaire 

On remarque une désaffection pour les ignames tardives autres que D. alata, puisque 
52% des enquêtés déclarent ne pas produire d'ignames du groupe Kokoro. Dans le même 
ordre d'idées, 50% déclarent ne pas produire de tardives autres que Kokoro. Ceci s'explique 
par le fait que ces types d'ignames ne présentent pas grand intérêt pour eux, leur préférence 
allant aux précoces. En effet, celles-ci sont plus prisées par les consommateurs du fait de 
leurs qualités gustatives. 

D. alata est de plus en plus cultivé grâce à l'introduction de la variété Florido réputée 
quant à sa valeur culinaire (igname pilée) et au fait qu'elle se conserve mieux que les autres 
variétés . 

Quant à la régression de la production, tous types confondus, elle s'explique surtout 
par la mauvaise répartition de la pluviométrie qui sévit dans la région depuis une dizaine 
d'années. Pour les ignames tardives (autres que D. alata), plusieurs producteurs indiquent des 
sols inaptes, à très forte rétention d'eau, souvent des bas-fonds. 

Quoi qu'il en soit, la majorité des producteurs espèrent accroître leur production de 
précoces et de D. alata à cause de la demande élevée. D. alata surtout devrait connaître un très 
fort développement du fait des qualités (définies plus haut) de la variété Ff>orido. Quant aux 
autres tardives, elles devraient aussi se développer à cause surtout de leur disponibilité en 
période séche (Tab 1.5). 
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Tab 1.5: Evolution prévisible de la production sur 2/3 ans (par type d'igname) 

Types Evolution prévisible sur 2/3 ans (en%) et raisons 
d'igname 

non raisons en t raisons en J. raisons = 
cult. 

Précoces 0 84 - demande 6 - variétés 10 
élevée exigeantes 

Kokoro 38 - intérêt 52 - utiles en 6 - mauvaise 4 
secondaire période de pluviométrie 
- manque de soudure 
sols - demande 
appropriés élevée 

Autres 44 - manque de 40 - utiles en 6 - mauvaise 10 
tardives semenceaux période de pluviométrie 

- intérêt soudure - intérêt 
secondaire - rendements secondaire 

élevés 
D.alata 2 - intérêt 90 - demande 0 8 

secondaire élevée 
- valeur 
culinaire (var. 
Florido) 

1.3 Production de cossettes 

Les cossettes d'ignames sont une forme de conservation de l'igname. En effet, 
l'igname se conserve assez mal en tubercules frais; certains paysans les font donc sécher au 
soleil après les avoir épluchés et fait un peu bouillir. Les cossettes ainsi obtenues se 
consomment sous forme d'une pâte communément appelée amala très prisée, surtout au Sud 
du pays où elle est plus consommée que l'igname pilée. 

Tab 1.6: Production de cossettes dans la région enquêtée (sur 50 réponses) 

Production de cassettes % 
Négatif 72 
Positif, autoconsommation 18 
Positif, vente seule 0 
Positif, vente/autoconso. 10 

Tab 1.7: Production de cossettes par ethnie 

Autoconso % , Ventelautoconso (% 

Nage (34) 85 12 3 
Mahi (14) 36 36 28 
lssola 2 100 0 0 
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Tl nous a paru intéressant de noter que la production de cassettes semblait avoir une 
relation avec l'appartenance ethnique, et donc culturelle des enquêtés (tab 1.7). Elle est 
surtout importante chez les Mahi qui sont minoritaires dans la région. Ceci tendant à 
confirmer que la production de cassettes dépend des habitudes alimentaires des personnes 
concernées. 

Tab 1.8: Raisons de la non production de cassettes 

Raisons % 
Insuffisance d'ignames appropriées 59 
Intérêt secondaire 33 
Méconnaissance des techni ues de roduction 8 

La production de cassettes est secondaire (28%) parce que ce n'est pas une tradition 
locale et que la production de tardives, variétés appropriées pour les cassettes, est secondaire, 
mais aussi parce que le marché n'est pas très bien organisé et que les producteurs préfèrent 
consommer les ignames en frais . 

Tab 1. 9: Evolution prévisible de la production de cossettes et raisons 

Evolution prévisible et raisons 
en Î Raison en.,!.. Raison = 

1 Demande élevée 1 intérêt secondaire 12 
(7 %) (7 %) (86 %) 

L'évolution prévisible des cassettes ne laisse entrevoir aucun changement de cet état 
des choses (tab 1.9). 
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1.4 Production de variétés D.rotundata précoces 
Tab 1.10: Evolution déclarée des variétés de O. rotund 

Fréquence 
Variétés d'évolution % Nombre de % 

positive dans les buttes 
exploitations 

Ala- 12 18 22900 31 
kodjéwé 

Efourou 2 3 900 l 

Ikogan 3 5 1800 2 

Irindoun l l 600 l 

Ishu Antou 2 3 1500 2 

Kangni 6 9 4050 5 

Kratchi 3 5 2250 3 

Laboko 16 24 19250 26 

Mafobo 7 11 10850 15 

Morokoro 13 21 10450 14 

TOTAL Sur 50 exp!. o::IOO 74550 o::IOO 

Sation IITA 08 BP 0932 Cotonou, Bénin 

Raisons 

- demande élevée 
- peu exigeante 

- peu exigeante 

- valeur culinaire 

- peu exigeante 

-demande élevée 

- peu exigeante, 
résistante 

- rendements 
élevés 
- peu exigeante 
- demande élevée 
- valeur culinaire 

- demande élevée 
- valeur culinaire 
- peu exigeante 
- demande élevée 

Fréquence 
d'évolution % Nombre de % Raisons 

négative dans les buttes 
exploitations 

20 . 30 12248 22 - mauvaise 
pluviométrie 
- interêt secondaire 

5 8 2750 5 - mauvaise 
pluviométrie 
- interêt secondaire 

2 3 1200 2 - manque de sols 
appropriés 

1 1 1000 2 - manque de main 
d'œuvre 

5 8 2050 4 - mauvaise 
pluviométrie -
- intérêt secondaire 

22 33 30977 55 - mauvaise 
pluviométrie 
- variété très 
exigeante, non 
résistante 

6 9 4100 7 - mauvaise 
pluviométrie 

5 8 2450 5 - mauvaise 
pluviométrie 
- manque de sols 
appropriés 

Sur 50 exp!. o::IOO 56775 o::IOO 



La raison essentielle de la régression de certaines variétés est la mauvaise répartition 
de la pluviométrie. En effet, une bonne répartition de la pluviométrie est un des facteurs 
conditionnant de bonnes récoltes. Il est à noter que Laboko est une variété réputée beaucoup 
plus sensible que les autres aux aléas climatiques. 

Une autre raison de la chute de la production de certaines de ces variétés est le peu 
d'intérêt que leur portent les producteurs. Il faut signaler que les producteurs, dans la majorité 
des cas, héritent ces variétés de leurs parents et sont plus ou moins disposés à accroître la 
production de certaines variétés. 

Tab 1.11 : Récapitulatif des variétés D. rotundata précoces cultivées et leur importance 

Variétés Fréquences pas itives Fréquences négatives Nb total de buttes 
Ala-kodjewe 12 20 35148 (27%) 
Efourou 2 5 3650 (3%) 
Ikogan 3 0 1800 (1%) 
Irindoun 1 2 1800 (1%) 
Ishu Antou 2 1 2500 (2%) 
Kangni 6 5 6100 (5%) 
Kratchi 3 0 2250 (2%) 
Laboko 16 22 50227 (38%) 
Mafobo 7 6 14950 (11 %) 
Morokoro 13 5 12900 (10%) 

TOTAL 65 66 131325 (100%) 

Les quatre ( 4) variétés précoces les plus cultivées sont dans l'ordre, Laboko, Ala
kodjewe, Ma.fobo et Morokoro; mais il est à signaler ici que si Laboko est. la variété la plus 
prisée par les consommateurs, Morokoro présente le plus fort potentiel de développement, en 
raison de sa résistance aux aléas climatiques et aux ravageurs (remarquons que Je solde des 
fréquences d'évolution positives et négatives est largement supérieur à 0). 

Rapport de stage: BBM "évolution de la production d'ignames Nord Bénin 2000 15 



1.5 Production de D. rotundata tardives 

Tab 1.12: Evolution déclarée des variétés de D. rotundata tardives 

Fréquence Fréquence 
Variétés d'évolution dans les % Nombre de % Raisons d'évolution dans les % Nombre de % Raisons 

exploitations buttes exploitations buttes -
Gnanrambo 2 7 1200 5 - bons rendements 1 4 600 3 - mauvaise 

- valeur culinaire pluviométrie 
Ikogan 1 3 400 2 - bons rendements 1 4 500 3 - intérêt secondaire 
Irindoun 16 54 12400 56 - demande élevée 3 14 2800 16 - intérêt secondaire 

- utile en période de 
soudure 
- peu exigeante, 
résistante 
- bons rendements 

Kangni 1 5 1600 9 - manque de terres 
appropriées 

Kokoro 9 31 7580 35 - demande élevée 16 73 12500 69 - mauvaise 
- utile en période de pluviométrie ~ 

soudure - intérêt secondaire 
- manque de terres 
appropriées 

Kratchi 1 4 400 2 - bons rendements 
TOTAL Sur 50 expl. ,.,100 21980 ,.,100 Sur 50 expl. ,.,100 18000 ,.,100 
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Ici, en plus des raisons avancées pour expliquer la régression des variétés précoces, 
apparaît un problème de sols qui ne sont pas appropriés à la culture de variétés tardives ne 
supportant pas des terrains très humides. 

Quoi qu'il en soit, les tardives autres que D. alata ne présentent pas grand intérêt pour 
les producteurs qui leur préfèrent les précoces, en raison de leurs qualités gustatives et de leur 
prix plus élevé à la vente. 

Tab 1.13: Récapitulatif des variétés tardives cultivées et leur importance 

Variétés Fréquences positives Fréquences négatives Nb total de buttes 
Gnanrambo 2 1 1800 (5%) 
Ikogan 1 1 900 (2%) 
Irindoun 16 3 15200 (38%) 
Kangni 0 1 1600 (4%) 
Kokoro 9 16 20080 (50%) 
Kratchi 1 0 400 (1%) 

TOTAL 29 22 39980 (100%) 

Les variétés du groupe Kokoro et les Jrindoun arrivent en tête des tardives cultivées. 
lrindoun présente le plus fort potentiel de développement, en raison de sa résistance. 

Il ne nous est pas possible ici de donner des chiffres quant à la production de Florido 
parce que les producteurs n'étaient pas en mesure de nous les spécifier, cette variété étant 
encore fortement associée aux autres types de D. alata; cependant, nous sommes en mesure 
d'affirmer sans trop de risques que cette variété présente de réels avantages et qu'elle devrait 
se développer très fortement dans les années à venir. 

Tab 1.14: Nombre de buttes de D. alata recensées auprès des personnes enquêtées 

Nb total de buttes 45670 

Fig 1.2 : Importance relative des ignames cultivées 

Répartition des types d'ignames en% du nombre 
total de buttes 
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1.6 Evolution de la production des cultures autres gue igname 

Tab 1.15: Assolement (hors Igname) d'après les déclarations des chefs d'exploitation 
% d'expl. Surf. Moy Surfmoy 

Culture pratiquant sur expl. sur total Evolution depuis 10/15 Causes î Causes .J... 
la cult. pratiq. (ha) expl. (ha) ans 

%en Î %= % en ,J, 
- évol. de -probl. de 
la famille MO 

Maïs 86 2.53 2.18 44 5 51 - rentabilité -mauvaise 
pluvio. 

- autocon- - sols non 
sommation appropriés 

Manioc 82 0.73 0.60 15 63 22 - rentabilité -intérêt 
secondaire 

- réserves 
Anacardier 78 2 1.56 97 3 monétaires 

- rentabilité 
-rentabilité - cuit. exi-

gente 
Coton 78 2.98 2.32 44 IO 46 - probl. de 

MO 
- autocon- - probl.de 
sommation MO 

Niébé 78 1.42 1.11 44 26 31 - rentabilité - sols non 
appropriés 

- autocon- - probl.de 
Riz 70 0.95 0.67 49 37 14 sommation MO 

- rentabilité 
- autocon- - probl.de 
sommation MO 

Arachide 66 1.12 0.74 33 24 43 - rentabilité - négligé 
pour coton 

- rentabilité - probl.de 
Soja 16 0.90 0.14 75 13 12 MO 

- évol. de - probl.de 
Maïs/Sor- 14 2.27 0.32 43 14 43 la famille MO 

gho - rentabilité 

- rentabilité - demande 
faible 

Sorgho 12 0.87 0.10 34 33 33 
> 

- probl. de 
MO 

- réserves 
Manguier 8 0.73 0.016 75 25 monétaires 

SAU moyenne cultures annuelles 8.18 ha 
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Il apparaît que la rentabilité et la sécurité alimentaire expliquent l'évolution des 
différentes cultures. En effet, la plupart des producteurs augmentent leurs superficies (en 
culture vivrière) au fur et à mesure que leur famille s'élargit, ceci dans le souci de garantir 
l'autosuffisance alimentaire. Les ventes de produits alimentaires n'interviennent que lorsque 
les quantités récoltées sont jugées excédentaires ou en cas de besoins financiers pressants. Le 
coton et l'anacardier représentent ici les cultures de rente, pratiquées par 78% des enquêtés. 
La culture du coton qui a longtemps été une vieille tradition est actuellement en perte de 
vitesse en faveur de l ' anacardier qui est en évolution nette (chez 97.44% des producteurs). En 
effet ce dernier nécessite moins de soins que le coton et est surtout beaucoup plus rentable. 

La régression des cultures, lorsqu'elle intervient est expliquée surtout par des 
problèmes de main d'œuvre. C'est surtout le fait de personnes âgées dont les enfants ne les 
aident pas au champ et qui n'ont pas les moyens de s'offrir de la main d'œuvre étrangère. 

Figure 1.3: Assolement moyen pour une SAU moyenne de 8.2 ha ( cultures annuelles y 
compris Igname3
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La figure 1.3 ci-dessus indique l'assolement moyen des cultures annuelles dans la 
régjon enquêtée. On constate qu'ici, le coton, le maïs et le niébé arrivent en tête en matière de 
superficie. 

Rg : La superficie de sorgho comprend une partie de maïs associé ; il en sera ainsi dans tout 
le document 

3 Les superficies d'ignames sont estimées dans tout le document sur la base de 6.000 buttes à l'hectare à partir du 
recensement des différentes variétés. 
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Tab 1.16 : Evolution prévisible de la production des cultures autres que Igname 

Culture Evolution prévisible sur 2/3 ans (en%) et raisons 
arrêt Raisons démar raisons Î raisons 1- Raisons = 

-rage 
Maïs 80 - rentabilité 2 - manque de 18 

(demande MO 
élevée) 
autoconsom 
-mation 

Sorgho 21 - culture non 50 - rentabilité 29 
rentable 
- mauvaise 
pluviométrie 

Manioc 5 - probl de 5 - rentabilité 23 - rentabilité 2 - manque de 65 
ravageurs - diversifica- - évolution MO 
- manque de tion alimen- de la famille - manque de 
terres taire terres 

Coton 31 - culture 3 - rentabilité 54 - culture 13 
exigeante et exigeante et 
peu rentable peu rentable 

Arachi- 3 - manque de 11 - rentabilité 70 - rentabilité 16 
de MO - remplace- - remplace-

ment du ment du 
coton coton 

Niébé 2 - mauvaise 7 - diversifica- 52 - rentabilité 2 - mauvaise 36 
pluviométrie tion - diversifica- pluviométrie 

alimentaire tion alimen-
- remplace- taire 
ment du - remplace-
coton ment du 

coton 
Anacar- 11 - réserves 86 - réserves 2 

dier monétaires monétaires 
Riz 71 - rentabilité 3 - manque de 26 

- remplace- MO 
ment du 
coton 

Man- 75 - réserves 25 
guier monétaires 
Soja 10 - interêt 20 - rentabilité 40 - rentabilité 30 

secondaire 
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Si la plupart des cultures devraient se développer, en raison de leur rentabilité et du 
souci des producteurs d'assurer la reproduction de l'unité familiale, le coton présente de réels 
risques de déclin à cause des fluctuations intempestives du prix garanti , ce qui met très 
souvent les producteurs dans des situations critiques. 

Fi 1.5 : Evolution des cultures chez ceux ui en continuent la roduction 

Evolution prévisible des différentes cultures (hors Igname) · 
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1. 7 Conclusion 

La raison principale de la baisse de la production d'ignames est la très forte sensibilité 
de cette amylacée aux aléas climatiques. En effet, l'igname requiert une répartition assez 
uniforme de la pluviométrie annuelle sur environ six mois, ce qui n'est pas le cas dans la 
région. De ce fait, elle présente des risques réels pour les producteurs qui redoutant des années 
de mauvaise récolte, préfèrent diversifier au maximum leurs productions, limitant celle de 
l'igname à leur autoconsommation. 

La production de cossettes n'est pas une tradition locale très forte . Elle est limitée par 
! 'inorganisation des marchés et la faiblesse de la demande; en effet, ce produit ne faisant pas 
partie des habitudes alimentaires de la population locale, sa production ne pourra se 
développer que s'il devient un produit marchand avec des prix clairs et attractifs. 

En définitive, la recherche agronomique devra s'évertuer à affranchir les producteurs 
des risques que sont les aléas climatiques en axant leurs efforts sur la création de variétés plus 
résistantes; Florido est un très bon exemple de ce qui peut se faire, encore faudrait-il que sa 
diffusion soit la plus large possible. Quant aux cossettes, tant que les prix consentis aux 
producteurs ne seront pas attractifs, il est à douter qu'ils prennent de leur temps pour en 
assurer la production. 
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II SOUS-PREFECTURE DE TCHAOUROU 
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Villages enquêtés 
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2.1 Présentation 

La sous-préfecture de Tchaourou, la plus grande du Bénin, est située dans le 
département du Borgou au Centre Nord du pays. Grande de 7256 km 2

, elle supporte une 
pression foncière assez faible puisque la densité n'y est estimée qu'à 11.51 hab/km2

. 

La pluviométrie, dans la région, est d'environ 1180 mm/an, assez bien répartis de 
Mars/ Avril à Octobre. Quant aux sols, ils sont soit, ferrugineux lessivés, supportant des 
cultures exigentes (pénéplaine et plateaux), soit hydromorphes-limoneux avec des minéraux 
gonflants, peu favorables à l' agriculture (vallées des principaux cours d' eau) 

Fig 2.1: Répartition mensuelle de la pluviométrie moyenne 

Pluviométrie moyenne s~µr,Ginq ans (station de Parakou, 
anné~ '1sa9193) 
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Tab 2.1: Caractéristiques familiales des exploitations enquêtées 

MOYENNE ET(l/N) 
Nombre total vivant 13.2 5.6 

sur l'exploitation 
HOMMES 3.2 1.8 

actifs agricoles 
FEMMES 3.6 2.0 

actives agricoles 
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Tab 2.2: Appartenance ethnique des personnes enquêtées par village 

Ethnies BARIBA NAGO PEULH BERBA MOSSI SEMERE YOM TOTAL 
Villa es 
Badékparou 5 5 
Bakpérou 5 5 
Gokanna 4 5 
Guinirou 5 5 
Kikparé 5 5 
Koubou 3 5 
Pa pané 1 3 5 
Tchaourou 2 3 5 
Tchatchou 3 1 1 5 
Ték arou 3 1 5 

TOTAL 36 72% 7 14% 3 6% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 50 100% 

La principale ethnie de la région est celle des Bariba. Les Nago (originaires du Sud du 
Département) et les Peulh (à l'origine, bergers nomades) sont également présents; mais il 
existe également des immigrants originaires de!' Atocora et même du Burkina Faso (Mossi). 

2.2 Evolution de la production d'ignames 

2. 2.1 Techniques cultural es 

L'igname vient très souvent en tête de rotation, avec la particularité ici que ce sont 
quasiment toujours les précoces qui arrivent après défriche, et les tardives après céréale 
(pratiquement toujours maïs/sorgho). Ainsi, 38% des enquêtés ont au moins deux champs, 
l' un après plus ou moins longue jachère cultivé généralement en précoces, et le second après 
céréale portant les tardives. 

La faible densité de population permet aux producteurs de pratiquer de longues 
jachères (tab 2.3). 

Tab 2.3: Précédents culturaux à !'Igname 

Précédents culturaux Nb de champs O/o 

Jachère longue (> 10 ans) 38 51 
Céréale 29 40 

Jachère courte(< 10 ans) 7 9 
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2.2.2 Production d'ignames 

Tab 2.4: Evolution passée de la production (par type d'igname) 

Types Evolution depuis 10/15 ans (en%) et raisons 
d'igname 

% raisons (de la en t raisons en-!.. raisons = 
culti- non culture) 
vant. 

D. r 100 74 - demande 22 - probl. de MO 4 
precoces élevée - négligé pour 

- évol. de la coton 
famille 

D. r 96 - négligé pour 58 - évol. de la 32 - négligé pour 6 
kokoro coton famille coton 

- intérêt - demande - variété très 
secondaire élevée exigeante, non 

résistante 
D. r 46 - manque de 28 - rendements 16 - variétés très 2 

autres semenceaux élevés exigeantes, 
tardives - manque de - évol. de la non résistantes 

sols famille - probl. de MO 
appropriés 

D. alata 100 66 - suit l' évol 28 - suit l' évol 6 
des sup. dessup 
- utile en pér. - négligé pour 
de soudure coton 

Il existe deux groupes de D. rotundata tardives dans la région : les ignames du groupe 
Boniwouré et celles du groupe Kokoro. Les premières ont une production assez faible, du fait 
de leur faible résistance aux aléas climatique et leur exigence en types de sols. 

D. alata ne fait pas encore l'objet d'une production propre. En effet, les producteurs 
plantent très souvent deux ou trois semenceaux de cette espèce par ligne (en début et fin de 
ligne, et parfois aussi en milieu) dans leur champ, parmi les autres types d'igname: les 
variations de production dépendent donc de l'évolution des superficies des champs d'igname. 
Il est à noter tout de même que cette espèce est produite par la totalité des enquêtés. 

Quant aux autres types d'ignames, ils se sont assez bien développés, surtout du fait de 
leur rentabilité et de l'évolution de la famille, l'igname faisant partie de la base alimentaire. 

Lorsqu'il y a eu régression de ces types d'igname, cela a très souvent été le fait d'une 
négligence au profit du coton. 

Rapport de stage : BBM "évolution de la production d'ignames Nord Bénin 2000 27 



Tab 2.5 Evolution prévisible de la production sur 2/3 ans (par type d'igname) 

Types Evolution prévisible sur 2/3 ans ( en % ) et raisons 
d'igname 

non raisons en raisons en raisons = 
cult. Î -!-

D. r 0 82 - évol. de la 18 
precoces famille 

- demande élevée 
D. r 2 - probl. de MO 78 - demande élevée 0 20 

kokoro - évol. de la 
famille 

D. r 46 - manque de 50 - demande élevée 0 4 
autres sols appropriés - évol. de la 

tardives - manque de famille 
semenceaux 

D.alata 0 84 - suit l 'évol des 2 - suit I 'évol 14 
sup. des sup. 
- demande élevée 

La production d'ignames, tous types confondus, devrait s'accroître dans les années à 
venir pour assurer la sécurité alimentaire et dégager un surplus commercialisable. 

Les Boniwouré devraient cependant avoir une évolution en demi teinte, puisque 46% 
des producteurs déclarent ne pas avoir l'intention d'en cultiver, soit du fait de sols non 
appropriés (à forte rétention d'eau), soit par manque de semenceaux. 

2.3 Production de cossettes 

Tab 2.6: Production de cossettes dans la région enquêtée ( sur 50 réponses) 

ProducNon de cassettes % 
Négatif 66 
Positif, autoconsommation 12 
Positif, vente seule 10 
Positif, vente/autoconso 12 

Tab 2.7: Production de cossettes par ethnie 

Ethnie Négatif Autoconso Vente Ventelautoconso (%) 
(% % % 

Bariba (36) 72 1 1 11 6 
Nago (7) 72 0 14 14 
Peulh (3) 33 33 0 34 
Berba (1) 0 100 0 0 
Mossi (1) 0 0 0 100 
Semere (1) 0 0 0 100 
Yom 1 0 100 0 0 
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On constate ici que 28 % des Bariba et des Nago de la reg10n produisent des 
cossettes d' ignames; on a donc affaire à une minorité de producteurs et ceux-ci en produisent 
surtout pour la vente. Pour les autres ethnies, le nombre d'enquêtés est trop peu élevé pour 
faire des commentaires sur les résultats. 

Tab 2.8: Raisons de la non production de cossettes 

Raisons % 
Insuffisance d'ignames appropriées 64 
Intérêt secondaire 15 
Méconnaissance des techniques de production 9 
Problèmes de débouchés 12 

Pour cette sous-préfecture, 34% des enquêtés disent produire des cossettes, et ceci 
pour diverses raisons (tab 2.6). Il est à signaler que la consommation d'igname dans la région 
se fait surtout sous forme d'igname pilée, bouillie ou frite: les producteurs conservent donc 
très souvent les ignames pour ce type de consommation. De plus, pour la pâte, ils préfèrent les 
cossettes de manioc et la farine de sorgho. 

La consommation sous forme de cossettes d'igname ne fait donc pas partie des 
habitudes alimentaires principales locales. Quant à sa production pour la vente, elle concerne 
22 % des enquêtés et est limitée par les faibles prix pratiqués par les acheteurs. 

Tab 9: Evolution prévisible de la production de cossettes et raisons 

Evolution prévisible et raisons 
en t Raison en i Raison = 

10 - demande élevée 2 - probl. de débouchés 5 
(59%) - évol. de la famille (12%) (29%) 

La production de cossettes devrait cependant évoluer chez ceux qui en produisent, ceci 
pour la vente et l'autoconsommation . 
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2.4 Production de D. rotundata précoces 

Tab 3.10: Evolution déclarée des variétés D. rotundata précoces 

Fréquence Fréquence 
Variétés d'évolution positive % Nombre de % Raisons d'évolution négative % Nombre de % Raisons 

dans les buttes . dans les buttes 
exploitations exploitations 

Adore 2 1 2050 2 - peu exigeante 
Agaru 1 < 1 250 < 1 - rend élevés 
Androkin 2 1 1500 1 - peu exigeante 1 2 400 2 - prob. de M.O. 

Ayimon 26 18 16258 15 - peu exigeante 9 18 4512 19 - var. exigeante 
- prob. de MO. 

Congo 1 2 200 1 - négl. pour Coton 
Dani 2 1 275 < l - peu exigeante 2 4 340 1 - var. exigeante 

Duruba 5 3 2464 2 - val. culinaire 1 2 200 1 - var. exigeante 
yesiru 
Kangni 6 4 2575 2 - val. culinaire 1 2 700 3 - var. exigeante 
Kpakara 26 18 18829 17 - dem. élevée 3 6 1070 4 - var. exigeante 

- rend. élevés - prob. de sols 
appropriés 

Kpouna 25 17 18087 16 - dem. élevée 8 16 4312 18 - var. exigeante 
Morokoro 28 19 36910 33 - dem. élevée 21 42 11610 48 - var. exigeante 

- rend. élevés - prob. de M.O. 
Ofegui 5 3 2475 2 - rend. élevés 1 2 300 1 - var. exigeante 
Olodo 2 1 640 1 - rend. élevés 
Sogbedoba 3 2 745 1 - peu exigeante 2 4 350 1 - var. exigeante 
Soussou 4 3 1450 1 - val. culinaire 
Tankpan- 2 1 11 OO 1 - <lem. élevée 
Nou 
Wokoru 1 < 1 660 1 - peu exigeante 
Yonwoko 5 3 2525 2 - val. cul inaire 
Zaria 2 1 1950 2 - peu exigeante 

TOTAL Sur 50 exp!. '1::100 110743 ""100 Sur 50 exp!. '1::100 23994 ""100 
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Tab 2.11 : Récapitulatif des variétés précoces cultivées et leur importance 

Variétés Fréquences positives Fréquences nézatives Nb total de buttes 
Adoro 2 2050 (2%) 
Agaru 1 250 (0.19%) 
Androkin 2 1 1900 (1 %) 
Ayimon 26 9 20770 (15%) 
Congo 1 200 ( < 1 %) 
Dani 2 2 615 (< 1%) 
Duruba yesiru 5 1 2664 (2%) 
Kangni 6 1 3275 (2%) 
Kpakara 26 3 19899 (15%) 
Kpouna 25 8 22399 (17%) 
Morokoro 28 21 48520 (36%) 
Ofegui 5 1 2775 (2%) 
Olodo 2 640 (< 1%) 
Sogbedoba 3 2 1095 (1 %) 
Soussou 4 1450 (1%) 
Tankpannou 2 1100 (1%) 
Wokoru 1 660 (< 1 %) 
Yonwoko 5 2525 (2%) 
Zaria 2 1950 (1%) 

TOTAL 147 50 134737 <~100%) 

Toutes les variétés devraient plutôt bien se développer (tous les soldes de fréquences 
d'évolution positives et négatives sont supérieurs à O); en effet les producteurs éliminent de 
leurs champs, toutes les variétés dont les rendements sont jugés insatisfaismits. Lorsqu'il y a 
régression de certaines variétés, c'est qu'elles sont exigeantes ou qu'il y a un problème de 
main d'œuvre. 

Les quatre variétés précoces les plus cultivées sont dans l'ordre, Morokoro, Kpouna, 
Ay imon et Kpakara; cette dernière devrait se développer très fortement, vu que son solde de 
fréquences d'évolution est largement positif. Celle-ci est en effet très peu exigeante, et ses 
qualités gustatives sont jugées satisfaisantes. 
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2.5 Production de D. rotundata tardives 

Tab 2.12: Evolution déclarée des variétés de D. rotundata tardives 
Fréquence Fréquence 

Variétés d' évolution % Nombre de % Raisons d'évolution % Nombre de % Raisons 
positive dans les buttes négative dans les buttes -

exploitations exploitations 
Boniwoure 15 24 6610 4 - rend . élevés 8 30 6380 17 - prob. de 

- val. culinaire semenceaux 
- var. exigeante 

Deba 2 3 15050 10 - rend. élevés 
Dekunu 1 2 1800 1 - peu exigente 
Doundou worou 1 2 3000 2 - rend . élevés 
Gbankoikinou 1 4 1900 5 - orob. de M.O. 
Gbansaka 1 4 90 < 1 - int. secondaire 
Go mini 6 10 14980 10 - rend. élevés 1 4 1760 5 - prob. de sols 

aooropriés 
Guirissi 1 4 28 < 1 - int. ses;ondaire 
Kpasibansu 1 2 1600 1 - rend. élevés 
Kpegoué 3 5 7120 5 - rend. élevés 2 7 210 1 - int. secondaire 
Koiri koiri 1 2 2000 1 - rend. élevés 
Kokoro 18 29 71380 45 - rend. élevés 11 41 22170 60 - prob. de M.O. 

- peu exigente - négJ. oour Coton 
Singou 2 3 3680 2 - rend. élevés 
Tabane 2 3 5500 4 - dem. élevée 

Wokiri 4 6 13550 9 - rend. élevés 
Wosu koana 2 3 6100 4 - rend. élevés 
Yakanougo 3 5 3285 2 - peu exigente 2 7 4460 12 - int. secondaire 
Yon birini 1 2 1500 1 - rend. élevés 

TOTAL Sur 50 expl. ""100 157155 ""100 Sur 50 expl. ""100 36998 ""100 
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Tab 2.13: Récapitulatif des variétés de D. rotundata tardives cultivées et leur importance 

Variétés Fréquences positives Fréquences négatives Nb total de buttes 
Boniwoure 15 8 12990 (7%) 
Deba 2 15050 (8%) 
Dekunu 1 1800 (1 %) 
Doundou worou 1 3000 (2%) 
Gbankpikinou 1 1900 (1 %) 
Gbansaka 1 90 ( < 1 %) 
Gomini 6 1 16740 (9%) 
Guirissi 1 28 (< 1%) 
Kpasibansu 1 1600 (1 %) 
Kpegoué 3 2 7330 (4%) 
Kpiri kpiri 1 2000 (1%) 
Kokoro 18 11 93550 (48%) 
Singou 2 3680 (2%) 
Tabane 2 5500 (3%) 
Wokiri 4 13550 (7%) 
Wosu kpana 2 6100 (3%) 
Yakanougo 3 2 7745 (9%) 
Yon birini 1500 (1%) 

TOTAL 62 27 194153 (~100%) 

Exceptées trois variétés (qui représentent à peine 1 % de la production), ici aussi toutes 
les variétés évoluent plutôt bien, et quand elles régressent, c'est surtout parce qu'elles ne 
présentent pas grand intérêt pour les producteurs. 

Les variétés du groupe Kokoro (représentées par toutes les variétés ci-dessus citées 
excepté Boniwouré) sont les plus cultivées, les Boniwouré ne représentant que 7% de la 
production de tardives (hors D. alata). Chez les 41 % de producteurs qui ont réussi à nous 
spécifier les noms des variétés du groupe Kokoro, Gomini, Deba, Wokiri et Yakanougo 
arrivent en tête du fait de leur rendement élevés. Notons cependant que les boniwouré 
présentent un fort potentiel de développement. 

Chez les Kokoro, Gomini et Wokiri devraient se développer assez fortement. 

Tab 2.14 : Nombre de buttes de D. alata recensées auprès des personnes enquêtées 

Nb total de buttes 34250 

Avec 34250 buttes recensées, D. alata arrive en troisième place des ignames cultivées, 
après les Kokoro et les précoces, mais avant les autres types de tardives( fig 2 '.2) . 

Sation IITA 08 BP 0932 Cotonou, Bénin 
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Fig 2.2 : Importance relative des ignames cultivées 
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2.6 Evolution de la production des cultures autres que igname 

Tab 2.15: Assolement (hors Igname), d'après les déclarations des chefs d ' exploitation 

% d'expl. Surf. moy Surfmoy 
Culture pratiquant sur exp!. sur total Evolution depuis 10/15 Causes Î Causes -1.-

la cult. pratiq. (ha) exp!. (ha) ans 
%en Î %= o/oen-1.-

- réserves 
Anacardier 98 3.13 3.07 100 0 0 monétaires 

- rentabilité 
- évol. de la -probl. de 
famille MO 

Manioc 98 1.01 0.99 65 21 14 - rentabilité - négligé 
pour coton 

- évol. de la - probl.de 
Maïs/Sor- 90 1.32 1.19 51 5 44 famille MO 

gho - rentabilité - intérêt 
secondaire 

- évol. de la - probl.de 
Niébé 70 0.58 0.41 60 29 11 famille MO 

- rentabilité 
-rentabilité - probl. de 

Coton 66 2.14 1.41 76 12 12 MO 

- évol. de la - négligé 
Maïs 30 1.13 0.34 40 13 47 famille pour coton 

- rentabilité 
- réserves 

Tecks 30 0.69 0.21 27 73 0 monétaires 

- rentabilité - probl.de 
Arachide 26 1.01 0.26 38 31 31 MO 

- réserves 
Manguier 20 0.40 0.08 70 30 0 monétaires 

- évol. de la - négligé 
Sorgho 14 0.96 0.13 57 14 29 famille pour coton 

- rentabilité' 

Riz 10 0.69 0.07 60 20 

SAU moyenne cultures annuelles 4.8 ha , 
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La base alimentaire dans la région est constituée du Manioc, du Maïs, du Sorgho et 
bien sûr de !'Igname, toutes ces cultures étant pratiquées par plus de 90% des enquêtés (Tab 
2.15). 

La sécurité alimentaire et les revenus financiers apparaissent également ici comme les 
raisons essentielles de l'évolution des cultures; par contre, pour ce qui est de leur régression, 
la négligence au profit du coton semble être une raison importante. Quoi qu'il en soit, les 
différentes cultures ont plutôt évolué positivement. 

Les cultures de rentes que sont le coton et l'anacardier ont assez bien progressé; 
l'anacardier semble servir d'assurance retraite alors que le coton est apprécié pour sa 
rentabilité quasi immédiate. De toutes façons, l'anacardier paraît être la culture de rente 
d'avenir, puisqu'il est en progression chez la totalité des enquêtés. 

On remarque au niveau des cultures annuelles (Fig 2.3), que la superficie moyenne 
affectée au coton est la plus élevée; viennent ensuite le sorgho, et l'igname. 

Fig 2.3: Assolement moyen des cultures annuelles (y compris igname) 

sorgho--,......-~~~~--~ 

22% 

. r 

_______ · ~·f6i611---. __ . -------··-----·' 
24% 
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Tab 2.16: Evolution prévisible des cultures (hors Igname) 

Culture Evolution prévisible sur 2/3 ans ( en % ) et raisons 
arrêt raisons démar raisons t raisons .i Raisons 

-rage 
Anacar- 86 - réserves 2 - culture 

dier monétaires exigeante 
Manioc 82 - rentabilité 6 - intérêt 

- évolution secondaire 
de la famille - manque de 

MO 
Niébé 8 - diversifica- 61 - rentabilité 5 - manque de 

tion - évolution MO 
alimentaire de la famille 
- rentabilité 

Coton 24 - culture 21 - rentabilité 30 - culture 
exigeante et exigeante et 
peu rentable oeu rentable 

Maïs 80 - rentabilité 4 - manque de 
(demande MO 
élevée) 
- évolution 
de la famille 

Tecks 53 - réserves 
monétaires 
- rentabilité 

Arachi- 46 - rentabilité 33 - rentabilité 4 - manque de 
de MO 

Man- 64 - réserves 
gu1er monétaires 

- rentabilité 
Sorgho 81 - évolution 4 - manque de 

de la famille MO 
- rentabilité 

Riz 80 - rentabilité 
- évolution 
de la famille 

La plupart des paysans devraient continuer la production des différentes cultures. 
Respectivement 46% et 8% espèrent démarrer la production d'arachide et de niébé, surtout 
pour des raisons financières . Le coton quant à lui devrait voir sa production abandonnée par 
24% des enquêtés (Fig 2.4 ). ' 
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Parmi ceux qui continuent ces spéculations, la plupart devraient augmenter leur 
production, ou tout au moins la garder constante. Ici encore, le coton est le grand perdant 
pui sque environ 40% des enquêtés qui en poursuivent la production devraient diminuer celle
ci à l'avenir (Fig 2. 5). 
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2. 7 Conclusion 

La production d'ignames se porte plutôt bien dans la reg1on, avec une évolution 
soutenue, d'une part parce que l'igname constitue la base alimentaire des populations locales, 
mais aussi et surtout parce que la pluviométrie est assez bien répartie et que les cultures n'ont 
pas trop souvent à souffrir du manque chronique d'eau. 

Les cossettes d ' ignames ne constituent pas, ici non plus, une tradition alimentaire ; les 
populations leur préfèrent les cossettes de manioc. La production de cossettes d ' ignames à 
grande échelle ne pourra se développer que si les prix consentis sont attractifs et la filière 
mieux organisée. 

Nous n'avons pas rencontré la variété Florido durant nos enquêtes bien qu 'elle ait été 
introduite récemment par l 'INRAB/CIRAD-IIT A dans des villages voisins de ceux enquêtés 
(Kinnoukpanou .. . ). Les variétés locales de D. alata ne sont pas spécialement appréciées, 
notamment du point de vue gustatif. Cependant, certains enquêtés ont mentionné une variété 
dénommée Elesso qui aurait été introduite du Nigéria et dont les qualités gustatives seraient 
assez proches de certaines précoces. 

Il serait intéressant de se pencher sur cette variété et en assurer une plus large 
diffusion, et de développer la diffusion la variété Florido. 
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III SOUS-PREFECTURE DE NlKKJ 
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3.1 Présentation et évolution de la production 

La sous-préfecture de Nikki, également située dans le département du Borgou, 
supporte une densité d'environ 25.7 hab/km2

, puisque environ 81509 personnes4 y vivent sur 
une superficie de 3171 km2

. 

La pluviométrie rappelle celle de Tchaourou et les sols y sont pratiquement les mêmes. 

Tab 3.1: Caractéristiques familiales des enquêtés 

MOYENNE ET(l/N) 
Nombre total vivant 14.8 7.5 

sur l'exploitation 
HOMMES 3.6 2.1 

Actifs agricoles 
FEMMES 4 3.3 

Actives agricoles 

Tab 3.2: Appartenance ethnique des personnes enquêtées par village 

Ethnies BARI BA PEULH BOKO NAGO YOM TOTAL 
Village 
Biro 4 5 
Boukanéré 3 1 1 5 
Gnonkourakali 5 5 
Kassakpéré 3 2 5 
Ouénou 5 5 
Sakabansi 4 5 
Sérékalé 5 5 
Suya 4 1 5 
Tasso 2 2 1 5 
Tontarou 4 1 5 
TOTAL 35 (70%) 7 (14%) 4(8%) 3 (6%) 1 (2%) 50 (100%) 

Les principales ethnies présentes dans la région sont les Bariba, les Peuhl et les Boko. 
Les Yom sont des immigrants venant de l 'Atacora. 

3.2 Evolution de la production d'ignames 

3.2.1 Techniques culturales 

On remarque ici une plus grande diversité dans les précédents culturaux à l'igname, 
mais si quelques paysans plantent les précoces après défriche et les tardives après céréale, il 
reste que la technique la plus largement usitée est le semis sur plus ou moins' vieille jachère. 

La pression foncière , même si elle commence à se faire sentir dans la région, permet 
tout de même à la majorité de pratiquer enco~e des jachères de plus de dix ans (Tab 3.3). 

4 2e RGPH (INSAE 1992) corrigé par l'accroissement naturel de la population estimé à 3% /an 
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Tab 3.3: Précédents culturaux à ]'Igname 

Précédents culturaux 
Jachère longue(> 10 ans) 

Céréale 
Jachère courte ( < 10 ans) 

Coton 
Lé umineuse 

3.2.2 Production d'ignames 

Nbdecham s % 
45 64 
13 19 
8 Il 
3 4.5 
1 1.5 

Tab 3.4: Evolution passée de la production (par type d'igname) 

Types Evolution depuis 10/15 ans (en%) et raisons 
d' igname 

% raisons (de la en t raisons en ..J... raisons 
culti- non culture) 
vant. 

D. r 100 84 - demande 14 - probl. de MO 
précoces élevée 

- évol. de la 
famille 

D. r 94 - négligé pour 52 - rendements 32 - négligé pour 
kokoro coton élevés coton 

- variété très - demande - probl. de MO 
exigeante, non élevée 
résistante 

D. r 80 - manque de 42 - rendements 30 - négligé pour 
autres semenceaux élevés coton 

tardives - intérêt - demande - probl. de MO 
secondaire élevée 

D.alata 100 76 - suit l'évol 22 - intérêt 
des sup. secondaire 
- utile en pér. - suit l 'évol 
de soudure des sup 

= 

2 

10 

8 

2 

Tous les types d'ignames sont largement cultivés dans la région, et ils se sont tous 
assez bien développés ces dernières années, surtout les précoces. On remarque cependant 
toujours une certaine désaffection pour les tardives autres que les Kokoro et D. alata: ils ne 
présentent pas grand intérêt pour les paysans, puisque 20% des enquêtés n'~n produisent pas 
et 30% ont vu leur production baisser, très souvent par négligence au profit du coton. Notons 
cependant que cette raison apparaît aussi souvent pour expliquer la régression des Kokoro 
quand celle-ci intervient. 

Quant à D. alata, elle suit l'évolution des superficies d' igname, le nombre de buttes 
variant très souvent avec le nombre de lignes dans le champ. 
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Tab 3.5: Evolution prévisible de la production sur 2/3 ans (par type d'igname) 

Types Evolution prévisible sur 2/3 ans (en%) et raisons 
d' igname 

non raisons en t raisons en -l.. raisons = 
cult. 

D. r 0 84 - évol. de la 6 - variétés 10 
précoces famille exigeantes 

- demande 
élevée 

O. r 2 - manque de 88 - évol. de la 4 - probl. de MO 6 
kokoro sols famille 

appropriés - demande 
élevée 

D. r 8 - manque de 76 -demande 4 - probl. de MO 12 
autres sols élevée 

tardives appropriés - évol. de la - variétés 
- intérêt famille exigeantes 
secondaire 

D.alata 0 90 - rendements 2 - suit l'évol 8 
élevés des sup. 
- utile en pér. 
de soudure 

Pratiquement tous les enquêtés devraient accroître leur production d'ignames, tous 
types confondus, ou tout au moins la garder constante. Les tardives autres que Kokoro et D. 
alata devraient aussi bien se développer et certains paysans espèrent même démarrer leur 
production, ceci pour garantir la sécurité alimentaire, et selon quelques-uns en remplacement 
du coton comme culture génératrice de revenus financiers. 

3.3 Production de cossettes 

Tab 3.6: Production de cossettes dans la région enquêtée (sur 50 réponses) 

Production de cassettes % 
Négatif 48 
Positif, autoconsommation 24 
Positif, vente 12 
Positif, vente/auto 16 

Tab 3.7: Production de cossettes par ethnie 

Ethnie % Autoconso % Vente % Vente/ autoconso % 
Bariba (35) 23 6 20 
Peulh (7) 14 29 0 

Boko (4) 25 25 0 

Nago (3) 33 33 34 

Yom l 100 0 0 
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Tab 3.8: Raisons de la non production de cossettes 

Raisons % 
Insuffisance d'ignames appropriées 38 
Intérêt secondaire 29 
Problèmes de débouchés 33 

La production de cossettes concerne ici 52% des enquêtés (Tab 3.6); ceux-ci en 
produisent aussi bien pour la vente que pour leur consommation personnelle. Il faut noter que 
les Bariba de la région mais aussi et surtout les Nago en consomment assez souvent (Tab 3.7). 
La présence toute proche du Nigéria et la demande émanant de ce pays où la consommation 
est très forte créent un débouché certain pour les producteurs. 

Tab 3.9: Evolution prévisible de la production de cossettes et raisons 

Evolution prévisible et raisons 
en Î Raison en,!.. Raison = 

17 - demande élevée 8 - prod. de tardives 1 
(65%) - évol. de la famille (31%) insuffisante (4%) 

- probl. de débouchés 

La production de cossettes devrait évoluer dans les années à venir puisque 65% des 
producteurs espèrent augmenter leur offre (Tab 3.9). 
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Tab 3.11: Récapitulatif des variétés précoces cultivées et leur importance 

Variétés Fréquences positives Fréquences néf!atives Nb total de buttes 
A gogo 7 3 3346 (2%) 
Ayimon 6 2 4245 (3%) 
Da ni 12 2 9760 (6%) 
Danwari 30 4 16751 (11 %) 
Dikpiri 0 2 508 (< 1%) 
Doundoubale 1 1 1470 (1 %) 
Duruba- yesiru 1 1 1072 (1%) 
Durukonu 5 1 6649 (4%) 
Guirissi 1 0 750 (< 1 %) 
Kangni 1 2 1321 (1%) 
Kpanhoura 4 2 2192 (1%) 
Kpouna 15 16 15561 (10%) 
Mariworokoro 0 1 162 (< 1%) 
Mo gui 3 0 2126 (1 %) 
Morokoro 40 9 69823 (45%) 
Mossi 5 0 4237 ( 3%) 
Pampangou 1 0 300 ( < 1 %) 
Soagonna 3 1 3578 (2%) 
Soussou 8 6 8795 (6%) 
Tankpannou 6 1 4312 (3%) 

TOTAL 149 54 156958 (~100%) 

La majorité des variétés précoces a plutôt évolué positivement, vus les soldes des 
fréquences d'évolution. Les enquêtés qui indiquent une régression de certaines variétés font 
état de mortalités élevées dues à la forte sensibilité des ignames, notamment aux nématodes et 
aux aléas climatiques. 

Morokoro, Danwari, Kpouna et Dani arrivent en tête des variétés cultivées, le premier 
étant même produit par 98% des enquêtés. De plus, Morokoro présente le plus fort potentiel 
de développement, son solde de fréquences d'évolution étant largement positif. En effet, cette 
variété est beaucoup plus résistante que Kpouna (variété la plus prisée), tout en ayant 
pratiquement les mêmes qualités gustatives. 
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3.4 Production de D. rotundata précoces 

Tab 3.10: Evolution déclarée d ., tésdeD d 
Fréquence Fréquence 

Variétés d'évolut ion % Nombre de % Raisons d'évolution % Nombre de % Raisons 
positive dans les buttes négative dans les buttes 

exploitations exploitations 
Agogo 7 5 2744 2 - Rend. élevés 3 6 602 3 - Var. exigeante 
Avimon 6 4 2871 2 - Rend. élevés 2 4 1374 6 - Var. exigeante 
Dani 12 8 9003 7 - Rend. élevés 2 4 757 4 - Var. exigeante 
Danwari 30 20 15752 12 - Rend. élevés 4 7 999 5 - Var. exigeante 
Dikpiri 2 4 508 2 - Var. exigeante 
Doundoubale 1 1 1050 1 - Rend. élevés 1 2 420 2 - Var. exigeante 

- Baisse des rend. 
Duruba Y esiru 1 1 430 < 1 - Rend . élevés 1 2 642 3 - Var. exigeante 

- Baisse des rend. 
Durukonu 5 3 6049 4 - Peu exigeante 1 2 600 3 - Var. exigeante 
Guirissi 1 1 750 1 - Rend. élevés 
Kangni 1 1 603 - Rend. élevés 2 4 718 3 - Var. exigeante 
Kpanhoura 4 3 1895 1 - Rend. élevés 2 4 297 1 - Var. exigeante 
Kpouna 15 10 8575 6 - Demande élevée 16 30 6986 33 - Var. exigeante 

- Mortalité élevée 
Mariworokoro 1 2 162 1 - Var. exigeante 
Mo gui 3 2 2126 2 - Rend. élevés 
Morokoro 40 27 64375 47 - Rend. élevés 9 17 5448 26 - Var. exigeante 

- Peu exigeante - Mortalité élevée 
Mossi 5 3 4237 3 - Rend. élevés 
Pampangou 1 1 300 < 1 - Rend. élevés 
Soagonna 3 3 3278 2 - Peu exigeante 1 2 300 1 - Var. exigeante 
Soussou 8 5 7591 6 - Rend. élevés 6 11 1204 6 - Var. exigeante 
Tankpannou 6 4 4082 3 - Peu exigeante 1 2 230 1 - Var. exigeante 

TOTAL Sur 50 expl. ""100 135711 ""100 Sur 50 expl. :::<100 21247 100 
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3.5 Production de D. rotundata tardives 

Tab 3.12: Evolution déclarée des variétés de O. rotundata tardives 
Fréquence Fréquence 

Variétés d'évolution % Nombre de % Raisons d'évolution % Nombre de % Raisons 
positive dans les buttes négative dans les buttes 

exploitations exploitations -
Adore 1 2 367 1 - Négl. pour 

Coton 
Alakissa 1 1 43 - Rend. élevés 
Assourou 1 1 780 1 - Rend élevés 
Asu sika 11 14 9734 10 - Rend. élevés 4 8 4684 14 - Négl. pour 

- Peu exigeante Coton 
Bakuru 3 4 2772 3 - Val. culinaire 
Bio kpore 1 2 500 2 - Négl. pour 

Coton 
Boniwouré 23 28 26316 28 - Rend. élevés 16 33 12374 38 - Négl. pour 

- Peu exigeante Coton 
- Var. exigeante 

Bonivakpa 6 7 9428 10 - Rend. élevés 4 8 4288 13 -
Boukoudora 1 2 1400 4 - Var. exigeante 
Congo 1 2 176 1 - Prob. de M.O 
Daouda 1 1 410 - Peu exigeante 
Gambari 1 2 180 1 - Var. exigeante 

Gbarawo 1 2 620 2 - Var. exigeante 
Guirissi 1 2 250 1 - Var. exigeante 
Gurako 1 1 630 1 - Rend. élevés 1 2 480 2 - Var. exigeante 
Ibere yensiri 2 2 1052 1 - Dem. élevée 1 2 308 1 - Négl. pour 

Coton 
Kagourou 7 9 5754 6 - Rend . élevés 3 6 658 2 - Prob. de M.O. 
Kokoro 4 5 11451 12 - Rend. élevés 2 4 1948 6 - Var. exigeante 

Kokouri 1 1 35 - Rend. élevés 
Kpessi 2 2 2700 3 - Rend. élevés 
Kpiru kpika 1 2 352 1 - Négl pour 

Coton 
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Fréquence Fréquence 
Variétés d'évolution % Nombre de % Raisons d'évolution % Nombre de % Raisons 

positive dans les buttes négative dans les buttes 
exploitations exploitations 

Ouinsin 1 2 300 1 - Var. exigeante 
Singou 1 1 2220 2 - Rend . élevés 
Sobasson 1 2 460 1 - Var. exi.geante 
Sokoto 2 . 4 1600 5 - Négl. f)Our 

Coton 
Sounna 1 1 155 - Rend. élevés 
Senu 
Tabande 1 2 176 1 - Prob. de M.O 
Wasiru 1 1 1000 1 - Peu exigeante 
Womaku 4 5 2970 3 - Rend. élevés 

- Peu exigeante 
Worou Gbosso 1 1 1300 1 - Rend élevés 
Worou Tarabo 1 2 506 2 - Négl pour 

Coton 
Yakanougo 8 10 13565 15 - Rend. élevés 2 2 710 2 - Négl. pour 

- Peu exigeante Coton 
Yawo 2 2 1255 1 - Rend. élevés -

- Peu exigeante 
Yonmoyo 1 2 176 1 - Prob. de M.O 

TOTAL Sur 50 expl. <::<100 93570 <::<100 Sur 50 expl. <::<100 32513 <::<100 
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Tab 3.13: Récapitulatif des D. rotundata tardives cultivées et leur importance 

Variétés Fréquences positives Fréquences néf[atives Nb total de buttes 
Adoro 0 1 367 (< 1%) 
Alakissa 1 0 43 (< 1%) 
Assourou 1 0 780 (1 %) 
Asu sika Il 4 14418 (11%) 
Bakuru 3 0 2772 (2%) 
Bio kpore 0 1 500 (< 1%) 
Boniwouré 23 16 38690 (31 %) 
Boniyakpa 6 4 13716 (11%) 
Boukoudora 0 1 1400 (1 %) 
Congo 0 1 176 (< 1%) 
Daouda 1 0 410 (< 1%) 
Gambari 0 1 180 ( < 1 %) 
Gbarawo 0 1 620 (< 1%) 
Guirissi 0 1 250 (< 1%) 
Gurako 1 1 1110(1%) 
Ibere yensiri 2 1 1360 (1%) 
Kagourou 7 3 6412 (5%) 
Kokoro 4 2 13399 (11%) 
Kokouri 1 0 35 (< 1%) 
Kpessi 2 0 2700 (2%) 
Kpiru kpika 0 1 352 (< 1%) 
Ouinsin 0 1 300 (< 1%) 
Singou 1 0 2220 (2%) 
Sobasson 0 1 460 (< 1%) 
Sokoto 0 2 1600 (1 %) 
Sounna senu 1 0 155(<1%) 
Tabande 0 1 176 (< 1%) 
Wasiru 1 0 1000 (1 %) 
Womaku 4 0 2970 (2%) 
Worou gbosso 1 0 1300 ( 1%) 
Worou tarabo 0 1 506 (< 1%) 
Yakanougo 8 2 14275 (11%) 
Yawo 2 0 1255 (1%) 
Yonmoyo 0 1 176 (< 1%) 

TOTAL 81 48 126083 (rd 00%) 

La plupart des variétés tardives se sont assez bien développées, mises à part quelques 
variétés, assez marginales d'ailleurs. Exceptées Boniwouré et Kokouri, toutes les variétés ci
dessus citées appartiennent au groupe Kokoro. 

Bien que cultivées par un peu moins de paysans, les Boniwouré arrivent quand même 
en très bonne place en termes de production et ont le plus fort potentiel de développement; il 
faut remarquer qu'elles sont assez résistantes et surtout qu'elles donnent de très bons 
rendements. 

Seuls 13% des enquêtés n'ont pas été en mesure de spécifier les variétés du groupe 
Kokoro; chez les autres, Asu Sika, Yakanougo, Boniyakpa et Kagourou arrivent en tête. 

Sation IITA 08 BP 0932 Cotonou, Bénin 



Tab 3.14: Nombre de buttes de D. alata recensées auprès des personnes enquêtées 

Nb total de buttes 35187 

D. alata arrive ici en dernière position des ignames cultivées,(Fig 3.1) du fait du peu 
d'intérêt que lui portent les paysans. 

Fig 3.1: Importance relative des ignames cultivées 

Répartition des types d'ignames en % du nombre 
total de buttes 

3.6 Evolution de la production des cultures autres que ignames 

Pour ce qui est de la production agricole, ici comme dans la sous-préfecture de 
Tchaourou, les principales cultures évoluent pour des raisons financières et de sécurité 
alimentaire et régressent parce que négligées au profit du coton, ou parce que la main d'œuvre 
est insuffisante. 

Ici aussi, l' igname, le maïs, le sorgho et le manioc constituent la base alimentaire, 
cultivés par plus de 80% des enquêtés. 

Le coton et l'anacardier occupent une place de choix puisqu'ils partagent la tête des 
cultures produites par le plus grand nombre avec le maïs associé au Sorgho (Tab 3.15). De 
plus, ces cultures ont fortement évolué au cours des dix/quinze dernières années. 

En termes de superficie, pour ce qui est des cultures annuelles, le coton précède le 
maïs et le sorgho (Fig 3.2). 
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Tab 3.15 : Assolement (hors Igname), d ' après les déclarations des chefs d'exploitation 

% d' expl. Surf. Moy Surfmoy 
Culture pratiquant sur expl. sur total Evolution depuis 10115 Causes Î Causes.,!, 

la cuit. pratiq. (ha) expl. (ha) ans 
%en Î %= % en.,!, 

- réserves 
Anacardier 86 2.05 1.76 95 5 monétaires 

- rentabilité 
-rentabilité - cuit. exi-

Coton gente, 
86 2.36 2.03 84 16 probl. de 

MO 
Maïs/Sor- - évol. de la - probl.de 

gho 86 1.59 1.37 72 5 23 famille MO 
- rentabilité 
- évol. de la -probl. de 
famille MO 

Maïs 82 1.92 1.57 83 17 - rentabilité - négligé 
pour coton 

- autocon- -probl. de 
sommation MO 

Manioc 82 0.61 0.50 78 5 17 - rentabilité - négligé 
pour coton 

- rentabilité - probl.de 
MO 

Arachide 74 0.74 0.55 81 5 14 - négligé 
pour coton 

· - autocon- - probl.de 
sommation MO 

Niébé 68 0.48 0.33 85 9 6 - rentabilité - sols non 
appropriés 

- évol. de la - probl. de 
Sorgho 36 0.96 0.35 89 6 5 famille MO 

- rentabilité 
- réserves 

Tecks 32 0.41 0.13 44 56 monétaires 

- réserves 
Manguier 28 0.64 0.18 71 29 monétaires 

- diversif. 
Riz 12 0.33 0.04 83 17 ration alim . 

- rentabilité 
- rentabilité 

Soja 10 0.35 0.04 80 20 - évol. de la 

> famille 
SAU moyenne cultures annuelles 6.78 ha 
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Fig 3.2 : Assolement moyen des cultures annuelles (y compris Igname) 
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Tab 3.16: Evolution prévisible des cultures (hors Igname) 

Culture Evolution prévisible sur 2/3 ans (en%) et raisons 
arrêt raisons démar raisons t raisons ,i raisons 

-rage 
Anacar- 10 - réserves 86 - réserves 

dier monétaires monétaires 
Coton 4 - culture 4 - rentabilité 36 - rentabilité 33 - culture 

exigeante et exigeante et 
peu rentable peu rentable 

Maïs 92 - rentabilité 4 - manque de 
(demande MO 
élevée) 
- évolution 
de la famille 

Manioc 11 - rentabilité 85 - rentabilité 
- diversifica- - évolution 
tion de la famille 
alimentaire 

Arachi- 10 - rentabilité 71 - rentabilité 
de 

Niébé 15 - diversifica- 70 - rentabilité 3 - manque de 
tion - diversifica- MO 
alimentaire tion 
- rentabilité alimentaire 

Sorgho 87 - évolution 4 - manque de 
de la famille MO 
- rentabilité 

Tecks 81 - réserves 
monétaires 

Man- 93 - réserves 
guier monétaires 
Riz 100 - rentabilité 

- évolution 
de la famille 

Soja 80 - rentabilité 

La plupart des producteurs devraient continuer leurs cultures (plus de 80%), certains 
pensent même démarrer l'anacardier, le coton, le manioc, l'arachide et le niébé, avec la 
rentabilité comme principal moteur. 

Contrairement aux autres sous-préfectures, seulement 4% des enquêtés déclarent 
vouloir abandonner le coton: il faut noter que cette culture est une vieille ' tradition dans la 
région. 
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Fig 3.3: Evolution prévisible des cultures 
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Tous ceux qui continuent leurs cultures devraient en augmenter la production, ceci 
toujours dans le but de nourrir la famille grandissante et de s'assurer un revenu. Cependant, 
même si une grande partie des enquêtés déclarent vouloir continuer la culture du coton, la 
production de celui-ci devrait connaître une sérieuse baisse à cause des prix garantis qui 
fluctuent trop souvent au goût des producteurs. 

pg.-3.4: Evolution prévisible des cultures chez ceux qui en poursuivent la production 
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3.7 Conclusion 

La sous-préfecture de Nikki , avec sa position proche du Nigéria, dispose de débouchés 
certains pour les produits agricoles. Cependant, il faut noter que la sécurité alimentaire 
demeure la raison essentielle de l'évolution de la production, toutes cultures vivrières 
confondues. 

La production d ' ignames se porte très bien dans la région, et ceci devrait continuer; les 
populations locales ne peuvent en effet pas se passer de consommer de l' igname, cette denrée 
faisant partie de leur menu quotidien, du début des récoltes à la fin des réserves. Il serait 
quand même souhaitable d'introduire ici aussi une variété de D. alata à haut rendement telle 
que Florido pour encourager les paysans à accroître la production de cette espèce d' igname 
encore marginale dans la région. 

Quant aux cossettes, même si la production ici est supérieure à celle des autres sous
préfectures, il n'en demeure pas moins que la demande provenant du Nigéria n'est pas assez 
élevée pour que les paysans en produisent beaucoup plus et surtout que certains autres 
s' adonnent à cela. 
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CONCLUSION GENERALE 

Il n'est nul doute que la production d'ignames devrait évoluer dans les trois régions 
enquêtées, non seulement parce que ce produit fait partie des habitudes alimentaires mais 
aussi parce que la demande est assez élevée. 

Dans la sous-préfecture de Glazoué, la production d'ignames souffre des aléas 
climatiques, la région subissant depuis une dizaine d'années les caprices des éléments; en 
effet, une certaine irrégularité s'est installée dans la répartition aussi bien spatiale que 
temporelle de la pluie, rendant de ce fait méfiants, les paysans. Ceux-ci, après quelques 
années de mauvaises récoltes, limitent leur production à leur autoconsommation et vendent les 
excédents quand il y en a. 

Si les D. rotundata précoces arrivent en tête des ignames produites dans la région, il 
faut noter que D. alata est en plein essor (elle vient avant les autres tardives) du fait de la 
variété Florido, variété à haut rendement, d'introduction récente et dont les qualités 
organoleptiques sont déclarées très agréables par les enquêtés de la région. 

Les cossettes, comme indiqué au premier chapitre, ne font pas partie des habitudes 
locales. Leur production prend beaucoup de temps et les revenus ne sont pas à la mesure de 
l'effort fourni: les enquêtés ne s'adonneront donc pas leur production tant que le marché ne 
sera pas attractif. 

Quant aux sous-préfectures de Tchaourou et de Nikki, la production d'ignames n'y 
souffre d'aucun problème particulier, si ce n'est des questions de main d'œuvre insuffisante. 
La production de D. rotundata tardives arrive en tête dans la sous-préfecture de Tchaourou 
même si les enquêtés ne produisent pas énormément de cossettes; leur seule motivation est la 
satisfaction des besoins familiaux. A Nikki et sa proche région, les D. rotundata précoces 
arrivent en tête, devant les tardives et D. alata. 

Dans les deux sous-préfectures, D. alata arrive en queue de peloton parce qu'elle ne 
sert que d'igname d'appoint, en période de soudure; ses qualités gustatives sont jugées 
insatisfaisantes et les paysans ne s'en servent que pour délimiter leur(s) champ(s) d'ignames. 

Fig E: Importance relative des types d'igname cultivés dans les régions enquêtées 
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La production de cossettes dans ces deux zones, si elle est plus élevée que dans la 
sous-préfecture de Glazoué, n'en demeure pas moins assez faible, d'une part parce que ce 
produit ne fait pas spécialement partie des habitudes alimentaires dans la région de 
Tchaourou, d'autre part parce que la baisse de la demande provenant du Nigéria limite 
fortement son développement dans la région de Nikki. 

Fig F: Production de cossettes d'ignames (en% du nombre d'enquêtés) 

En définitive, on peut dire que l'igname souffre donc de sa forte sensibilité aux aléas 
climatiques et du fait que sa culture soit extrêmement intensive en main d'œuvres. La 
recherche agronomique devrait donc se pencher sur ces deux points, en cherchant, d'une part, 
les moyens de créer des variétés moins sensibles à la mauvaise répartition spatio-temporelle 
de la pluviométrie qui sévit actuellement sur la quasi totalité du territoire et d'autre part, 
d'étudier de nouvelles techniques culturales susceptibles de permettre la mécanisation 
progressive et à moindre frais de la culture de cette amylacée. 

Quant aux cossettes, on peut affirmer ici que les zones de production (plutôt dans le 
Nord) sont différentes des zones de consommation (plutôt dans le Sud), et même si elles 
représentent un excellent moyen de conservation des ignames, elles restent un produit 
marchand chez la plupart des paysans enquêtés: leur développement dépendra donc des prix 
que peuvent obtenir les producteurs. 

Les autres cultures se sont en général bien développées dans chacune des trois zones et 
ceci devrait continuer. Le coton devrait connaître par contre quelques problèmes du fait des 
variations de prix trop fréquentes et trop importantes. L'anacardier devrait remplacer le coton 
en tête des cultures de rente à cause de sa rentabilité élevée et du fait qu'elle ne nécessite pas 
beaucoup de soins. 
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Unite de coordination 
des recherches sur les ignames 
CIRAD-IITA 

Enquête 

QUESTIONNAIRE DE TERRAIN DE L'ENQUÊTE 
EVOLUTION PRODUCTION IGNAME 2000 

Question no 1 : numéro de l'enquête 
unités: u 

Question no 2 : Date 

JJ I MM / AA .... / ... ./. ... ... . 

Question no 3 : Nom de l'agriculteur 

Question no 4 : VILLAGE 

Question no 5 : sous-préfecture 

Question no 6 : ETHNIE 

Bariba 1 

Nago 2 
Peulh 3 
Ma hi 4 
Yom 5 
Boko 6 
autre 7 

Questionnaire de terrain de l'enquête evolution production igname 2000, 25105100 16.57 
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Question no 7 : si non originaire du village, son origine 

Question no 8: Main d'oeuvre familiale 

Total famille Hommes Femmes 
> à 10 > à 10 

ans ans 

Question no 9 : Cultures 

Surface Evolution depuis Raisons de l'évolution 
en hectare 10-15 ans 

Mais pur ( 1) 

Sorgho pur (2) 

Mais-sorgho(3) 

Coton (4) 

Manioc (5) 

Arachide (6) 

Niébé (7) 

Anacardier (8) 

' 

Autre (9) 
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Question no 10: Inventaire culture de l'igname 

Champs Précédent 
d'igname cultural 

1 
2 
3 
4 
5 
Légende précédent cultural 

jachère longue > 10 ans 
jachère courte <10 ans 
céréale 
légumineuse 
coton 
igname 
autre 

Nb total de 
buttes 

Question no 11: Evolution par type d'igname 

Types d'igname 

Précoces 

Kokoro 

Autres tardives 

D. alata 

Légende 

non cultivé 
égal 
augmentation 
diminution 

Evolution 
passée (10 Raisons 
- 15 ans) 

dont précoces 

Evolution 
prévisible 

(2 - 3 ans) 
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dont tardives 

[ 1 ] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 

Raisons 

[O] 
[ 1 ] 
[2] 
[3] 

3 



Question no 12 : produisez vous des cassettes 

Non : 1 
oui pour autoconsommation : 2 
oui pour vente : 3 
les deux (vente/auto) : 4 

Si la réponse à la question 12 est égale à 1 (non), allez à la question 13 

LJ 

Si la réponse à la question 12 est différente de 1 (non) , allez à la question 14 

Question no 13: si non, production de cossettes pourquoi? (question ouverte) 

Question no 14: si oui, évolution de la production de cassettes 

Egal : 1 
Augmentation : 2 
Diminution : 3 

LJ 

Si la réponse à la question 14 est différente de 1 (égal), allez à la question 15 

Question no 15 : raisons évolution cassettes (question ouverte) 
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Question no 16: Evolution par variétés précoces (4 variétés les plus importantes) 

évolution Variétés de Nombre de Raisons de l'évolution 
précoces buttes 

1 

2 
Positive 

3 

4 

1 

2 
Négative 

3 

4 
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Question no 17: Evolution par variétés tardives (4 variétés les plus importantes) 

,---- _ ____ _ T ___ ___ --- -------, 
Evolution Variétés de Nombre de ---------------, Raisons de l'évolution 

tardives buttes 

1 

2 
Positive 

3 

4 

1 

2 
Négative 

3 

4 
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Question no 18: Evolution des autres cultures 

Cultures 

Mais ( 1) 

Sorgho (2) 

Manioc (3) 

Coton (4) 

Arachide (5) 

Niébé (6) 

Anacardier (7) 

Autre (8) 

Modalités évolution : 

Arrêter 
Egal 
Augmenter 
Diminuer 

Evolution Raisons de cette évolution 
prévisible 
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[O] 
[ 1 ] 
[2] 
[3] 
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