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RESU}IE ET CO}iCLUS IO.\S

I . - La po s i t ion des prociuc Èeurs

déterminée par des facEeurs

responsables cle I f 0f f ice :

(hommes et femmes) de I
qui échappent en parËie

tOffice est fortement
aux décisions des

')

aux

sur

des

problèrne vivrier coltsécutif à 1a sécheressc au }lali ct cllus lcs
pays voisins ;

. niveau des prix aux producËeurs ;

. auco-financement nécessaire des opératigns de clévc'Ioppcnrcnt.

Au triveau de I r0f f ice' une grancle imporEance a êté donnée aux problèmes
techniques eÈ financiers eË au contrôle strict de la circularion du riz
dépens d'une organisation collective dynamique des producÈeurs basée
une information suffisante, une participation aux décisions, une formaÈir;n
responsables villageois eE de 1'encadrement de I'office.

ar

t

3.- Les femnes, qui jouent un rôle important dans le niveau de vie familial
i)ar les acEivirés économiques qu'e11es développent et 1e rôle c1u'elles

j ouent <ians I ta i inenEaE ion, ont ê,tê Eenues..à 1 I écarE des inEe rvenE ions cle

lr0ffice eE subissent actuellemenE lteffet <le Ia collecEe maximun de la
producEion qui esÈ opérée.

IIÏPOTIIIISIi DIi TRÂVÂIL

Ces propositions sonr basées sur lrhypoEhèse que seronE désormais pris
en conpte les problèmes sociaux à ItOffice. Nous pensons en effet qutils

I
influent profondément sur les résultacs de production, sur 1e peu drintérêt
r,ranifesté par les colons pour la conservation du paErimoine Eechni<1ue que

(:()ll:;Lit trt' I t irrl t-;tr;Lt'ttr'l.trt't' lr1'rlr;rtrl i11rrt,, :;ur I crtr nr,nl(lu(, rl t,,rr1,,;t1,,t:rrrlrrL cL

1..:ur nrtlfi:u)c(,'vis ir vis cle l;r strrr('Lrlrc Officr:.

Le pr,o j et de rélrabi I i rarion technique, gui aura pour incidence

l.'inteusif iceIiotr clc la irroduction, une anélioraËion des rerrdcnenEs nrais âus:-

I'inËensif icat.ion des contrainEes techniques et des charges st.rucLurelles
(la redcvance doir passer de 100 à 600 Kg dans un premier tenrps) nra à Rotrt'

avis que peu de chances d'obtenir des résultaËs saÈisfaisanËs stil ne prenci
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pas en compce cerLains problèrnes :

' satisfaction du besoin vivrier (au sens large, Èepant ctrm'Èrr tl,.-;
échangcs soc iaux) ;

. amélioration de ra siEuacion saniEaire

' conservaEion dtun revenu monéEaire suffisant pour les proclucteurs

' réglementation et normal isaÈion des obligations réciproques cles
pa)'sans eÈ de I rOff ice ;

' information suf f isanEe eE responsabilisation cles paysans.

Dans une i)erspecÈ ive dramél ioration
que i'0f f ice du liiger a inrérêt à conserver
acquis 1a'rnatrise tecrrnique nécessaire de ra
inÈéressée aux résurtaÈs. r1 fauc pour cela
sociaux des colons

de la production, i1 nous su.._i.
une population sÈable, ai,irnt
productionr r€sponsabilisée c!

répondre aux besoins maEérie1.5

t
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I*A RELT\)]CE DE L IOR,GT\NISATIO.^'; 
COLLECTIVE DiS PAYSANS

e11e devrait conmencer par un apuremenË des compËes des coopéraEives
exisËanÈes eE leur présenÈation aux villages intéressés ;

un Ëravail de réflexion sur les ro'ltions souhairées par I es colons ct le
niveau dtorganisaEion 1e plus apte à les rempl ir menée, avec les pays;lils ,
par les agenLs de I toffice dans le cadre de leur formation coopéraEive ;

1a réf texion sur 1es ressources nécessaires eË les modalités de nrobilis.:i
de ces ressources t 

.
le ciroix, dans les villages volontaires, des acÈions à partir desquelles
la relance coopérative sera menée 1;

cléiinicion' avec les villageois, cles moclalicés d'organisatio' n6ces.sair"s
la conduirc des ;rction.s :

forrn;rtir)tr l)ct'fir;lrrcntc dt's il1"t,nts tlc l rof f ict. et
I iic .lu riéroul crilcnE dcs ;rct ions . t,t inc luanE l. 

t

dtout ils dtinforrnat ion et cle gestion aclaptés ;

{

I

Ë

Il

cf f orL d taIl:lrabétisacion au niveau <lcs vil lages inte rcssés.
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LI:S ACTIONS AI-TPRIS DES FEI-lllES

Ces actions devraienu être menées à la fois dans le clonraine

écononique et le domaine social :

arnélioration du revenu des f encnes : 1e maraîchage of f re de nombreuses

DOssibilités d'intervenÈion : vulgarisation en parÈiculier eE org,anisaEion

clcs f enrmes pour I tapprovisionnenent en scrnences et la conlmercialisation.

Ceci suppose la présence ci'un encadrement féminin à lt0ffice et. la formatit-rrr

approuriée Ce celui-ci

).tlrrs insisEons sur 1e f irit quù sans actions destin(lcs à ant6l iortrr lt'ttr

revenu, il sera dif f icile de mobiliser I'ef fort'des ftrntmcs, r'olil[)tL' teuu

<le lcurs préoccupat.iotts ttctuellcs.

L-n autre clornaine nous semble pouvoir constiÈuer un champ rapide dracEions

avec les femnnes, ctest celui de la sanEé. La formaEion dtéquipes de soins

de sancé prinaires permettrait dtengager un premier travail avec 1es

fernmes, signe d'un intérêt de 1'office pour leurs problèmes eE débuÈ dtun

travail de fornat.ion et d'orgânisation.

)ious recoi1manderions c1u' i1 ne soit pas trop arrêté trclpviEe i t iclée citunc'firrrr') i

de matrones, ou 4es accoucheuses cradirionnelles, une réflexion avec les

fenrnes perneELrait dc déceler quelles sost leurs priorités en matière de

sanEé.

o
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Les termes de référence de ltétude complémentaire sociologique
portaienr sur deux aspecEs principaux:

. organisation collecÈive des colons,
seraiE leur réponse, compte tenu de
Ni eer (ox).

. problèmes spécif iques des femrnes au

avec appréciaÈion de ce que

leurs relat.ions evec 1'Of f i ce clu

sein de I'Of f ice.

AvanÈ dtaborcler ces poinEs parEiculiers nous souhaitons indiquer
brièvemenÈ les facÈeurs qui nous paraissent irrfluer fortemenE sur 1e compor-

tenent des colons de lr0.N., en précisanÈ que la soiution aux problèmes posés

se situe au delà de 1'0.N. : elle est au niveau de la polit-iquc de l tEtar

)lalien vis à vis du monde rurat, au moins dans tes domaines qu'il maîtrise, la
pluviomètrie resÈanr hélas a1éaroire.

! .01 Le problème vivrier

Le )la1i connaiE à .,ou,oool, conme drautres pays du Sahcl, suite r 1'anli-
IioraÈion survenue après les années de grande sècheresse, une périocle dtinsuf-
fis:nce pluviomècrique. L'année lgTg-1980 a elle aussi éré déficitaire, lcs
piuies ayant, été insuffisanÈes eÈ mal réparLies. Le niveau du flcuve eE des

nappes a baissé, ajouÈan[ au problème des culÈures sèches, un problème de

capacicé d'irrigarion dans cerËaines zones'de Lt0ffice.
Ce phénomÈne a clt important.es répercussions sur la siÈ.uation vivrière géuérale

du pays eE des pays environnant.s.

Dans ce contexÈe de pénurie le rl-z produic à I'Office devient un objeE de

convoirise pour les commerç"ni, maliens eÈ les conmerçanÈs des pays limicrophes

et f air I t obj et de t.ransactions nombreu""r,. De f ortes pressions s t exercenÈ

principalernenL sur les colons (et dans certains cas sur Irencadrement : cadres

de I tO. N. ou arrLres cadres vivant dans la zone de 1 'Of f ice, gardiens des

barriùr.,s nrise,s cn Jrlacc par I tO.N. p()ur contrôler 1a circttltaciorr du riz,
pol icc écc''norliquc, cLc. . . ) , l)()rlr, en .jouant sur le bcsoin nrlnétai re roujours t r.

grand dcs uns ct Cc:; aLlLrcs, dét-ourrrer le tiz protluit tlcs circuiLs olficicls tic

commercialisation eE le livrer au marché parallète et dans cert.ains cas à

I'exporEat ion c landest irrc. Ccrt.ains colons en arrivent à dormir dans leurs cas i.

au momenr de la rûcolre afin d'6viter que le riz ne soiE volér ce qui indique

une dégradation certaine des rapporEs sociaux.
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Les salaires des foncEionnaires étant maintenus depuis plusieurs
anttées i'i un trivcau assez bas pour la pluparL dtenÈre eux comp.e Eenu cles
charges f arniliales ct s'ciales qut ils <loivenE assumer le gouvernement malien
a jusqutà présent limicé au maximum ItaugmentaÈion des prix à ra produc.ion.
ce choix a des répercussions notables sur Ie pouvoir d,achat cles paysans de
1'office malgré I'effort consenEi pour augmenter le prix drachat du paddy.
ForÈelTlenE incités à s'équiper et à utiliser cerrains facteurs de producÈion
(engrais par exenple), le revenu supplémenÈaire qu,ils obEienne'c esE régurié-
reme.t "ritignoEé" par I taugmentaÈion des movens de proclucEion, comme 1, in6iqu,-:
1e graphiclue Ce la page suivanÈe.

r .03 I,a co1 lec te maxinum dcs produi ts

L'oËligation faite aux opéraÈions de développcnrcnt dc srauto-fi'ancer
leur impose, pour survivre, de connereialiser re maxinrum de ra production.
si Ir'.N. aujourdthui tire principalenent aes ressources de la ve.te du sucre,
il nren a pas été de mêsre de 1970 à 1976 où re riz représentait lressenrier de
ses recettes avec les redevances âes col,ons.
Par ailleurs, le riz étant devenu le produit de consomrntion privilégié des
villes, une pression est faite sur les différentes organisngs de production
POUr en produire et en couunercialiser de p1r5 en plus et arriver progres s ivemen t
à se substiÈuer aux irrporÈations actuellement nécessaires (en l97g/1979 l,O.t{.
couvrait I8,082 des besoins nationaux).
cetÈe collecte maxinum du produit nous paraît aboutir à une situation préoccupant,..
À*otre enquête nous a permis de vérifier quron ne raissait pas actuerlemcnE aux
paysans de 1'Office la provisic,n vivrière prér,ue par les textes (300 Kg/bouche/an).
Ce fait nous a été confirmé pài la plupart des cadres.de I,o.N. Bien que la durée
de 1'étude ne nous ait pas permis d'approfondir ce poinË, les quelques mesures
que nous avons pu effectuer d,après les doàsiers de fanrillcs enquôtées, ut>us
donnenc des chiffres nerÈcmenÈ plus bas (gq/100 à 150 Kg/bouche).
cus cirif f rcs lttottt attcrtttc vll('rrr strtisrir;rrc, clcs irrrt ir:rrt io.,s lrIus
seront dtlnnôcs l)ar I tt,rrc;trôtc bu<l1,,ct-c1ln.sgmmatio. d* I t t.l,:.1{.i l ls
nûanmoirts tlcs indi('.'ltcurs cl'urre situation dc 

'é.urie 
vivrièrc qui

des doléances de toutes les fu**us que nous avons renconËrées eE
n'imaginions pas Lr.u.,,cr dlrn.s le cadrc cle Ito.l,i.

vll.ablc.s l'rous

constittrunt
a f ait I tobj er

que nous

', I\STITUT D'ECO:;O'IIF. EU?.AI,r



Poàa7

H q.rse

C horrue s

U rée-

3.

f
Ë

t

+ ++ _--
- - -2J

aa
a

a
a

/

'1.

*
*

a
]\

,
t

a
a

a
a

a
a

t
t

a

Ph"sphofe.
lr I

d ,l ryl m oni ,r1re-

t

a
)
a

a
a

dei)rix du paddl' avec ceux de quelque.s IacE.eurs
produc t- ion I 969- I 980

++++

aataat 
a )aaa.'

a

I
t

I
.'1*
lrli*

.'t f/+1+/
'*/

+
+
t.
I
+
+.,

a
a

a
a

a
a

I

16 11

-= - =-= -= -= 

E 

=_=_=É= 

_=

,
I

/ il
//./,'I

/ ,4t+r+++
,,:

,{r .f.,-"'F ,'.tf ,";' i

"'7'.. ,'/'

75

t-+-f--*-

aaaaa.a

,13

Conrpa ra i scln tlc s

I

1a

I

hn
I
i

1l t +
X-

.{j2

C r^pr5,r"
6oTeî01+rl1,146e



I.a nouvclle direcLion de I'of f ice était informée
lors de notre passage, ra possibrité cle lais.ser
raÈion prévue par les Èextes, prenant cn compEe

dû à la mauvaise pluviomètrie.
lious détaillerons dans la parcie consacrée aux femmes les répercussions cle
cette situation' Elle est au centre des contradictions de fait enÈre les besoins
de 1'Ecat eÈ ceux des producteurs, 

"rrtre les objectif s de déveioppernenÈ proposé:;
aux opérat'ions eÈ 1a raËionalité économique exigée pour leur survie.
uue parL cle plus en plus grande des revenus des colons esL consacrée à se
procurer de la nourriture, sur un marché donÈ l.es pri>l s t envolent en prériocle
de pénurie' Ce sera le cas ceEte année où les culËures sèches onr- gravement
souf f erE clu manque ce pluie eE c'était une source d'inquiétuce crès vivc pour la
pooularion que noits avons renconErée.

I)evanE cette ddgradation rle son pouvoir dtachat, le colon réagi t en cherchan.
à divc'rsifier sa procluctionr cn développanE des spéculaÈions qui éc6appent aux
redevances eE aux Qrlotas exigés par I'of -fice, d'où baisse cle repdrlment, endette-
rnenc croissan t pot-rr une parEie d'entre eux. Dans plusieurs f ami t les dont nous 3,.,t.
pu consul Eer les doss iers nous 

"',râna 
rernarqué I ' appari t ion d 'un endet Èemu-nt cril:rr-

latif à partir de lg77 / 1978 (voir rableau d'endetEemenÈ des paysans cle I ,0.N. 
tri.r

r\nnexe I) ' 0u Erouve égalemenE, dans ce phénornène, une inciÈation pour [e colo. .,

se Eourner vers le salariat à t'office, ou 1g Eravail pour les exploiEangs no.
colons de 1'0f f ice r ou 1a location de leur maEérie l, au dé Eriment cuelquefois ,.-1e:

ieurs propres casiers. )lais la nécessité d'un revenu monétaire immédiaÈ faic 1oi.

de ce problèmc cÈ ûrudirriE,
effectivemerrt arrx famillt,s lir
I t échec des cu I Eurcs sùclres



LIORGAiiISATIO}i COLLECTIVE DES PAYSANS

Pour ne pas alourdir ce rapport nous avons relaté en Annexe II not,re

méthode de travail eE les thèrnes étudiés.
Dans ce chapirre nous trait.erons successivemenË:

. des rapports des colons avec ltOffice ;

des coopératives à lt0ffice : organisaÈion, foncÈionnement i

des associations villageoises de 1a C.r\1.D.T. (l ) non pas conune modèIe

à proposer, mais comme expérience permettanL dtéclairer les

conclicions néccssaires à des formes d torganisation I)ûysannc viables

cle quclques iry'potlrùses pour une relancc de 1torgatrisatiorr coilt'ctivc
à l'0f f ice.

2.0 r Le colon et, 1r0f f ice

2. I I IL ressorË nettement des entretiens que nous avons pu avoir
que les colons se ressentenE comme totalement dépendanLs du bon vouloir de a

I'Of f ice. En contre-part.ie ils aEtendent Eout de lui et 1es hypoEhèses dtorgani-
sation collecEiverévoquées avec nos inÈerlocuÈeurs, abouÈissaicnE Èrès souvenL

au renvoi à une iniciative de lrOffice.
Par ailleurs, il nous a été indiqué plusieurs fois le faic que cerËains colons

n'irésitaienE pas à consornmer leurs semences, attendant de ltOffice qutil leur

en fournisse dtautres à crédit... '

2.12 L'n cles éIémenEs déterminants de ce sentimenr dr insécurité est.

ia certirude de n'avoir aucun droit sur la terre qutils culEivenÈ. les plus

anciens ont gardé en mémoire €8, dans certains cas, ont encore un Èext.e prévoyû;rL

une donarion des Èerres après l0 ans dtexploicaÈion. Or, cetce disposicion a

disparu des nouveaux statuts adopEés par t.f0.N. au débtrt des années 1960, siltls

que les colons de I'Office n'en air été informér.

Tous 11n! conscic.rrctr de la pr6carité cle lcut siÈ.auEiorr : ftrir ull crrclctËetttent qtri

staccroîL drann6c cn lnrrilc ; denrissiollner fortuttc f aitc ou Parcc (ltle I ron

ref usc d jsorr:rais lcs corrtraintcs de JrrodtrcIion, ou parcc (luc I cs t'nf itttts sont

part is cL llu I)r:uvr.nL rel)rcndrc I t exploiC'aEi<;n ; ôt-re 6vincés parcc qtlc ne

respecEanE pas les normes de culËure imposées; ces alEernat.ives étaienr présen'j'

dans Itesprit cle nos interlocuteurs. Dtoù une angoisse face à 1'avenir eE un

cerEain r,ent,inrcnr dt inrptrissarrcc : t'ici, ctesL comnte au scrvice, quarld Ies

patrons sonc conEcnts de Eoi ils Èe gardent, sinon Eu ften vas..."

II

(l) C.11.D.T. : Compagnie llalienne de DéveloppemerrE du Textile



"si ctét;rit ailleursr r'rcs terres iraient à rnes fils, mai.s ici c,(.st l,0fficequi ciécictc ' chaque clirecteur établ it .ses régr€s. . .rr1 et re sentimenE tri.s vifque 1t0f f ice ntaccomplic pas se.s pronrcsses. liotons au passage 11u, il arriveque pour faire Pression sur certains "mauvais" paysans, l,encadremenË se livre(rarement espérons-nous) à un simulacre d'éviction clestiné à faire intervenirles auÈorités villa8eoises pour amener le col0n défaillant à dc nrcilleurespraÈiques...

ll fauE pollr[att[ incliqucr que les évictions ne sonË pas res prus nom'reuses
causes clc dIpart : un état clcs sorEies cle colonisation [)our ra cûrnpagne agric.lt,1977- 1978 <lonne les causes suivanEes clu départ de 142 famill es :

2'13 cerLains pavsans' 
"a pas forcémenË les moins compétents clrenEre-eux' ressentent vivemenË les conÈraintes Èechniques qui pèsent sur eux, eL lefait dtêcre privés dtinitiative et d'autonomie dans ce domai.e, voire cu touE.possibilicé de diarogue avcc r'encadrement str ces probrèmes.

Des conflits à Propos de la date des semisr. de lfirrigation, de la quantité
drengrais à aPPliquer, de la densité des semences, etc... ont été cités EanËpar les paysans de l to'N' que par l tencadrement. 

Des vieux dise'E : ,,1 ,of Iice
donne les mêmes consignes pour Èout Ie monde, mais la naÈure des terres varie
même au sein d I un vil lage' Nou.3.' nous les connaissons". Et dans une au're zoneles jeunes dtun village : t'nous les jeunes, nous partons aux champs à 5 h, onrevienE vers l3-l4h notrr v aller à nouveau 1 16 h eË revenir à lg h, c,est insup-portable que dans des conditions pareilles on vienne Ëe dire à chaque fois,,si
à Lellt'd.te tu n'as l)ils firri tel Ër:rvail ori tc chasscra. parf.i.s on Èc c'asse
cfl'ccLivt'tttcllt ct Ltrut jrrsLc i-tu tnorne.I des rdc'lrcs, sots prétcxLt,(lue t,u nras
l)'r's rcspecEé Èelle ot'l tcl lc Il,rnre t'. (l,tcxp6ricrrcc des l)aysa's clc I ,of f icc c.sc
niée ou igrrorée Par cerLairts c;rclrcs l)our lesquels la consigne esE la consig'e
eE nta ttul besoi. cltôtre .jtrstif iée ,'i r'ême expliquée. or, il nous semble qu,un
<iialogue avec les pa)'sans sur les points qui font problèmes:6ate cles semis,
semis en ligner pré-irrigation, p€rmetrrait d'idencifier les argumenÈs opposéspar eux ct dten faire des thèrnes de recherche et de vulgarisation.

To [al
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'ri cela Itencadrement oppose Itexigence du respecE du calendricr agricole qui
<Jérermine en grande parÈ'ie les rendement,s eÈ le laisser-aller d,un cerÈain
nombre de colons.
rl ntest pas dans noÈre objet de dire qui a raison, mais nous souligner-ors
1e recours aux coutraintes eÈ sanctions dtune part, à la résistance passive
dtautre part, Itabsence dtun accord négocié entre les deux pargies égalemen'
inréressées à cies Èitres divers à 1a réussice des cultures accroît la
n:éf iance et I'hoscilité réciproque des colons et de 1,of f ice.

2' l4 D tune f açon générale, nous avons remarqué l. .""or" irforr"tio ,,

manif este des colons. llême les sanctions appl iquées ne sont pas coujours
explicicées et les colons ne clisposent dtaucune instance de recours inÈerne
à l'Office aut're que I'accès personnel au chef dtunité de pro<luctio, ou de
secceur' avec tout' I rarbitraire auquel on peut abouEir. Le droit des colons
ntesE pas inscrit clairemenL dans leur esprit : outre 1'accès au fonci.r <îonc
nous avons parlé, les problèmes 1iés par exernple au rcinl.,ourseïnent rlt s 

';rrtssociales de la cclopérative, des pré1èvemenÈs opérés en r:ontre-prrtic clcs
travaux accomplis par lfoffice, le monËant précis de leurs deEtes, lc tJroit f
la cession de sous-produit.s, etc..., ÈouL ceci resÈe trop souvenÈ dans leur
esprit lié aux décisions prises au coup par coup par le direcÈeur, Ie chef de
secteur, 1e moniÈeur... : les ttpatronstt, les ttToubabous rr(l).
Plusieurs colons nous onE clir, par aill€urs1 ne pas connaîcre la siÈuat,ion
exacEe de leur endettemenE, ni ce qui était exactement prélevé au moment de
1a récolte.
Cette sous-information a plusieurs causes : méfiance eE hosE.ilité r6ciproque
entre I'o'N' eE les colons, analphabétisme des derniers ne permegtant pas un
recours sysÈèmatique à ltécrit pour garantir ltinformation, artiEude. très
dirigist'e de I'encadrement,';';titude "monopolist.e" des dé1égués de coopérativr:s
qui ne ËransmeÈtent pas f information reçue... Elte a pour expression un recours
Erès f réquenE à l ranccdote pour décrire Ia situation rle s colous (1rar cxcmlrle,
d;rtts t'eI villil1',t'tltl tt'1 n iri't't'ntllours6, trrttis u()ul; p()1:; p('Il;tvprrs l)il.$ il.ti...).
De part cE dtautre on stilccusc dc, vol (dc riz, drar1icrrL... ). 'l'gut cr.ci rrrnùrrc

un accroissemt'nË dtr .sct'ttitttt'ltt dtins;6r'urit6 dc.s coIons t.L un(l nréf iiln(.t) vis à

vis de lt().N.

(l) Ce Eertne, QUi disigttt' Ics blancs, est. appl iqué ici ;rsx cac1rcs maliens :t'c t esÈ celui q,ri connrnande".
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2.15 itis à parE les colons amenés, contre leur gré, par la colonisari, r

f rançaise, l.a pluparË des paysans qui se sont. volontairennent installés dans I a

zone de I tOf f ice' surtouE clepuis les années de sécheresse, sont, venus y chercher
une sécurité vivrière eÈ ltassurance dtun revenu monétaire suffisanÈ.
Ils nty ont pas trouvé' Pour la pluparÈ dtentre eux, cetÈe sécurité pour 1es

raisons que nous développerons dans le chapicre sur les femmes. Cela encraîne
une rancoeur cont.re 1r0f f ice qui s f est exprimée dans Eous les entregiens que

nous avons eu, rancoeur confirmée par les résulEa;s de l'écude I.E.R.(l) qui
donne une moyenne de 727, de chefs drexploitation désireux de quiccer l'0.N.
(ttLt0ffice accuse les colon.s de paresse alors que les colons pcn.scnt ([ur'

l'0ffice les affame") .

Certains colons se sont enricltis, crest vrai, et ils sgrrt souvclt ciCés L,ll

excmple par les cadrcs dc Ir0ffice (i1 seraiE, par aillcurs, iuLûressanL
d'étudier par quel processus, à partir de leur situarion de départ à 1'Office :

écaient-iIs déjà des paysans aisés, équipés à leur arrivée ; bépéficiaienË-i1s
de superficies importantes, dtune main-dtoeuvre nombreuse, eEc. . . ) .

L'étucle de 1 t I. E. R. montre cependant qu t ils resEent 1a minorité '. 217" seulement

des chefs d'exploication enquêtés possèdent 3 biens et plus (vé1os, mobyletËes,
radios. . . r voiture dans un cas) .

Lcs enEreEiens font néannoins ê.tat dtune dégradation régulière de la situaÈi<-'n.
]lême en l)renant en compte la mauvaise pluviomèÈrie de ces dernièrcs anrrées et
le fait qutune enquête susciËe dtabord ltexiression des do1éances, nous pensons

avoir identifié des problèmes réels.
ilais quit.uer I rOf f ice n'esE pas si f acile, nous verron s comment les colons

1 
t expr imenË .

Les colon.s et;tr t encadremenE. Parmi les caclre.s de I t0f f ice que

nous avons rencontrés, beaucoup drentre eux ont manifesté un intérêt réel potrr

leur travail - accompli quelquefois dans des conditions personnelles diffiles
et une connaissance véritable des problème,s et difficulrés des colons, 1;arti-
r:rrl iirt'lit.'ttt t'lt('z I r':; tttollit cut-:l r't tn(',;t(lr{.url; rlrr i P;trt;tl',('nl r;ttot irli(.nn(!ttt('ttt I r''rt'

vic. Cc tltcsL clonc l)ils lr.r nivc;rtr ind ividucl r:r;ris srrrtr,rrrL .'rLr nivc:;it.t dtr syst.ùme

d t cncadrcrncnt qut' nous tvons i.dcnt i f i6 qrrc l(lucs llrob [ôrrrcr; .

2.16

( I ) EÈ,ude socio-économique menée par 1 t lnsrirut
sur 472 exploitaEions, soit un peu moins de
(5.110 familles en 1979-l 980)

dtEconomie Rurale eE porËanÈ
l0Z des e:<ploitacions de I '0f f ic
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L'O.N. a hériré du système colonial où i1 stagissait dc contraindre une

population déportée à produire dans cerËaines conditions Èechniques et

économi(lues. Ainsi que I'indique le rapport d'identif icaÈion de I a Banque

l'Ion<lialr', publié en JuilleÈ 1978, Ia durée moyenne du service des cadres

de ltO.li. est de l0 ans ; 177 drenÈre eux onÈ entre 2l et 30 ans de service,

307" dtentre eux entre ll et 2A ans. Beaucoup dtenËre eux ont donc été formés

à des méthodes dr inEervention très directives et se sonÈ vu co:rf ier, outre

un rô1e de vulgarisation, des fonctions d'encadrement administratif sÈricE,

voire des fonctions cle surveillance relat.ivemenÈ ét.roice des colons.

La nécessicé où se trouve lt0.l;. de fournir à la naËion des quoEas de plus

en plus importants de rîz eË de faire face à des coûEs de fonctionnement eÈ

dtinvestissemenÈ. import.anÈs, onE amené 1es direcÈeurs successif s de 1f O.N.

à poursuivre cetEe politique d'encadremenc étroit. Ceci, nous ltavons VUr esE

très mal vécue par les paysans de 1'Office et représente une contrainte dans

laquelle se siËuent les cadres qui obère leur attitute vis à vis des colons-

Le gouvernement ntignore pas ceLte situat,ion et 1a nominaEion récenËe drun

Directeur Général qui se veur homme de dialogue et de parËicipation esÈ déjà

une amorce de solution aux relations conflicEuelles ent.re lrOfiice eÈ les

colotts.

Ces relations sonË illustrées par les résulËat,s de 1'écude de It I'E.R. qui

indiquent une moyenne de 632 des chefs drexploitation interrogés n'appr'éciant

rien à l t0f f ice, €t une rrpyenne de 547" ayant'.une mauvitise oPinion de I I encaclrc-

nenE.

2.O2 Les coopéracives à I'Office

2.21 L'adhésion à la coopérative est obligatoire. La part sociale est

constituée à partir dtun prélèvement en nature sur La récolËe du colon :

20 Kg/ha/an par farnille pendant 3 ans. Cette adhésion obligaEoire esÈ mentionnée

dans le conËraE. qui lie le colon à 1'Offic'e.

2.22 Lr':i r.9r)lrtlr;tt. ivr.r; li()pt' ('()p..;ti Ltt,ics ;ttt ttivt';ltl tlt's til' (llrriti::; dc

prcrcluction : solll;-tlivil;i.rns <Jc.s sccL('rlrs rizicoIc's). A ccLLc' datC, lrlus clc 33

coopéraEives sonE cc)nst icuécs tlans I cs I secLcurs dc I t()f f ice (ntltrs ntavolts pas

1e chif f re e);acc).
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Elles sont atlminisirées par la division paysannat et ctropératior. de r,of f icequi ne comporÈe que deux représen.ations: le chef de division, basé à ségoueË un adjoint à Nionor €È cori:prend un coordinateur eË z agents.La division paysannat et coopération esÈ chargée non seurement de 1 fanima.ionet du contrôle des coopéraÈ ives, rnais également de I ,admission et du renvoides colons' de I'aciministration du crédit, de ra protection sociare cres colons.lille culule.onc des fonct:ons c'aninnaÈion eÈ de contrô1e Qui, .:ompte Eenu dr.1a faibltsse cle ses moi'en's hunains et matériers, sont quasimenË conÈrarJj.cEoires.Le fait que ces rnoyens nraient jar,rais été augmentés nalgré res nornbreusesinterventions clu responsable de la division auprès ,ru DirecÈeur Générar, monr.re1e peu clc créclit accordé jusqutici à cetEe forme d'ori;a'isaÈio. ct ac 
'.rrtici-:::::"r:ï"ï:"., ij". " 

dan'ç r 'intenEion du nouveau direcÈeur de développer

2'23 La foncËion rem'|ie par ces coopéraÈivesune fonction drapprovisionnement en produits de premièrecerEains cas, en moyens de production.

Dcpu i.s un an, l c caP i ta l dt,.s c<ropi rJ t i vcs ,
secÈeurs, a é.tê trans f.êrê,lans une banque
délégué général.

est essc:rËiellemenÈ

nécessicé €8, dans

[]crt: ruparilvant au njveau cle.s

à Niono, sous la responsabilité du

Parmi les produits mis à la disposition des coopérateurs iI a été cicé i srt;,sel ' pièces de rechange' savQn' péÈrole, faucilles pour la mois.sr)Dy pclles.cr:rEaines coopéraËives' dans le passé, onÈ pu acquérir des boeufs de rarrou'pour 1a location aux Paysans sous-équipés, mais ceÈte-cxpérience nrest paspoursuivie r nillgré un vif i'térôc des colons.

2'24 Des délégués éltrs prr les chcfs d,exploitacion (leur nombre esLf<'rnct'ion de I t importance des "'illages) assurenË Ia distribution cres biens auniveau du village' chaque coopérative a un président eE un trésorier.rls élisent à leur Ëour un délégué génÉla, o"i esÈ I'interrocuteur de lroffice.Les délégués sonÈ généralement des paysans letLrés (çn français eÈ en arabe) ertirent de ce faicr €n 1'absence d'une arphabéEisart;; ,;;;:;"," des coronsr u'pouvoir ccrtain. personne n'ose reur demander des comr)tcs.Le matrd'tL dc ccti dé1d1'rrds, f I ttr; il y jr I il's, rr'rr .iltr'.-r is 616 rr,r()rrVt,rti (,t ir.stl ttlrllJtti.sr:ttt p's d tus.scr:r[rl ir. gc;'dr;rlr:,

En Itabsence cle contrôle cles colons ct de foncE ionneme.t démocratigu€, dentlmbreux détournements sont opérés, mobilisa't une gra'cre parÈie ,Jes act-ivicésde la division paysannat.
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)irrE.ons 1.r présence crc t'crérégtrés cle l rof f icetr, nommés

des villag,eois, qui sonÈ souvent res mêmes personnes
coopéraÈifs. Nous n'avons pu établir clairement les
Eres nais i1 nous senble y avoir 1à une confusion de
rl nous semble iiificire d'être à la fois manclaÈé de
village,iis....

par lui sur prol)r)sition
que les dél égués

fonctions des uns eÈ cles ar:-

rô1es assez contradicË.oires.
I'Of f ice er. celui des

2.25 pour les paysans

I '0f f ice. Là encore il s nc sonÈ
tten hau t tt.

inÈerrogés l es coopérat ives ttopp" rt i e .nerrE r'à

que les exécutants d'une poliIi<1uc clcf inic

Pourtant ils nranif estenE un intérêÈ évidenÈ. pour les. scrvices qu'el lcs porrrraie,ri
rendre'La foncÈion apProvisionnennenE en produits de première 

'écessité eË en
moyens de producÈion, les intéresse Èout particulièrenrenÈ. IIs onË vivemeng
conscience dtêtre à la merci des commerçanÈ,s gui, disent-ils, fixenÈ leurs prix
en tenanÈ conrpEe de la situaLion de pénurie au village.
Le sel, vendu à la coopéracive 2.000 F le sac cle 25 Kg, est vendu par les
commerçanÈs 3'500 à 3.750 F le sac; dans un village de la zone de Kolongo ii
acteignair 4.250 F le sac.
Le sucre esE vendu à la coopérarive 525 F et par les commerçants 700 à 750 F,
voire 800 F le Kg, prix qui double lors. tle la vence au morceau.
llne roue dc citarrc!!e est venclue par Ia S.c.r\,$.R., 3.000 F alcrs qu rr,l Lc
at-teint 6.000 I: clre,z Ie comrnerçanE.

Les paysans déplorenE les irrégularités et I'insuffisance des approvislonne-
menÈs par les coopératives. Lln des villages où nous avons séjourné n'avaiË pas
reçu de sel depuis 5 mois. Quand les produits arrivent ils ne corresporrdenË
pas Ëoujours aux tresoins colleetés par les délégués, entraînanE des problèmes
pour une répartition égalitaire au sein des farnilles ayant exprimê des besoins.
Des expériences malheureuses de vente à crédiÈ ont amené cerËaines coopéragives
ii ne fairc que dr, la vence aLl comptarrE,

Cela sorrl igne 1e Probl srnc constiLué par I'irrégularitti cles apprqvisionnemenÈs.
Si une farnille l'.r l)as cl'argetrt au momenE gù le sel arrivc, elle ne pcu6 e' acht,
Eer. Les fanrilles les plus pauvres sont pénalisées.
cela Pose également le problcl:nc du commerce au détail : si une boutique coopéra-
Èive entraÎne des problèmes clélicats de gestion, e1le resEe la seule formule ca-
pable de réponclre aux besoins des familles les plus <Jérnunies, conclamnies à ache-
Èer au jour le jour le sucre par morceaux ou le sel par peÈites mesures,et vic-
times à cerme dt un accroissement norirble des coûÈs.
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2'26 Le souci d'un conÈrôle plus effecÈif de la circulation <Jesproduits eÈ des finances de la coopérative anrène cerrains villages à
souhaiter que celle-ci soit organisée au niveau village. Drautres, au conEraire,
sont satisfaits du foncÈionnement au niveau u.p.
ces diff6rences dtappréciacion nous onÈ semblé liées à la perso.nalitô des
délégués; srils ont suffisammenE le souci de faire circuler Itinfornra.ion,
les villageois sont satisfaits au niveau u.p.

2'27 Parni les expériences d'organisation collect.ive réalisées
dans le passé, à ltiniciative de ltoffice ou des villageois, deux nous on.
sernblé recueil l ir I t adhésio' sans réserve des colons :

!s:_pers!,_è_pérail

Dans le souci d'augmenÈer la capacité de travail des boeufs de labour, une
expérience de gardiennage commun eÈ de supplémentation alimencaire a dré
organisée dans le village de Fouabougour à f intiative de I roffice et de la
sEaËion drélevage du Sahe1.

choix d'un village honngène avec un chef de virrage respec:é

Parcage collecEif des boeuf s de labour (envirorr B0 côtes cl 
,a1rrùs

noLre interlocuteur) .

gardiennage par un peulh payé par les villageois au proraÈa du
nombre dtanimaux : 5.000 F paruoi"

' tour de rôle des familles (4 p"rronres par famille) pour I'alimen-
ÈaËion des boeufs

' aPPort de paille de rî2, par les villageois, de son et de mélasse,
fourni par I'of f ice:,.Lrn encadreur de 1to.N. esÈ chargé de peser res
raLions et de sEocker les alimenÈs. En cas dtabsence de ce dernier
le chef de village et ses conseilrlers prennent cette surveilrance en
charge.

ceÈEe expérience a suscité un intérêE manifeste car les résultats en éraienc
sPecEaculaires, ;r Lt-l 1l'inI qtrc'les Pavsans ciiscnt avoir cu pcur qrre les boeufs
tlt'lttti:,r;r'Dt l);t:; tt';t',,.1illr.r-t.r,llr.trrcn( ill; t:t;t it,rrt 1,,t.:tl. !...(lt.l::illfçi;rli:;LcS tlt.
la sEation du srtirt:l prér:iscttt. d taillcurs .iu" la mélasse n,est pas irrclis'ensable
cJr il .ste5',iE cltrrrrc ration dc nrisc (,n coldition et lloll cl ,unc rnËior.r cl 

,r.ngrais_
semen[) ' [11e a rnalheureusemenE éré inEerrompue par I t0f f ice (pour cles rais.rs,
croyons-nous' dtapprovisionnemenÈ et de manutention difficile de la mc;lasse)
et les colons nous ont clit avoir demandé en vain quton la reprenne.
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r1 y avaic sans dc'ruÈe là, pourtanE, un vrai travail de vulgarisacion à
réaliser ct' peuÈ-ôtre, un exposé aux villageois des difficultés renconErées
et une réflexion avec eux auraiÈ perrnis de trouver uhe soluÈion ?

Dans dtauLres villages nous avons rencontré une organisaEion collective du
gardiennage des boeufs, réalisée par les villageois eux-mêmes. Dans un cas
deux parcs ra'ssenblaient les boeufs du villâgê, un responsable pour chacun
tie ces parcs est élu par les villageois et engage 1e berger personnellemenË.
Il le paie avec I'argent remis par Ies villageois (so F/boeuf). Le responsable
esi 1e seul interlocuÈeur du berger.
Dans ce village on a marqué un intérêE éviclent potrr 1'hvpothè.sc rl rrn,.r ;rnr6lio-
ration de ItalinentaËion cles boeuf s : les peuTrs les revenclenE en côre rl,rv..;irrr r.
l es achèÈent à 21 5. 000 ou 225. 000 l. piècc. . .

Outre lrintérôt dtaccroître la capacité de travail des boeufs ou leur valeur
moné[aire' le groupage des animaux permet la récupération tlu funriur Qui,
parÈiculièremenË dans la zone de Kolongo où les terres sont éptrisées, est
recherché.

A ce sujet' nous avons repéré qutune évolution se dessine : le fumier devenant
imporÈant (dans le village enquêté on meE 20 à 25 charrettes de frunier Dar ha) ?c,.
à êcre récupéré ou maîtrisé par les grancls propriétaires d,animaux : ,,r\ l,up-
proche de Ithivernage on fixait un jour au cours duquel tous res propriétaires
dtanimaux venaienÈ se servir. AcEuellement ce.ntest plus le cas : celui qui a
beaucoup de boeufs esE propriétaire du fumier et c'est lui qui pcrmet aux
autres de se servir. ..,t.
rl nty a pas encore de problème, les villageois ayant d'aut,res sources d,appro-
visionnernenE (P"tthlsvoisins de 1a zone qui acceptenÈ que les villageois ramassellr
1e fumier de leurs Èroupeaux) r mais ne f auc-il pas envisager, à trê nivr.atr, .n(,
organisaÈion cooPérative qui tu'inEiendra une distribution relaEivemen t êgatita trc,l

te-legtg !el_4gg_!esg!g_gg_!l!egr i
L'équiPetncnE des colons est un des grands facteurs de la différcnciaIirr. sociale
clcs colons I I t intiricur dc ltOf f icc,
Ltrittrde cic Itl.li.R. I)(.rm(,ttra de sc fit
Crrltrlls. Il\)ti ifftr.f[tr.tttt\,ul.S. c.tilft,s rlt.

des colons soos-équipés, l téquipemenc

dc dcu>: boeuIs dc labortr.

irc une id6e. cxirctt, dt, l.r sitrr;rIitru dc.S

l'ù.:i., estirnenL i lj 2ù; Ia prùporEion
minimum étant const.itué dtune charrue eË

L'exploitant sous-éc1uipé a l)eu cle

dtavoir recours à la location du

loue aie'nE rerminé leurs tra\raux,
calendrier- agricole qui lui sera
enrre 7.500 er t.1 .000 F/tra).

clrance d tob'tenir de hauts rendenents : obrigé
maEériel eË donc dtatEenclre que ceux à qui il
it ajoute à la dépense un retarci dans le

pré.iudiciabie (coûE acruel. des labours eE semis
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C'esÈ un problène auquel 1'ensemble des villageois, même eeux qui ont dunatériel, paraissen! sensibles.

Da.s deu:'i des vilrages où nous avons enquêté, nous avons retrouvé des coopêrativ.,:
ayant eu des boeufs de labour pour re location eux colons démunis.
cette location se faisait à des conditions très différentes. Dans un virlage ondenandair (il y a une quinzaine d,années) 3.250 F par boeuf pour le tat,ru.l
pouvant ôtre payés en nature quelle que soit la dimension du champ. Dans unautre le Èarif éÈait de 300 Kg.tle padd_ nar boeuf jusqu,à ce qrrc les bôtes nc

puisscn t pl'us t rava il ler.
Aucun de nos interrocuteurs ne pouvait évidemment nous donner les résultacs
économiques de lropération pour ra coopérative. Dans certains cas res corons
ne savaicnt pas qu'ils recevaient ces boeufs à crédit, pensant qurils étaienÈ
payés sur les fonds reatanr des Associations Agricoles rndigènes (misesen prace
par la colonisaÈion)' Tout était préIevé en nature sur la récolÈe des exploitant-.r
sans qu'ils sachent toujours la composition de ces prélévements,
L'Office s'étant ensuite occupé de fournir res boeufs de labour, une des coooé-
raÈives a cessé cette activité.
II y a de nornbreux problèmes autour des boeufs de labour : décès, venLc par
les colons pour satisfaire des besoins monétaires, e.c.,., pourtant, nous rravon.dit, 1'ensemble de nos interl.cuteurs était conscierrts de lrinportance qu,il;-
avait à permettre à tous res corons dravoir 

"i a.rp" utile le natérier de base.
Beaucoup pensent que la formule coopéraÈive,est une bonne soluÈion. Il y a là
une hypothèse dc travail pour des coopératives rénovées.

Les colons narquent un intérêt pour des actions collectives dans cerÈains
comaincs, qui interviennenÈ direcremenÈ sur ra production. rr nous semble qu,on
peut trouver 1à, à partir dtétdâes plus approfondies des expériences passées,
drexcellenÈs points dracerochage pour une relance de r.'action coopérative à
l'0ffice. i

2'28 4:u9gll-tilllgisfl: la pluparE des per.sonnes inrcrrogdcs
déplorent le nlanquc dc clarté cle la siÈuaÈion f inanc ière des coo'6rat ives :

"on dil que la coopérative nous al)partient nrais on nc connaig l)irs Ia somme
quril y a dans la caisse eE on nten tire aucun profiE. Nous pensons que la
coopérative est très uÈile mais acEuellement cela ne rnarche pas à cause du
nanque de contrôle des financesr.
on retrouve 1à le problème du foncÈionnemenÈ actuel des coopéraEives : pas cle

contrô le des délégués, manque de formation de ceux-c i, absence d t alplrabét isat ior:
au nivcau des villages, pcu dfengagement de la part des colùns.
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2. 03 (l)

A la dcinande du DirecEeur Général de t t0f f ice, nous uous solnmes
documetrEés sur 1es i\ssociacions villageoises de 1a c.l"l.D.T. (conrpagnie Malienrre
de DéveloppernenE TexÈ iIc) . Ne pouvanË, dans le cadrc de ce rapl)orr, nous I ivrcr
à une étude détaillée des A.v. (que nous ne sommes pa.s clrailleurs cn mesure de
faire) ' nous meËËrons en relief les points qui nous paraissenÈ déEerminanË et
pernetEanE une anall'se comparative utile avec Itoffice quand no's proposerons
des hypothèses pour une relance de ItacEion coopérative à lroffice.

2.3t !iggeg!9!_e!_4yrit I es0
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I
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Les '\ssociarions réu:tics cotrsticuenu une enÈreprise ayilnt clépassé 5 mill iards
de chif f re d'affaires : 36'000 T coEon (Bsz ler choix à I10.000 t. la T. eË
157' 2ème choix à 9c'000 F. la T., valeur commercialisée de 3 r,rilliards g50
nillions auxquels il fauE ajouter plus d'un milliard <le crédic agricole et près
.ic -''0,C rii I l icrr.s :lr: ciréaie.s cornmercial isées) .

( l) Lcs inf orntaL ictps rlui t i1',uretrt dans cc rapporE sorrL t irÉcs clc nos c.LrcL ie.savec les resPonsables C.ll.l).T. de Sikasso et Koutiala, dcs clor:unrc.ts qui
ttolls otrË 6tô rcnri.s ct dcs comptes-renclus rlcs stagcs cJc fclrnxrÈio1 rlcs cadresC'll'D'T' sur les problèmes des Associations villageoises, rédi11és par
Mr Cuy Belloncle, chercheur au CenËre de Recherche CoopéraÈive, chaigé de
coulls à 1 

t Ecol e des Hautes EËudes en Sc iences Soc iales .
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'2''3'2 Lcs r\sr;ociati,''s villaljeoises s'ut 
'écs c. lgr5 a..rns lt, prolon-L'cnÉIrt d':1a vulgarisatio.' lc paquet Eechniclue 1ié au coÈon était assimilé,1a irlu:larL des paysans tec.niquement forÈs et les rendemelrts b'ns. Des besoirrsse faisaienc sentir:

' au nlveau des paysans : désir cle meÈEre fin à cerÈains abus deséquipes drachaÈs, problèmes vivriers et d,environnement 
;

' au niveau cle 1a c')1'D'T', poids d'une gestion crès rourde, nécessitéde réduire un circuit de r,argent trop long eE permeËtant desdétournenent's 
' nôcessité cle trouver un second souf f re pour naintenirI'intérô[ des paysans.

C'est de la conjonctic.rn de ccs intérôEs q ue sont
geoises' qui ont connu une exÈension très rapide
elles onÈ été constituées :

n6es le.s A.ssocirrÈions Villa_
dans les premières zones où

t97 5 l 978 te79/80 r 980/8 I

KouÈiala

Sikasso
I

.)
L

63

JU

t20

106

t20

t22

ceEEe extension rapicle a été voulue par'les responsables de la c.lr.D.T. afinde staffronter assez vite en vraie grandeur aux''problèmes posés par ceÈÈenouvelle orienÈation de I,action.
A KouÈiala on freine aujourdthui ceÈte extensio' po.rr r,grrrroyer à cousoliderles acÈions entreprises' reconnaiÈre res probrèmes qui se posent et trouverune réponse à ces problèures.

conditions posées pour la mise el"place des Associations virlageoises :. volontariat du village
. bonne enÈente villageoise \

' préscnce de lettrés en français ou a,lphabétis6s en banrbara. rernbou rsemct)t cltr c r6cl i c .i | 002 .

2 ' 33 l't"s f.tle L i'tts 
"l's'stlrtlt-"s I)ar I 'r'nst,r'lrJ c rJr,s A.ssrc iat irln.s vi 1r ageoisr,,,sr-rirf lcs suivanEt,l; :

ÔpPrgy!:iqugrgl! : recensemenÈ cre.s .besoins, réccpÈion, srock.rlle eEdisÈribution dcs pr'rlrriEs (seme,'ce.s, errgrais, i*secticicles) et maEériel.sttéccssaircs à la procluction (un des investisscmcnts obli|lat.irs de l rr\vt"st url r:iagar;in rrurrr- l* sL,c:kage dc (:es procruits).
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CrécliÈ : récupération des crédits de campagne

9ggugrgi.gllsgg,rgl : commerc ial isaÈ ion du co ron e r plus récemmenE , des
céréales (1à encore invescissement obligaËoire : une basctrle).

Dtautres fonctions stajoutenE progressivement à celles-ci, au
que Ies A\r développent leur champ d'activité : distribuEion
première nécessiEé, Eransformation ; et <les fonctions sociales
(santé, alphabétisation, créciit social, etc. . . ) .

fur eE à me.sure

de produics de

ou 6ducaEives

2.34 Les ressources sonE

. des f rais de marciré cle

consricuées par :

2 F,lO/Kg risrournés aux AV

' 1e monÈant de la dif f érence consEat.ée ent.te le poicls du coton
pesé au village et le poids enregistré au ponÈ bascule.

on a vu que ces ressources' grâce aux tonnages commerciarisés, aEteignaienE
des sommes rrès importantes.
Les bénéfices ne sont Pas redisËribués individuellement, mais capitalisés au
niveau de l rAv qui décide cre reur uËilisation.

2.35 Les AV sont représent,ées par
saEion de deux assenblées annuelles : '

. 1 t une pour prenclre les décisions
I'affecEaEion des bénéfices ;

un bureau qui doir assurer Itorga:.i-

d t invesËissemenE ct <léciclcr de

' -1 

tautre 
Pour présenter un bilan "t préparer une gesËion prévisionnellt

des receEtes.

2'36 I1 esÈ intéressanE de noËer que les premiers bénéfices réalisés
par les AV onE été consacrés spontanément à des prêcs pour équipemenÈ et ItachaE
de boeufs de labours. on voic qiu les préoccupaËions des paysans 4e la zone
c.)l.D.T. rejoig'e.t, celles de ceux de lroffice.

un des soucis cles responsables des régions J.r.D.T. a été d,orienÈer, sans rien
imposer' l rutilisaÈion de l tépargne villageoise vcrs clu's actiols clesEi'ées à

am6liorer la quatité cle vie au village. Aujourdthui 1.rs clonr;liucs cltaction sont.
nonrbrctr>: ct bcarrcorrp cle pr. j cE.s sonr r: ll prépara Ë ion.
Outre lcs prelniùres dépenses constaÈées : équipement c'rl r;oycn clc st.scklge ct. clt,

collnlercialisation, prêts pour éqrripemenË individuel cles paysans, les aicles
sociales, 1e financemenc d'acEions sanitaires ou de cenÈres dtalphabétisacion,
cerEaines AV s'orientcnt vcrs la misc en place d t équipcmc'nts vil lagr.ois : puits
et movens dtexllaurc, producEicrn cle bio-gaz, moulins i'i mil , cuisilières en bancg.
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2.37 Lgg_pfgbtèmes

ll" "" 
: ta mise en place des AV a éré d,abordo'abordune ac. ion volonËariste menée au niveau des cadres supérieurs ire lac'l'l'D'T' : responsables de régions et formateurs.Le Èransfert aux paysans d'un certain nombre de tâches eÈ de responsa-bilités a surpris eÈ inquiété bon nombre de cadres de terrain ; chefsde ZER' che'f s cle secËeurs, rnoniËeurs. rls y on. vu une aépossession d,.Ieur pouvoir, une remise en question de leur savoir, une menace contrcleur emploi' D'où reËicences et désintérêt pour ilexpérience à sesdébuË s .

p"u à peu le développement des activités des A\,, leur a fait enLre.ro j rd'auErcs tâches' d tautres responsabilirés impl irluant n6anmoins unrenouvellement radical de leurs apÈitudes : vulgarisateurs, Lecrrnicic.sgestionnairesr oo leur demande d'être aussi animateurs, pédagogues,alphabétiseurs êt"' alphabétisés ! Le malaise et l,inquiétude pcrsisÈcnrchez certains mais la c'lY'D'T. a enÈrepris une acÈion i'Èensive deformarion sous forme de stages de 4 à 5 jours. II esE évident que creslune conversion difficile, qui steffectuera lentemenË. La pré.se.ce deresponsables d'alphabétisation, intégrés à 1a C.ll.D.T. et plus associésà I taction des A\" ajouEe une dif f iculté supplémenraire:chacun ctoit déf iri,son dornaine propre et articuler sonaction avec cerre des autres respon-sabl es .

Itlais c t est un renouveau pour les 
""da", et I'occasion d run accroissemeirlde compétence qui pourrait les motiver s,il est reconnu.La c'11'D'T' n'a recruÈé que peu de cadres supplémentaires pour r,act jonAssociations villageoises (quelques responsables d,alphabétisation etdes formaÈeurs) 

' les 
"âdt." clégagés de cerEaines tâcrresr âu fur eË àrnesure de la prise en charge par 1q" paysans, étant rencrus disponiblespour les interventions nouvelles q,ii leur éÈaienÈ dema.crées.iille a eu recour's à des financements exÈérietrrs pour l. f.rr'rrio' dr*;catl rcs; t,I I ta ] plra116t i s;r t ion .

ii) l,tt.s r1...;sotq-(:(,:; dc.s

pas indexée sur le Jrrix à

aux AV clinrinuenE alors que
producreur en 7g/7g, elle
une perte de 222.

A\t : la. milrg() dc corir:rercial is;atio. 
',éc,a't1a producEion, les rcs.sorrrcc.s quf elle proçut1,

ceËte marge représencaiÈ 2,332 <lu prix au
ne représente plus que l,g en 7g/gO, soit
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Par aillcurs, lcs vil
eÈ les variaIions de

dinrir)u(:nt, la v;rlcrrr d

auss i.
On no t e Cga i elnent une

s3ns toujours prendre

qui stenCc[Èc.nt, ci 
tr:ù

lrrgeois aj usEent de plus en

poids entre les villages et
if fêrentiellc rctourndc Au

plus I curs pr:sées

1a pesi!e C.11.D.T.

villal;e dinrirrue elle

Èendance à accorder de plus en plus de crédits
en cornpte les capacités à rembourser des paysans
surendeÈt.emenE eL apparit ion des premiers

impayés.

La C'll'D'T. ' conscienÈe que les AV ne garderonE leur crétlibit iré qu,r,u
conservanr leur capacité économigu€, cherche des solutions à ces
problômes.

iii) : I'extension rapide
des AV a amené quelquefois un monopole trop exclusif des lectrés sur
lcs décisions des AV, avec des conflics inévitables : conflits de
pouvoir enEre les jeunes alphabétisés et les vieux, abus de confiance
des équipes dfachat, décisions dtaffectation des ressources non connues
de Itensemble, €tc...

. Pour garder leur pouvoir les bureaux ntorganisent pas toujours les
assemblées prévues et Itensembl^e des villageois se désinteresse de
I 'Assoc ia Ë ion.
Ces problèmes amèncnt 1a C.l't.D.T. à fenforcer son effort dtalphabéri-
saLion et à exiger un plus grand no.mbre dtalphabétisés pour créer une
A\r. L'ln village postulant doit d I abord ouvrir un centre d'alphabé tisatio'.
Il esË clair que 1à se trouve le moteur drun foncEionnement réellement
dérnocratique des AV, et Ies responsables srenrploient à nret,tre au poinÈ,
avec I taide de 1a D.N..$.F.L.4. (Direction NaEionale de I tAlphabétisat,iol

Fonctionnelle eÈ cle 1a Linguistique Appliquée),<les méthodes d'alp6abé-
tisaÈion plus rapide et des outils.de gestion en langucs naÈionales.

CeEte présenÈation succinte des AV

proll1èmcs clc la <'oo1>ération à I'Of lli<:e unc

il .lrrssr ..;('s l)l-()lrli.nrcs), nr.ris clc nrcttrc cn

lt" pas pour but dtopposer

cction modÈ1c (rrrrus av()n.s vu

ôv icJcncc c r: r ta in:; po i n t s rlrr i
qurelle

1',u ideront
notrr' ruf lt:xiorr .çrrr Ia rcliurt:c t:tlopi.rltivc ir ltof f icre :

niveau cle produc E ion

cap:rcité écoix-x',rique des associations
fonction des associations
format ion de I'encadrement

formarion et confrôl e démocratique des résponsables 6lus
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2.04 Réf lexion.s auEour de l,or
Z.4l CompËe Èenu

nous semble difficile d
hypo thèrirres soic,nt levées

collective des aysdns à l'0fi
exis ÈanÈ entre 1es colons ei I ,0f 

t_;organisation sans qu,un cerIain nL):l

e ni sat ion

rt
dt

des relations
? enËamer ceEte

:

L(

',f

i) 
: aucune organisation collective (qui

;J::'":ïiï::.'":::""ï::'l:: de formarion, donc du rEr,,ps), ne peu;;.,"; ïï,:;"Til'l;," :ï;des personnes sont mobilisés pour survivre.si les mesures qui étaient à 1'étuderl0rs de'otre passage er quivisaien. à lais'ser aux colons la provision vivrièrc prévue, éuaient

lÏ',r;"'Ju-:ï"::ïi:::j:::" ac:a surmonr6, bien que resre posé i,:

ii) 
: on a vu qu,ellessonË ernpreintes de méfiance et drhosÈilité. NousfbSÈaCle DerrL âÈ_^ 

__asso neus CfOyOnS qUe CeÈï;#:"';; *i 0",,déEerminer ce qui esÈ l€ggsigÈls avec les colons à partir de 1,in'cr:_taire des griefs qu'ils expriment. rl croit cre ra même façon ér-abrir \.1qui ne peuÈ être négoc ié et I 'énoncer crair€r'cr.t aux corons ; sanssuppriner les rapports in'erpeJ"onners gui srétablissenÈ enËre rescolons ct 1 tencadrement 

' il nous 3embre souhaitabre de faire ciisparaî L r-.I tarbitraire 
dans les décisions .prises : remise des deËÈes, silrcÈicrn.s . . .

LIne position claire devraiE, en parÈiculier, êcre prise en ce quiconcerne les hors casiers qurir semble difficile d,interdiredans lasituation acruelle' De nombreux c ol0ns vivenË crans la crainte de leur-inÈerdiccion eÈ cela aliène profondément leur comporËement vis à visde Itoffice' rl un""rc de même en ce qui concerne le maraîchage.
Quten esÈ-i1' en effet, des dispàsitions prévucs au contraÈ Général(cahier des charge.s, clauses et conditions) ec l.e corrtumier appl icablcaux régimcs crrl turaux <le 1955 , '

en sus dr_'s Èerre..; entrant dans la
clui cn [orrt la denrande recevront,
principale, un lopin de Èerre pour

composition <les lots, les I)rencurs
pour la dur6e dc leur exploitation
leurs culÈures maraîchères ettraditionnelles',.

Les dispositions
Dans certains cas

dcmeurenÈ-elles valables, ont_elles éÈé abrog6cs ?ce.rtains obtiennent ces loEs, d,auËres non.
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Pour déiinir sa posicion, 1'0ffice devrait étudier très finement Ieproblème : siÈuation alimentaire eË monétaire réel1e, contrainEes
Eechniques non modifiables, etc.., Toute décision prérnaËurée en cedomaine nous aPParaîtrait comme Èrès dangereuse. ltais la situationactuelle ne nous paraît pas saine, ni de nature à amériorer resrapporIs colons-office : Èrop de possibilités peuvenÈ se négocier (par
de Itargent, du travail, eEc...) eÈ ra nécessité de conserver unéquilibre entre la producticarde riz eÈ les autres culEures confinetrop de cadres dans un comportement policier, obstacle insurmon.able
Pour une nodification des rapporËs enÈre les colons et 1 r'ffice.

iii) Nous ne ciÈerons que pour mémoire
esc au cenËre des négociacions acÈuelles
Mondiale.

Elle esc ccpendant imporËante dans la mesurc où elle détermine lcs
résulÈats de productroa. Lrexemple de ra c.M.D.T. montre bien Ia
néeessité d'atteindre un minimum de résultats Ëechniques pour libérer
les producteurs eL leur permeÈE.re de se consacrer à des tâches de
gesÈion eÈ d'animation collective.
Dans plusieurs zones, la'maîtr.ise EoLale cle l,eau nrest pas assurée,
les rendements sont insuffisanÈs, 1téquipement Èrop précaire. ce sor:t
des conÈraintes réelles donÈ ir 

".r"îa nécessaire de Èenir compEe.

Nous ntavons pas de receÈËes mais conËinu.ns

I t hypo t,hèse technique pu isqu , .
entre le Mali eÈ la Banque

2.42 ggelle-:grelsste_3.
noEre réflexion...

i) Les coopératives existenL à ltoffice on ne peut les ignorer,
nême si ctest le cadeiu empoisonné d'un passé que l,on a pas choisi...
une prenière étape pourraiL êcre dtappurer leur situaEion eE cle la
présenter aux villageois concernésrt 

"., reconstituant avec eux l,hisEoil.,
de 1a coopéraEive' ce pourrait-être,un exercice pratique intéressanta

I)our la l)rcmiùrt' Plta.s. tlu programmc établ i prr ra Division P.ysa'.aÈ ct
coop6ration l)our 1a rclance de I'accion coopérarive : sensibilisaEio' tl,
I t cttcld rcmcttt dc lr:t.$(' autorrr dcs . pr'blômes dr, <:oo'érat i,..
E11e PirrmeEtrait un outre cle tesÈer, comme nous avons Eenté trop
brièvenenË de le faire, ltintérêc des paysans, d,entendre leur appré-
ciation sur ce qui a été réalisé et leurs suggestions concernant les
foncti.115 qut ils soultaiteraient voir assumt: r à de nouvelles formes
d t organisation col I ec t ive.
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ii) une deuxième écape pourrair consisEer à inventorier 1es
villages volonÈaires Pour une relance de Ieur organisaÈion collective,
arrêÈer avec eux les actions qu'i1s souhaiEenÈ entreprendre et ,.,é,o..!!i,
avec les villagcs, res critères à reÈenir pour re démarrager res
m,ci;riités de ces aciions, les différenEes foncEions à remplir au
nivcau ciu village et 1a forinaEion nécessiare pour cela, puis arrêcer
une prctrammarion et faire désigner les responsables.

iii) ce EyPe <ie clémarche pose, bien évidemmenr, Ie problème de la
formation de I tencadrgment. Les dif f icultés renconLrée s par l. c.l,l.lr., .

mont'renÈ qut il n?est pas facile dtaccepter de déléguer ses r*si)o.s,bi .

Èés aux villageois, dtauËanÈ moins que re.rôIe des cadrcs a ét6
jusqu'alors crès conEraignanÈ. Les motivations indivi<luelles intervien-
dront' les aptiÈudes personnelles au.dialogue, 1a convicÈion aussi que
les pavsans sonË capabres de prendre des responsabiliEés.
La direction aura sans doute à définir une politique drencouragement à
cette t'conversiontt qui sera demandée à beaucoup clfenÈre eux; aura aussi
sans douÈe' si ltorientaÈion vers une politique participative se couf irii:.
à opérer une sélection rigoureuses des agenEs capabres de la mecgre e:r
oeuvre,

lious ne vo)'on.s pas

cement sérieux des

et Coopérauion.

La réalisation dtun cenÈre de formacion pour ses agents est e' cours
à I t0f f ice ' sur un f inancemenÈ hol landais. ce que nous avons appris cle
la formac ion qui cioit y être dispensée nous inÈerroge : eI Ie esÈ for.emerr i
axée sur des problèmes techniques eÈ ne laisse que peu depart aux sci.r.r..,
sociales eÈ aux techiiques d'animation.
cerEes, la vulgarisation resEe nércessaire à rroffice, on a vu que
beaucoup de problèmes Èechniques 1,téaoient pas résolus cÈ faisaienÈ
cncore I f olt.ict clc cottf l i ts .'tvcc les e.l.nr;. N.us f:r is<rr*; l rhyp'thèsc
tlutils :;('rilierrL l)r'ttL-ôtrc Plu.s facilt,menL rÉsulu.s tJarrs Ic cadrr: cl 

,u.e
itctirn crl lcct iv. n6g.c iée (rue r).r l c hia is cl , urre vurl,,arisat ion cecrir:i-
c i enne

sans préjugcr des intentic;ns des responsables de la formaEion à l,off ic,
Ilous prcposerions rlue si une relance de I torgnnisatic,u collective dcs
t'olotts ('st rlér:id6e ct des actions réalisées, ccrllcs-ci sgient- le lir.:'
dc la it'p11;;1t itlrt dt's c;tdres clont lc c<lnEenu thc:orique pourra ains i ôtr..
c<-rnf r'ntÉ à ra ré;r1itÉ socio-économicire.

que cetEe action puisse se rêaliser sans un renf.,:-
iloyens matériela et humains de la Division paysanrra:



ccttc f i-nration p;lsse éviclnrrrm.nÈ par l'al'rr.-rrrôt-isati.', 
i..dil;1,1,1.15,ii, 

r,
pour res cadres qui doivent devenir rapidement les formateurs desresponsables 

Paysan's ct les concepteurs cru matériel de fornraÈion c,Lde gesti..,rr rlui devra ôtre élaboré.

iv) Le probl ème res te posé cles fonc t ions conf . -col lect ive.s. ^vrro uunllees aux organisat iclir.;

""'us 
avons senti un désir Èrès grand cre l roff ice de se décharger crecerËaines tâches devenues trop lourdes : ra récupéraÈion du crédit, r-.ir

parÈicirl ier' qui permeEtrair <ie déléguer aux virlageois eux-nrûnre.s cc:contrôlc social au(lrrel l,Of f ice a du mal à se .sub.stitucr.L'expérier:ce de la C.,\l.D.T. nrontre que la viabilicé des assoc.iations*illagec)ises repose essentiellemenÈ sur reur crédibirité écon,rnique.La gest i<rn est facil itée lorsqu'il y a plus c,e fonds à gérer, e t lesc lro ix se f ont pl us a isémenc .
vouloir confier aux coopéraEives une foncËion de récupération du créc::alors que I t endeÈEemenË esÈ relaÈ.ivement érevé, res probrè:res .re ?: - . . .Eion non roÈalement résolus, la situation matérielle des c.rons pré;...:-.est les vouer rapidement à r réchecr ê. I rabsence drune base éc.nomirrr:.suffisante.

Il nous se'i:rble iurportantr pour 1a rerance dans cre bonres concricionsd ' une ac t ion coopérat ive, de le .faire 
:, sur des bases volonÈaires 

;

' à un niveau dtorganisation maîtrisé par les virrageois, à nocre 
"ri,une réflexion devrait avoir lieu sur 1es crifféren.es foncEi'ns àrenplir par ces or-grrrisations et le niveau (vilrage, up...) où elle.;seraient le mieux assurées ; .

(
autour clt acrions choisies d,abord par 1es
vu Itintérêt manifesté, par exemple, poul:
relctvt'r- lc.s cill)ilt.itis dc Irroclucti.rn : éc1ui(:itl)ilciti dc,travail tlt,s irc,s1rfr... :

seI.'dt's critt''re.s négoci6s avec lcs virageois i
sur dcs ba'scs éco'onriques sorides (capiuar sociar ? foncrsressourccs à trouver ?);
en respectant un développement progressif clcs acEivités;

)'r

paysans eux-mêmes ; on a

des acliclns qui Èencjcnc i,

pt'rr:crrt , arrrÉ I iora t it.rrr dc l,r

de roulenrc:r:
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avec 1a garantie
pourronC t rouver
par exernple, sous

sa crÉclibiticj ;

que les problèmes situés hors de ra coopéra.ive
une soluEion : régularité cles approvisionnemenEs,
peine' pour la coopérative, de perdre Èrès vite

et dt inÈrocltrire un ef fort inÈense de formaEion : de r,encaclremenÈ creI'office, des responsables vilrageois ; et d,informarion.
Il serai: sans aoute sourraitable de commencer
cxpérimenËa i es . La pluparE des proj ets rnontre
r6po.d réelrement aux besoins, erle se diffuse
dt int erveni r bcaucoup.

par quelques acEion.s

que lorsqutune action
sans qut il scl i t nécessa j

v) !'rl_::.!i.,t.ri:_lr:g. 'f<-rur ce qui a Ër:é rlit lrûcôclcr:ircnI sur lescoopéraÈives à ItOffice ou les Âv de la c.rL!.i,).J.'. iiret en êvidence qu.unecondirion impérative de la réussite d'une organisation colIecÈive desPaysans esE I'alphabétisation. sans elle, pâs de possibilité de contrô1ecollecËif et monopole rapide de quelques uns sur les décisions et Iamanipulation des fonds.
Nous souhaitons toutefois aËËirer rrattenËion sur ce poin..Ltalpilabécisation n'esË pas une soluËion miracle, elle esE difficile.Des projets' dont nous avons connaissance, qui ong été menés dans denombreux pa)'sr s€ sont aff rontés à ceËte dif f iulcé. La c..\r.D.T., dorfI t ef foru a étê grancl dans ce domaine,,. la rencclntre él3arement : cerËains;centres d talphabéc isatior sÈagnent, I ,éran retombe.
I''alpirab6tisation' stlrËout en milicu rural, s,odressc à des gcns rf ionÈ de nonnbreux problèmes de survie : produire ra nourriture, chercrrerun revenu monétaire' faire face aux obligations familiales eE sociales.?'L'ettorÈ dernandé pour ltalphabétisation ne sera accompli que s,il permeide trouvcr une réponru"'â ces problèmes. cresI ce qu,o'a ap'créI'alplrabéEisation fonctionnelle, mai-s en Iui clonnant trop souvenc uncontenu tnécaniste en le ramenanÈ à û capacité d,accornplir un certainn.mbre clc Lâclr.s ct (-'Il r'rubliant que 1e res.sort pr.fo.cr cle la nrc[iv.tio.li st;tlPlrlrbétistrf .'sr lit rucherchcrclc,s s;trlrrtir.s i ccs 

'roblùrnt,.s 
clc survi.I'oup ceLte rai'solr, ltolls l)ensons qutil serait illrr.soire de mcncr unealplurbdcis;rti.n "t'l;lssit;tt."'r- m'is.rlu'il imp,rrL[,, une f is r<:s rnéca'isnrc,,dc basc acquis, dt' ccntrcr I f alplrabérisati'n srrr le.s 

'r.blùrncs 
âctue lsde la ct',Pératit'c, ct les docurncnts (dtinfornraLi.n, dc licsÈitl') qui

seront nécessair.s à Èous pour participcr à son foncti'.nenre't: alprra-
bét isat i'n prollre'ss ive donc ' accompag'anI ra misc en pr.rce cJes acEio'.s
coopératives et clirectcment 1iée à elles.
ilai's I rof f icc D(rurra bénéf icier .srlr ce point c!c i,ci:'iric'r.c ric 1aD'i'"A'l'-'1"Â', de ra c.)t.D-T., cre ra coopératio..



25.

'.'i) ]:...r t,,,t-t.:rr, cssilircs. plrrsieurs faif.s ont afCi.ré notre
atterrt.ioir sur ce poinE au cours cle notre éÈude.

It nous a été signalé plusieurs fois le recours à Itarbicrage des
représentants de I'U.D.P.lr(l à.n, les conflits qui opposenË 1es colons
à lrOffice sur des problèmes de deEtes, de sanctions, eEc...
L'élévage praÈiqué par cerEains groupes (maures, peulhs) préexistant
à 1'Of f ice et détenEeurs historiques du Èerroir, enEraîne c!es conf lics
avec les pavsans : les Ëroupeaux arrivent Eôt dans les chanrps de rtz,
empêctrenE 1e glanage, détruisent les jardi.ns... Dans une zonc I tadmini s-

LraLion il confirnré lc droiË des peulhs sur des cspaces collvoirés pour
Ie ma'raîchagc, I'accès à ces terres clépend cles relations écablics par
Ies fanrilles avec eux.

Un foncEionnemcnÈ parEicipatif à I'Office, sti1 est confirmé, implique
à notre sens une association de ces instances : parÈi, adminisËraÈion,
au npins au niveau de Itinformation, mais mieux.encore au niveau des

négociations avec les colons. 0n peut imaginer lteffet désastreux que

produiraiE, Par exemple, la remise en quesEion par Itadministration
citun accord passé enËre le coopérative et l tOf f icer ou le désaveu, pâr
un député, dtune décision collective, Au contraire leur souticn act.if
peuÈ. renforcer considérablemenL I torganisauion paysanne.

Les colons sont déj à sensibil'isés à ce problème puisqu'ils disenc :

"ailleurs il n'y a qu'un pat,ron (1raôministration), ici on en a deux
(l tadministraÈion, 

1 t0ffice. . . )".
Df auËrcs partenaires peuvenE apporter un souEien précicux à ttOff ice
dans ullc nouvelle pol itiquc de d6veloppemenÈ associatif , pilrIicul iùrcur,'u r

dans 1e domaine de la fclrmacion des cadres : D.N.A.F.L.A., CoopéraEion,

C.M.D.T. Une renconÈr!; voire un stagerdu responsable de la Division
PaysannaE auprès des format,eurs régionaux de 1a C.Il.D.T. nous parattrait
essentiels pour ltaider dans Ia définition de ceÈÈe nouvelle politique.
1l faut désenclaver les expériences eË favoriser les échanges à l t inté-
r ieur du }lel i. Cr:rta ins cadrcs aura i ent srrr bt'arrt.oup ttd t exp.'rÈstt

lt:tv;ttttiri',c'de vivre cE dtôtrc confronté.s cn l)e,rlnirncnc(: i dcr.s siÈuation:,

c:() nc ri' L t.:; .

( I ) Lnir'':r Dé:rocrat ique du Peuple ltalien



'26.

III. LES FEllitES A L'OFFICE DU NrcER

lJous ne I ivrerons pas ici un commentaire soc iologiqu* classique surI'organisaËion l;uciale, 1e's faits observés er les opinions exprinrées l)ar resf cmmes (lue nous avons inÈerrogées. Notre f il conducteur sera re cregréd'intensité des problèmes tel que nous l'avons perçu à travers l,expressionde nos inÈerlocuËri.ces.

iious savons qutune enquêEe, quelles que soient les précaut.ions prisespour recouper le's informations recueillies, place très souven. ceux qui y son.sor1l'1i5 dans une atti tude d6f ensive qui leur l)ermec de proL6ger reurs irrtérêEs,mais aussi leur l)t'FsoDt)ù lrrofoncle, f trce à "l'écranger,,, qu, il soic curoJléen oucacJre' ou habiEanÈ de's vil lcs. Nous ne voucrrions donc' pas raisser cr:oire quenous avons pris à Ia letÈre touËes les doléances exprimées. Trop <le c'oses
Pourfant' se recoupcnt, exprimées dans les mêmes termes à des dizaines de kilo-mèEres de distance' pour qutelles ne soienE pas 1e ré.vêlaÈeur de problèmes rée1s.Il reste que ItinLerprétacion que nous en donnons devra être soumise à Ialunière des résultats de l'étude socio-économique de rrr.f,R., gui en confirmcraou lnrrrmera 1e caractère suhjecLif et tui donnerà l,arrière-plan staEistique
ConÈ nous avons malheureusentenË manqué.

Deux gratrcs problènres prennent, la première place dans le discours desfemmes : la faim le,'prix du condiment,,.

3. 0l LA FAIT1

lious mesurons la gravité de ce Èerme. rl n'y a pas famine à I rof f ice,
nême si nous ne sommes pas surs qutil r'y ait pâsr dans cerÈains cas, sous-alimenÈation' ltais le moÈ faim a, dans Itexpression des femmes, un sens plusgénéral : leurs besoins rnaÈériefî, nais aussi sociauxr 

'€ song pas satisfaics.

3.ll parini les raisons
toujour.s : "trouv(,r un t.trclroit. où

p i .'i n ll rf I)a rc c rgu t rrlr lrt) t 1tr11y;1 i g

;rl rt:; dt, r)()urri Lrrr-,,, r.nrtt:;i (,r) {.'
si trn Iltr,l.l trouvitit pas".

3 ' lz Le 
'rcrbl 

èni.-' ccntrar est ainsi posé
Prur le.s ra is.ns ., sqr i.ssée.s dans n'Lre préarnburc,
de la production des colons.

énoncées de 1"u, venuc à r'off ir:e, u.e revienÈ
mallger à sû faimt" cr1.s s.nt ve"cs ire leur
I)ts dc mil I nrais i,:i *l lcs nr<,r.rÊ pirs Erouvti

Lr.'v('r't 11rtt.J1 .c pt,rrt l;r 11;rt-tl.r cr,.:;L cotrr'tr:

: celui de la collccLc du rî2.
l rOf f ice colle r.:t€ le maximurn
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i) La pruparË des redevances eÈ des Èaxes perçues 
'ar 

I roffice lesonr en naÈure : 400 Kg/ha pour la redevance, tzo Kg pour les fraisde baÈtage' 100 Kg/tra pour 1'enÈretien des drains et des cliguetÈes(remboursabres, mais lorsqurirs 1e sonE crest en espèces), eEc...Dans ceE eLc nous mectons les divers qu'il nous a été difficiledtinventorier car iis ne semblent pas Ëoujours normaris6sr pâr exempre,Èaxe de 500 Kg comme sancEion pour un colon qui a brulé son champ,
1>énalisation à raisons de 50 Kg/ha pour tous les chefs d,exploitarion
des villages situ6s sur ra trajecËoire drun incendie.
Et ' lorsqu'on a recours à I t auto-f inancement clcs colons c, esE presqueÈoujours sous f.rt"tc dc prélùvements en nature .sur la llrclcluct i.rn.
"ious 

ne savc)ns pas commenÈ sont f ixés r pour .clraque expr.iÈanË, resrluoLas qut il doir cornnercialiser mais il semble que nrôme lorsque ceux-
e i ne sont pts t-'nclccÈés il y a pression pour qu, ils conrmercial isenÈ le
lnaximrtm de Ia procluction : "cetÈe année nous avons eu un bon rendement,iuais 1'0f f ice a acheEé Ëoute la récolÈe, il nous e laissé très peu,,.

ii) La rat ion al irnentaire laissée aux exploitants esË inf érieure aux300 Rg/ an/ bottcht: Prévus par les Èextes. Nous 
'e ciÈerors pas 1eschif f res ind ir1ui1.s par nos i nÈeslocuteurs car il ne nous a pas étépossiblc ce nL)us livrer aux vérificaEions nécessaires. lrais les quelquescas étudiés à partir des dossiers de ''familles 

enquêtées nous onE d'nnÉIes quanricés Lrès faibles que 1'on .a vues (go à 150 Kg/an) r cê que les
f emmes t raduisent etr terme de soudure "cela ne f ai c même pas trois mclis ,cela ne suffit même pas pour la saison sèche... il n,y a pas de ttz pour1e repas depuis les semis".
0n peuE égalemenÈ f aire.,.l thypoEhèse que 1e probrème des semenr-cs inf lucsur cetEe siEuation' piusieurs interlocuteurs, Eant parmi la populaEion
interrogée que parr'ri les cadres de tirof f ice, nous ont indiqué que les
exploitat'Ès sernAienË plu-s que 1a qurntiré laiss6c (.ru gard6c pour ôrre
rcsËiËrrû*) par I'off ice : 120 Kg,/lra. l).s chif frer; dc l/r0 ri l(;0 Kg/h.
l)our I cs zolles oir I cs terrc's sonÈ 1>lus épu is6cs onÈ 6rd av.ncés eE .o*s
sommcs incit6's à Penser qutils sonÈ exacts pui.sque It,s services agric'rt
de I 'o'li' étuclient la possibilité d'amener à l40 Kg/ha la densicé cle
semencc et que des jcunes'.qui sément pour des agenÈs de Iroffice, nousont dir (lu* ceui:-ci leur faisait meLtre z sacs par ha (160 Kg),
ces quflt'lt ités supPl6rn.rrÈa i res sont prélevéc.s r;rlr la rlrt io*. Dans cert.airr.
cas égaleinenÈ, les 120 Kg clonnés par I tof f ice song semés sur :noins d,un
llcciSrt' 

' (:.' .tu i ri.i:r it la proclucEion ÈotaIe.
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iii) La mise en place de la police économieuê, puis de gardiens de

barrières cirargés de contrôler la circultation du rîz entre les champs

eË les villagesr tccentue 1a pénurie vivrière. Elle cst relatée comme

suic par un g,roupe cle jeunes adult,es dtun anc.ien village de I'Of f ice :

"avant I965-1966, avant Itapparition de la police éconornique et des

gardiens, le moniteur venaiE au village pour acheter du rîz aux femmes.

C'étair la belle époque car avec cet argent la femme (qri avaiË 5, 10,

30 Kg, rarement 50) pouvait pay.er. .des condimenÈs. Après cc'la oll a

inscallé 1a police économique. Ils prennent Ëon riz, on 1'"pproEe au

ponÈ-bascule à Kolongo pour la pesée et si tu es endeEté on défalque

la sonme correspondant au poids de t.es deEt.es. Sinon on Ëe le paie.

Le riz saisi était scocké chez le chef de village. Après les choses

se sont encore gâtées : quand ils prennent le rîz ils trobligenE à le
Eransporter 1à où ils veulenÈ et après il te disent de déguerpir".
Dans ceLEe zone, où existent de gros problèmes Èechniques (planage,

état des canaux, épuisement des sols), il y a un fort endeÈEement (vuir

Annexe I). 11 est légiEime que 1'Office cherche à récupérer ces deÈEes,

mais dans des zones très différenÈes (hauts rendements, Erès faible
endeEEenent) le problème des gardiens qui saisis.senE, qu'il y ait endet-

tement ou non, est vivement reÊsenÈi par les femmes. Les saisies

opérées Ies privent. drune source de revenus imporEanLs qui lcur perme[-

taient de conEribuer efficacemenÈ à.1a vie dc 1a famille eE de complétc.

1a raEion alimentaire. Nous y reviendrons.

iv) La raEion alimentaire est calculée en foncÈion du nombre de

personnes recensées officiellemenÈ dans la famille. Mais ce nombre

s t accroî c à dif f érenÈ_es occasions : au momenL de La récolt,e, une main-

d'oeuvre supplénent.aire sty ajoute dans certaines fami1les, main-

dtoeuvre salariée ou familiale, qTtil fauc nourrir eE quelquefois

rémuné rer r eIl na Lu re .

Par ail lL,urs, I r,s [);tvsens de l rOf f ice sont un pcu daus la s i ruaEion

cles foncI ir',nir;tires qui reçoi.venÈ de nombreux ParenEs persuadés que

lcur s.rleirc c'st sarls linritc: consi<lér6scomtrtc dr:s Privil6gi6s I)ar

I curs f :1:ri I lcs rcstées en zone sèche (et ils dcvraienÈ 1t êcre puisqut ilr;

irénéf icicrrc dc ct:tLe re.ssource rarÉ', l teau), ils rcçoivent 1c'ur visice

penciant I a saisr>n sèclrc. I1 f aut les nourrir eE I'ltonncur commatldc d,-'

ne pas les lai.sser rcparEir les mains vides.
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l);rns rrn .rrrLrc vil I ag(1, l5 I'amille.s ()nt été Èaxée.s (500 KII/fan,i tl e)

Potrr avoir Èravaillé un dimanche pilr semainc dans les champs tle mil .

Ils apparaissent indispensables à la survie des familles si 1'Office
r.rainrienL une collecEe maximum dtr riz.
0n voit 

luu,paradoxalement,, les familes de 1'0f f ice rcsÈenr crès
vulnérables à 1a pluviomètrie. '

vi) La i::ise ell place cle ia pol ice économique et cle gardiens réponci

au souci légitine de '1 tEÈat de drainer la production et de lutËer
contrc Ie connerce eE les export.ations frauduleuses.
Pottr[iinc le f aic qu'i1s opérenÈ sans contrô1e (pesées, délivrance der

rcçus) pose problème dans la mesure ot'r cela enf erme .lcs colons dans l,
senÈit:icnt qut ils ne maîtri.senE plus rien de ce qu'il s procluisent,
qut ils ne sont pas libres, expression qui esË revenuc, Erès souvent.

De plus, I tabsence de cont,rôle livre, dans unç proporrion qut il serait
intére.slnt dt essayer dr évaluer, les quantités ccrnf isqrrées à 1a spécrr-

lation, cË on obt icnt, un cf f et contraire à cclui rcchcrchi' [).lr I cs

responsables : ce sonÈ en effet les commcrçauLs qui ont le plus dc

chance, par leur capacité financière, de réctrpérer ce riz (1.000 F.

pour laisser passer un sac esL. un tarif qui nous a été fréquennrent donn.l)

en jouanE sur les besoins monéEaires des uns eE dcs aut.res.

Nous ne saurions Èrop conseiller aux responsables de lt0ffice dtétud,ier

la possibifiré de meEEre en place un système de conErôle des riuantités

prélevée s .

Ainsi un chef de secÈeur nous indique : "le gardien ne doit pas saisir
un poicls inf érieur à 2! ou 40 Kg". Cela va du simple au doublc !...

Itêrrre si les saisies .ebusives relevées par les femmes concernenE le
plus souvenE les petites quancités qutelles gagnent par leur ;ravail,
avec 1rincidence quton a reLevé lur ItalimenEation, il arrive aussi
qutelles tortcirenE clirect.ement, la provisicn auLorisée pirr l tCf f ice

i)our 1a r1o11pri t rrt'r' dr.s Ërnva i llctrrs .lu nlt)1p1r11t dc l;r rtlc.rl Lc :

I s;rc (80 KU) pnr scrnt i nc l)ûrrr urle l-crni I le dc l0 persi)r'!i(.s, 2 sacs lor::'
20 pcIsonncs or,t plrrs, I :iilc l)nr <1uinz:rine lx)rrr 5 l)(.r]it,lin('s. (ltLtt'cir-

culraEion fait l robjet d'une autorisation délivrée par le chef d'U.P.

ou ric secEt:ur. I)lusieurs f cnunes nous ont <tit qut il ar:rive que Ie

gardicn I)r('nne llri'rexre dtune mauvaise rddacEion ou du dépa.sst'rncrrt dc

1l cl;rtc i-i;.:éc (l'atrtorisation cst val.able un jour:) pclur cottIisquer c:
riz.



Ces abus sont

colons eE le
dé1 i vrés .

bien évicremmenE f acil ités par 1, analprrabétisme des
caractère adminisÈratif trop classique des doc.menEs

N<'rus reconimanclerions Erès vivement que Iroffice normalise les ,n€sure -:de saisie' inforrne I tensemble de la populaÈion sur res quantités
auÈorisée's' 1es modalités de circulaEion êL, en aËÈendanL r,alphabétr-
saÈ ion n6ces'saire qui sera I enEe, procluise cres documents cre c,ntrô 1eiisibles par Eous (dessins, appel aux mesures traditio'nerres, erc...).Lrne vËritable formaEion des gardiens est nécessaire, mais reur cor.rIrj lc-ne sera possible que stil peut êcre fait par re maximum crc pLal-sorrr,s.Peut-on ir'raginer qu t i ls puissenE être placés progressirreme nt .s()us I .,contrô1,_. dcs cor.rp6rrÈ ir,,cs r6novées ,2.

vii) Il nous paraic significatif, pour conclure sur ce problème deI'auÈo-suffisance alimentaire des colonsr QU€ ceux-ci (hommes ec
f ennes eÈ dans ra prupart des vir lages où nous soinmes passés) ..assell.souvent réf érence à 1tépoque de la production coÈonnière : ,,Ë.uÈ 

ce
qu t on produisait pour se nourrir on pouvait le gardêr,,, ,,nous n, avonsjanais eu faim", ttre mir était entièremenÈ à nors,,...
lci es: :osé 1e problèr.r: s rJc:s e i l7r1yc.-,; .:;.tri2:r,... c::...t;::., .,.,::._. .:..:
éconon'ie de rcnEe' rl est inconcer.,able, pour un producEeurrdc cuiri,..,:.
une céréale et de ne pas avoir 

"urrisarnmenÈ à manger. rIs se scnt,e'L
dépossédés, exploités et le risque est grand de les voir se détour'c:
dtune proclucÈion qui leur esË conf isquée : "pour EouEes ces raisons
nous ne Èravaillons plus pour produire ce qui esE nécessaire. Nous l-.
j eune's ' nous ne sommes pas prêcs à travailler gratuitement pour d,rrr;.
I1 y a 1à un asPecÈ'crucial de la.politique agricolc clc lf [r.1. qui
coit t rouver 1e compromis nécessaire entre I 'obl igat ion 

'tl il .,st tli,
trouver des ressources eË de noùrrir les urbains eÈ la sat isf rrt.t ion
besoins du rno'de rural qui constitue sa principalc riclrùs.sc,
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3.1.1. L* t:..:'.'ail .lr.s fen::res et sa r6mu'.iration

3.2. l . l . Lo r trruit a"nr tr prr .

des fe:nnes à 1a produccion de rLz varie sel,.
eEhnio.ue.

La participarion
I eur al)l)artenance

:'lOSSIS et itl\IA:!K,\S inËervicnnent darrs 1a quasi total iré
<-les phases de cul Eure :

. labours (ce1les donE les maris sonË plus pauvres, s'ils
sont malades, tirenL les boeufs)

. semis (cassage des moÈtes et couverEure des grains)

. désherbage

. récolte : confection des gerbes et rrises en moyeE[cs
(nise cn tas dest inde i ernpôchcr J a ridshydraEacion cles

grains)

. dans certains cas elles aidenÈ au EransporÈ du fumier avanc

1es labours

Chez les bambaras elles disenË aider pour les semis eË la
récoiEe nais précisent Lravailler moins que dans les villages d'où
elle.s vicnncnt r:ltr 1e nari a clu matériel . I.e.s rTtâurtrs nc parËiciperrt
pas à ces travaux (ou ne 1'avogenE pas). Elles font aussi le vannage.

et le gI anage du f onCs de gerbier rnais indiquenÈ que co:Trrne "les gar-
diens prennent touÈ", elles le font.de moins en noins.

'foute s s i gna lenÈ qu' el l eç appo rEenE le repas aux clramps et
que ctrla fait parEic du Ëravail. Elles ressellÈenÈ parfois ceÈEe obli-
gaEion comme une contrainÈe par rapport, à d'auEres possibilités de

travail plus intéressantes pour elles: jardinage, embauche au champ

semencier pour 1e village de Dogofry"elles ne fonE pas beaucoup

d'oignons à cause des travaux des champs. Si elles durenE trop au

jardirr sans apporrer à mantter au)c{ honnt:s aux charnps, its ne sonL pas

corttcttts". A K0l r. I I cs irr<liqucnÈ qu' .-I l.-s ot: [)LruvenE al ler ûu champ

scnlt' nt:icr (lutr si l(.s lrotllrflr.S Se ç9g1tt.ilL(.nL rl'rrirr. norrft'j turc Ir-,1i,!c

qtr'e I 1 c. prf'pare 1a vei 1 le ou ÈôÈ le rnac in mais Eous ne I t accepEent

i)as. Si c'est rrn m6nage polygame elles s'arrangcnE enÈrc e11es, sinor:

I a fer.nie renonce.

l.cs Ërirvaux de glanage, ou tje vannAÊ,e, I'airle i la r,icolte

sonE pratiqués 6galemenc pour le cornpEe dtauEres exploitancs, sur €e
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(luIelIes appelItrrt,
"rilili ot.s-f();1yqrr (du

nous), c'esÈ à <iire
des n()n-paysans.

pirr conrparais.n avec les ttcilsicrs-forosrt, les
Ècrme f rançais "rAbiottt : sul)l)lôrrrt,rrt, [)t]urit)'s-
les hors casiers ou res casiers apparÈenairt à

3.2.1 .2. i\utres procluctions

Le maraîclrage prencl une place de plus en plus importanÈe au
fur et i-r mesure que les femmes se détournent quand elles Ie peuvenL
de la proCuction du riz.
Cel'a IIc u'â [)ils totr j(.'urs sans proirlèi:res : de terre, d , eau. Là encore
l-a pu'siIion de I'office ntest pas arrêÈée, mais le nouveau direcceur
nous a f ait parL de son intention cle srinteresser au problènie et
Jt écuciier dans quell e mesure I tof f ice peuÈ encarlrer cc't E€ activiré
ailnc..ts dgs co t,or.,s..

Dans'certains cas des parce'lles ont été distribuées aux chefs de
famille, dans d'autres margré reur demande, ir n,en a rien été, dans
d'aucres enfin des parcelles affectées au maraîchage ont été reti-
rées pour les remettre en tiz.

Selon la proximité des canaux de ces parcelies, les pro_
blèmes d'arrosage sonÈ plus ou moins aigus. L'0ffice s,inquiète à
juste tirre, dans certaines zo?res, d'une 6étérioraEion volontaire
des cigueÈtes pour amener 1 'eau jusqut aux jarrlins. Dans cl 

, autres
coins les f eriunes se plaignenE dtêtre 4 ou 5 jours sans pouvoir ar-
rose r.

\ous n'âvons pu étudier en profondeur ce problème. Là aussi
les fenmes manifestaienË, corrne pour touÈes les producgions qui
échappent au contrôle et âux ponctions de 1'gffice, une réticence à
donner des pri.cis i ons.

r1 scnble que res jardins vont de,s sinrl:les parcerles pour
les concinenËs que Eoute femme coniciente cle ses responsabiliEés
tlans Ia Famil le se doic de Possirder, à de vtiritables culEures parci-
r:rrl ii.rcrrrr.nt r'n (:(, ,1rri (:on(.(rrn(. I roillnrrrr, (lui t-;rit Irotr lr.t. rl ,un,, (.onl_

nnercial isat ion clotrt on remarque I'irnport;rnt'e sur crrrÈails marclrC.s
(<:atn itltts vcnilll L rtt' | .r Côtt, rl t Ivoi rt, , tlç St,Jir.,11 , rlr- I|;ttrt.tllo ,tlt. Kprt t ia la
l)our ranassc'r cettc product ion) nous a-E-on dit

i)arts lt's t'illatles (:oncerntis pilr noLrt, tlttrcle ct' sorlt surEouc
Ies fc:r:::cs (lu.' notJs avons vues dans les jarcli ns. I.lais dans cl ,auÈres

zonesr LI'l particulicr celles cle Kokry ou cle Kolongo oii les rer.rdemenÈs

'je riz silttt si bas et 1 'endetEement si ,ll errê que I es paysans cher-
r:ltent lcur sal rrt dans d'arrrres sp6culat ions, les hor:.rrr:; cléveloppenE
cux aussi ia culture de I'oignon.
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l l semble important que 1 '0f f ice dé Lermine asse'z rapi clenrcut

sa posirion par rapporÈ à ce problème. AcÈuellemerrt I'affecEation
de parcelles esÈ faite par 1'encadremcnt mais certains problèmes se

tlessinenE : concurrencc enEFe f amilles pour les parcel les disponi-
bles, avec les risques de surenchère que cela ,peut, enEraîner
pour obEenir la terre. On ne nous a. pas encore signalé de concurren-
ce enËre les honnes eL les fernmes mais n'y a-E-il pas 1à un risque
il Eernxe, âu déLrimenE des ressources déjà sérieusemenË enEamées des

femmes. A leur rriveau elles soulèvent déjà le problème qu'elles ont

pour obÈenir des superficies suffisantes : les parcelles atEribuées

ie sont par f ani 11e, sans Èenir compte du nornbre de f eflmes dan s la
fanille. D'où parcelles'Erop petites si e1les sont nombreuses.

ÂuEres p robl tlmes soulevé s : 1a protecÈ ion des j ardins contre

les animaux (relations avec les peulhs) la qualité des sols (pté-

sence de pctasse), la chereté des sernences (vendues par tes commer-

çarfts sur les marchés), la présence de vers détruisanÈ les récoltes :

ilien cles thi.mers de vulgarisarion en perspective si 1'0f t ice .iccidait

de venir en aide aux fernmes. Un problème de transport du fumier ôga-

lement (qu'el1es semblenc util iser couraTnment) quand les j ardins

sonÈ loin clu village. .

Les culcures citées vont des condiments courants à 1'oignon,

nouvelle source cle revenus : PimenËrganbo, EomaÈes, salades, choux,

aubcrqir.es

I-es fennes disenc meLEre d'abord ces produits dans la sauce eE

vencire seuleneng le surplus sur les marchés environnants. Ce que

nous connaissons d'auEres régions ou pays nous laisse penser que ce^

1a n'est pas Èout à'fait exact : en dehors des condiments "Eradition-

ne1s" les fenmes cherchent dtabord un revenu avec le jardinage et
t.

ce n'esL que lorsque ce revenu "6t 
ob:enu qutelles consentent darrs

rurrc, ollt iqrre rl'lnl.il ior.rtion nrrEriÈionucl lc :l c'nrichir lr'tlrS siltlt'tls.

l.t's f t:r:tflr.s rlt, cc.f Lai ns vil l agcs ottf ttn llroblùrnc cl 
t,ivltcu;rt icln

rl. lt'rtrS I)rorlrrits : rnnfcltr"s 6loil,ni's' (:t)ûts tilevi's tlcs trflnsl)orts'

D;rns cert n ins vi l lagts rdes verg,crs (crrrtx qtle nous avolls vus

selnbl aierrE ancic'ns) s'ajouLenE au ntar;tîctragl cr)nlnle sourcc clt' rùvr]nus

(goyaves, citrons) -
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J es fenmes interrogées
Jr:s crrltirrcs st-:che.s, principalement au
ass,Jciaticn â\,cc du haricot), arachide
cueiil.i lr:cune inciication précise sur
tion de ce.s cultures avec celle du riz

Ces crrlcures demeurenÈ

l)our les ferrunes q.ri',préfèrent
p I ut5t que le riz. dont el les ne

très imporLan[es pour
culËiver le peu cle mil
profiÈent pas ".

parE ic ipent au:<

dé sire rbage : l.1i

: 1à encore nous

les superficies,
eÈc. ..

')'t 
.

travau:i sur
I (souvent en

llt avons re-
1'articula-

1a far.rille eI
Qutel les onE

La E rar, rlo_ryf i*.
selon les ressources de ra zone les femmes se livrenc à desactivités de Èransformation; séchage de l,oignon et de la tomare,confection de pâce d'arachides, de soumbala (condiment) de beurre deKari té, f i lage <lu coton (produit ou acheté) pour la confeccion despagnes ou de couvertures. Nous ne sornmes pas en mesure de dire lrim_porÈance de ces activités dans leur revenu.

Le commerce.

C'est esscnEie llenent celui cles produi ts transforr.r6s eÈ duriz clcicorciqué QU'elles parvieri,rcnt i nrettre sur Ie marclé.
L'esÈimacion cu volume du ti'= décortiqué cornmerciarise parles f ernes reste à f aire - Les carlres de 1 'of f ice signal ent que desnesures de blocage du riz à I'entrée des marchés onË permis de meËEreen évidence des quantités très importantes : il T. de rtzpiré arrê-Eées un dimanche à !(iono par ex. ce tiz a ét6 achccé aux femmcs prr1'0f f icc à 120 Frs le Kilog eE revendu aux paysans en p6rioce cresoudure.

lious

'.'endu par les

si I'
r.lCI.lCùfnlIlt lt,s

i. i(,!l r,ir.l lt. 'l

avons vu du tiz sur
femnes.

on tn.'t' rto S f-;t i L s

i;t rrl i cn s rlrrr.l I c

cn rc I ;rt i on .-lv(lc Icl.s

i <li e Irr'u t -on .se f a i

dirr:s des fenmes

re tlt: la l;itua-

rÀ mqrchés que nous avons vlsiEés,

i1 senble ouc la pi,riocle de la rôcol te
i c.r urle r,ci)u lat iorr qui y esÈ 6 trarrgère :

ibres, cc,rjrerçanÈs... ces derniers onË
jr Ce la rtlcoltc avanÈ même gu,cllc sttit
.-' inierri'Jiai res pour coûrmercial ise.r.

aEtire dans la zone
parcn t.s dcs colons,

Que IqLres fois, aclreEé

faite cË sc scrvenl
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par: ai I leurs i1 t:SE peu crédible que les gardiens conf is_(ltli'tlt l;r L.t''ll it-i rl..r riz' Pourtant nous n' pensons pas (rue tùurcs res
f e,rnm.:s aie nt menti , r=l1es disaienr parÈout leurs di If i c:ultés avecIes rni'nt'"s *'ts' tl y â à l'0ffice unc clifférenciation sociale.. com-
metrt ne pas penscr que ceux qui arrivenE à faire circrrler tlu riz.
sont en partie ceux qui pcuvent payer pour cela ? et quan<J on parlç
des femrnes grandes colnmerçantes de riz cornmenE ne pas l)oser Ia ques-tion : qui sonE ces fenrnes ?

llous lre pouvons répondre à ces interrogaÈions eE pensons qu, i1il",' iltlr;l ;)es rl,, re ponse possible Èanî que 1,Of f ice ne réÈablira pas
un t:ert;ri:l noi;ti.)r., ,le: normes et les fera conn:lîCrc clct t ous, tanE qu, rr.1
colllrôl t' prici s l'lc sera pas fair srrr I.s sai.s i.s opi,r,,1 ,.1; p.ilr l:s gar-
r.l Icrrs c.t itr rrolir:c (:(.onorTli,jrre

t_t_p,. r. I r ;, tg:ll,:.

l'es fer:r'nes nê disenË pas facilemenE posséder 4es animaux
eÈ encore rnoins combien' Dans le vi llage maure, res fenrnes possè-
dent des boeufs, mais dans les autres villages ce song surËout des
chèvres eE des mouÈons et de la volaille.

une forme de thdsaurisaEion,
fauÈ noLer que dans la con-
apparaissaiE rarement.

_l ,t' sa 1 ar i-:, t

En dehors des formes i.ndirectes de salariat: embauche strr le
champ d'autrui avec rér,runêraËion en nature donc on a vu que les fem-
mes stécartaienc à calrse des gardiens, il en exisre une f orme direc-
te pour les ferrnes des villages proches clu champ semencier rle 1'Of-
f ice i DOGOFR\' : t:l les s'embauchqnE potrr 1a chasse aux oiseaux eE
le déslrcrh;r;3c, l)oul: la ri,colEe. Iil les strnt rdrnuncl16es l la f âche ou à

la jottrn'itt Pour l.l clrasso aux oist';rrrx cE lcur salair.l mensrrel peuÈ
atteindre l) à 20'000 Frs- rl est intéressanÈ dercmilr(lrcr quesauf
,.'irt,z 1,,:; l,'..i:,isr.t lr,.;ttr irri;rl:..r:;r(:()S môm.,s ft,ttuncS nc f<_lrrt lr,ts r]trS tîr:lres
sur le.s cirlnps Far,ri I iaux.

I1 semble que ce soit surtouc
compromise par de nombreuses pertes.Il
posiEion cles sauces utilis6es la vi"nd"

l)c:rril cadres rl1, I'Of f ice origiirair,.,s
l'onL tr;r,.iifir)nlri,llr.me:rtt la culture clu rtz,
n(-'no arr f ri t (luc rl.rrrs (:es zL)nes 1e procitrit
leur revcnait, alors 11u'à l'0f f ice, culturc
aux circf.s ilc f;u:rille...

tlc ;/,(rnt. s oir lrts ft ltUllcS

liaicnE forL bitin ce plréno.

clrr t-iz, culture- secondaire,
principale, il revient



--jr-

tt

'li

J.2. I . | . t,f ft1lrrrr.j"t i"t, ay t:.t"ll.

Le travail qu'"lles apportent sur la cutrure farniliale du

rtz est rémunéré par le biais des dépenses prises en charge par le

Cnef <le famille : céréales eË condimenEs de base (sel, viande, pois-

son... ) "c'esE seulemenË mangertt disent-elles; il esÈ aussi valorisé

par quelques poignées de tiz mises dans une calebasse, qutelles peu-

vent ven,lre. (ilais disenÈ-elles tes gardiens 1e prennenE eE elles

onË travaillé pour rien).

Quand 1a situauiorr esÈ bonne : producEion imporEanEe, Pâs de

st-lcheresse, pas de deEtes, le Chef de famille peut donner un peu

<i,argent, offrir cies vêtemenEs, "mais avec les difficulcés des honrnes

cetEe année elles n'onE rietl".

Les .jerlrcs ;Isssi sont victimes cle ces .<li f f icultés : "1e pro-

blème pour nous jeunes c'esg que nous faisons le Cravail eE nous

n'avons f ien. llouS ntAVOnS f ien Parce que les ParenCS ntont rien" '

r\utre f o is , (l'après' ce que les vieux nous onÈ dit, après I e baf Eage

le Chef cl'exploitation prélevait sa nourriture d'abord, les redevan-

ces et après le paiement des detEes pouvait donner de 1'argent à

ceux qui avaient fait 1e Èravail pour lui, c'esC-à-dire les jeunes

cie sorl e:<plu'itat iott"-

PourEant .s i cerEain.:s f emmes disint t'si nos lilar is àvaierrE qtrelque cltose

ils nouSdonneraient, maiS nous savons qutils nronL rientt rlf auEres

exprirnent. un autre senÈimenË : tten gênéral les rnaris ne reconnaissent

pas le Eravail des fenunes. Quand ils ont de 1'argent ils le gaspil-

lent, trc pensent pas à leuEs fenrres. I1S, cionne-nf leur argenE à d'au-

[res femtes qui ne sonE pas allées aux champs eE ne savent pas com-

nent ils Itont eu.

Augre node dr: rénrunération : Ie glanage du fonds de gerbier'

AuErefois, nous a-t-on diC (époque du baEËage manuel) cela représen-

Cait d'irr:portantr's quanCit6s. Pouri l0O sâcs cle tiz l5 à 20 sacs qui

al)parEe:raierr t Au:( f ernm,:s. Àu iourdt hui crrs qrr,rnt i ti's sr.rn E rôtlui trrs 1êE

rlue I<1ue f tr is cotrf i stlueies '

irorrr lr., hat t ilr.c r.lilllucl sur un 'iralritrt.-forott cl Ics rt'(;()ivt'tt[ |

ncsure pour r() mesures baÈEues mais o.t des probl itmt:s notlr rentrer

1r' riz. au village. I:l les rencontrent ce môme ltrt'rb1ùme ;'i I'occasion

Crr vannaiiû Dour ierlue 1 e1les s'organisent en Prroupe dans cerEains vi1^

I agc s.
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Pour touEes ces raisons les fenunes se cl6tournerrL clu riz
et chcrclreni d'auErc's nnoyens dtobtenir un revenu personnel. I,lous
pensons qtr'i 1 clet'rai c y avoir 1à une in Lerrogât ion pour les respon-
sabl es de l'0f f ice : dans une hypothèse d'intensif icacion de Ia ctrl-
ture du riz, eÈ alors que la main d'oeuvre est déjà un goulot cl'étran-
glement, est-i I sotthaitabl e de perdre la capacité de travail des
femmes ? ou au conEraire peut-on imaginer de 1a mobiliscr davantage
en les inEiressanE plus direcÈement aux résultaEs de la procluction
de ri.z ? Bien sûr il nresÈ pas question d'en faire les salariées de

leur nari rnais, Pâr le biais des coopératives par exemple, ne peuË-on
1es intéresser aux résultaÈs de campagne : nous pensons par exemplg
à 1'équipernent des villages en moulins, qu'elles réclament parÈout,
ou en puits .. e

Les reverlus monéÈaires qu'e1les tirent des aut.res acrivités
leur sont généralemenE acquis mais elles sont parfois obligées
cle les "ptésenLer" au mari eE de le consulter pour les rlépenses en-
visagées. Nous ntavons aucune idée de leur imporÈance.

Dans la lrajorité des cas les fenrnes estimenE leur si tuation
noins bonne à 1'Office que dans leurs villages dtorigine: "ce sont
les fernmes qui souf frenc ici. Dans leur village elles éraienc plus
l ibres. Si el les avaient du mil , elles pouvaient le venclre"; "les
problèrnes ne sonE pas les mâmes à I'Of f ice. Elles avaienÈ plus; de

Eravail avant mais elles en profitaieit. Les maris gagnent plus
qu'e1les ici. Au moins ils onE ltargent de ce qu'ils cultivent.Elles,
elles onE travaillé et elles ntonÈ rien"; "dans les villages d'où
elles viennenË c'esË la fenme qui paie les condiments car la femrne

esE plus libre là-bas. Si elle a du mil, elle peuÈ le vendre car iI
n'y a pas cie garrliens-. En venanÈ ici el les espéraienc que ça irait,
:nais elles voienË que c'esr plus diff icile ..." ; "e1les sont dures

conme le fer pour le travail mais lbs soldacs leur ont enlevé cetËe

f orce, el les sonE dt<couragées. . . "

:ii
c(- f;iit rasl

'.'r'UL 11;rt-,Jr,f

de s f cnre.s

unt, pol)lllat ion

et dr. les aider

lcs f r.r'urlrs se rlticourilil(lt'rLi Its ll<lrnnlt's tltl rcsferont pasi,

Il est vital. pour l'Office, s'i1
sf able, rle prcrrdrc cn contlitc lcs hcsoins

à les satisfaire.

"l?') Le pal'ta:'.e dc,.s di'Trcnses dans 1a f ami 11e

Le Chef de famillc
cc-rnCinenEs de base, (sel , viande

I e:, côréal es et les

I'impôt, y compris, à

prend en charge

, poisson) paie
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l t0r f icc' sur les aninraux poss6dés par les femmes, couvre res dépr.n.ses
e:11;agées potir 1e nari.rge des j eunes r paie les méclicaments r âchèce lepi L rt; I e. . . .

Lcs fcntntes i);lrciciirenI aux dépenses, selon 1a situation financière duclr..:f dc iai:riiIe. srir nta pas drargent, i1 reur donne un peu de rizqu'rtlles dÉcorÈiquent et vendent pour acheter les condiments. Elres-mêi:tts participent à ce.s dépenses : "elles savenË qurelles scrnt là I)our1e riz' elles ne ci'ivenË pas en vendre beaucoup, mais elles vencren.
potll.' cu-r[]l)li)ier le's c'n<JintenÈs, acheter du savon, .surrvcnir .rux r;csrlinsdc Ia fanrille"r €rl Particulier leur habillemenÈ et celui des enf;rnEs(ll.lu I tirol::nr., l:tAs..iurc (l,l?r_rpc fois l)ar an.
Lcs conciii::ents et le's vêtemenÈs reviennent chez toutes les fernmes incer-rogécs' Qtrel(lues unes disenÈ aider le mari à payer ses cretÈcs ou;lnourrir 'ses manoetlvrcs PendanÈ la récolte "pour qu, il n,aic pas 

'onÈe..Ctus L sttr cc 1r,-r inE tFre nous voudrions aÈEirer I raLIcntiorr : Ia sauce quidétermine la qual ité nuÈritionnelle des plats préparés quoLidie.'r,ment
par la femme esÈ très souvenËr €'milieu ruralr âssurée soit par retravail de la fennme dans son jardin, soic par son revenu propre. De mêmela complénenÈation de I 'al imenLaËion cles enfanEs sous f orme de la it,
brocltetEe ' sucre dans la bouil l ier.Êtc, provient 1e plus souvenr de
I ritrl;ent clcs f e*me s, cl toù I'inporEance dq leur assurer cc r(,venu personnel
souvenE les cadres mascul ins opposent à. cette arraryse le conlp(rrEenrent 4es
f c;itncs urbaines' accusées dtexiger touË de leur mari sans rien entamer creleurs revenus quancl elles en onÈ. r\ous pensons pouvoir affirmer que dansla rnajorité cies cas ce ntesE pas la motivation des femmes en milieu rural.
Leurs revenu's sont r €r grande partie r consacrés à I r amél ioraEion
de l;r vie f anil iale eL ctest quand 1e revenu des f ennmes se dégrade qu, i1 1,a driniler dc'v<.rir baissir cle façon significative la qualicé cle vie de lafanillc, et particulièrerlenË des enfanEs.
Lcs ltomrncs interrogés sur I tuÈil isation cle lcurs b6n6f ices tli.st,rrt :ttc,'rt;titt:; \'r,,drait,rtL lrt'ltUc()ltl) tlt, l'(,ntnlt,s,,...rr(.t,lt:i rltti rrll[ | ,(,..;;lr-it 

'lusotlVt'rI Pre l-tlrt'tlt itt'u't'st i r cl;tns le s ll'crrf l;". . . ([, rtrrr tlt, D..*; i.tcrl.r:ttEc,urs,
r'll lt,t1'1'tlt't'llt'r., ;l I lt,rrrlrr.l; t:l.tllt.t.:;...). [,r.:; ft,tr'rr,,s, t,llCS, l(, lllttS .SO.,V(, llL
clrercilctrt t'l t' Dl'i:i tlu t'''1dimc.Ë". Quancl ellcs l)rjrrv.r.rt Ehésarrriser c f est
l)()tl.. c()tlsliirr.''r l'r cl.1 tl. lcurs filles, crcst Ar.lssi qtrelrlrreFois l)ourcltt:rt'ltcr i*r 'se llrtltéi"r-'l' ('(,ntre lcs risqucs que consritue l rarrivée 

cl ,une
nouvcl le f Ù1.::.tL,. . .



3. 03 LA SA}JTE

)ious souhaiÈons attirer
populaËion cie I'off ice.

I'attenÈion sur 1,état sanitaire 
"ricjquu Au

40.

Eravail,

ia

Bilharziose' paluclisme' pârasitoses, tétanos (très fr6que't cran.s certaines
zoncs), béri_béri dan.s le.s périodes cle disetre, rougeole (qui dcvienÈ
encjérnique nou.s a_Ë_on sig:r.alé par deux fois) oncLe's décÉs d'enfanrs sonr rrès n,rroroï :"j:]^":r 

éré cirés parrr)ur.

'nI pu ôtre relerrés : 
'lrvtirur cux : dans 3 vil lages le.s crrif f res suiva.ts

8 femnes - 23 cnf ant.s vivanrs _ 2l <lécédés6 ferirne's 22 enfanËs vi'ants 22décédés(nrai's r f t'r:ir'c ava i È r0 enf anÈs vivants et r seul décédé)7 femmes - 34 enfants vivancs Zg décédés

Nous crovons néces.saire d,aEtirer Inonbreuses grossesses é1,,ui.sent lesinflue par ce fait sur la siËuation
Le Docteur I3.\1 rn€iecin_cl:cf de
I I ans, a été nécjec in à iiiono etr,laladies endéniques à l,Office,

raÈtention 
sl

remmes, di,i;;:: i:j: ::;":::, crede la fanille.

en 1973 : 807 <Jes lrabitancs de 66 villages présr.'taicnt dcs sign.sd'hypovitaminose du groupe ts eÈ 250 personnes étaienÈirospitalisées à Niono avec une forme grave de béri_béri,25 en mourraient. La forme cardiaque Ëue en 30mn, nous a

:ij",;ï;::. 
BA er peuË iu", 4 hommes valides crans une

en 1979 : 395 /4SO enfanrs examinés
bilharziose inEesÈinale.

présenta ient une forme grave de

l0 ans dan's un vil lage. Dans les vi l lages on nc .sai ci)tjuvt:llt c<.luri r.,t

1'Hopiral Régional
a nrené.un cerÈain
a bien voulu îous

de ségour Qui, pendanÈ
nombre drétudes sur 1es
donner quelques chiffres :

ture .sur son

provenir de

unc parÈ

I'ince.stin de

aprùs rt fracÈion

!
t
t

.i!

ifl
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La perfec t ion est ol

::.::", :""'t:ï*ïïkiïî" :ir:Lj; ;ï::'"ï":;::"î:'"::"J::":"
Qu'en est_il rlr la c
de ra t-orce o" .."""11"it::,,;rl::ït"",de t'espérance de vie, du renouverremenr

Comment ne pas rappeler à cetÈe occasion, avec l,exemplà du béri_béri et en
|i:Ï'r::",1'r::rJi:'" dc riz très ut"'"t'i) enrre drauranr prus dans 1,arime.-
sauce), r,inporcance 

a noins de condiments (le riz 
"n gaui.," 

"-r*."orr" o"qu'il y a à naintenir le revenu des femmes ...Face à cette situation quels services de soins et de. prévention ?L'officc, qui a bénéfici6 à l,époque colonial,de santé très irnporran;" ,-; ":::::-lltontott 
d'un service et d'infrasrructur(',:

::::: 
j; ::,::ii .l" 

j : ;:" ::,':. il::ïj, "; ïj:::;:,^ :,îjH, 
une ni ss i. i

avec l,orrice o" nrr"j,t,l,'"".ffÏ:::rÏ"0::"otu'"" en vue de '",,'" "u oo,n,
parmi res ,""or*"r,a, tio,,. ;";::,;;^_'::":n 

o:" services de sanÈé dans ra zone.

:::::j::.:.ï"" ;1j",:::ï:i:;.::'":;"ï:""'* 
n'us reléver..," "luu,""

pal,sannar coopérarion .:m".jl=;::'T'""Ï:;::::Ï"r:"Jïl'i::",
En attendant cetÈe rel

;:ï:: :'; il:::ïjï *i; j:: :ïïï*î: j:: " ï';:::r" ï';;:"
néd icanrcnt s .ans res 

"una.o" 
r-:-_:: 

var!rculrerement depuis creux ans, de

et infirniers O.fiu."nt 
s de santé et les postes de soins. Lcs médecins

les phar:nacies rie la zo 
des ordonnances que les villageois présentent dans

pr ivées) . Les i n r i rmi e,:"""::ii-:".;"':"îï::: t 

ïïïj: ï.::,*ïi;j""traitecicnt rJes I 6prr_.u;1,

pJ.usieurs zones. .\ *oa-]ut 
senrblait assez sylstèmatisé, cst interrompu dans

par la nivaquin. a ét6 
rllla' un essai de prophylaxie antipaludéene d"" 

"nf.nt"

:ï:;;ï:,ïl:j.: : i.:liï:.'i,t,,:":"t::",::,iî,;:;ï"ïï:ï::ï,::;."
iious nr avons I)u r(curill
rnruenr:c <re ra eoronis,i;,,l'il|";ï"'::l r;:"r::,::';:,,:.i::.::;:::: 

."santé et conbattJit les guérisseurs' absence réelre de ceux-ci dans des vilrages.p'ur certains' r!lativenc'nt ncufs ? Dans tous tcs villages en touÈ cas on a nié1e rccorrrs aux .,,uérisseu
:::______________________rjt_ 

(dans un cas excepté : celui de la stérilité).(l) Lc* natadics p"r..J.------- --------____::
La Recherctr".. .,.,"n.;;,i;-;olar 

..r.p. ;r_ozr,rs 
_______ ____:___ 

i
I
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i.ri cc tlrri cullcernc les fenrmes touÈes <iisent. venir accoucher à la maternité
(nesure rendue obligatoire par 1e colonisaÈeur en 1945), mais la consulration
des regi'sEres tenus dans celles-ci montre qut il n'en esÈ rien. La pluparc des
accouc'irements, sauf ceux qui se passent malront lieu au village eÈ son. faics
par de vir:illes femmes. TouËes les fenmes onE cité de nombreux crs cle
tétanos ombilical. une maternité a écé consEruiLe à Dogofry (zo.e où 1e
téEanos paraît particulièrement virulenÈ). sur coÈisation de la population,
elle nta pas écé rnise en service, sans qu'aucune informaEion n,aiÈ écé donnéc

c'esc le chef de famille, nous Itavons Vu, qui prend en clarge le coût des
médicamenÈs' stil nta pas dtargent les femmes paient.. si elles-nrêmes n,en o.:
pas "on ne se soigne pas".

I''auc-il recomrnancJer cle prL'ndre en compEe ce problème ? La remise en érac des
infrasÈructures de I'office suffira-t-elle à le résoudre ? rl nous sembre en
Èout cas qutil y a 1à un terrain dfaction privilégié pour les coopératives,
dans la mesure Eoutefois où elles onÈ Èrouvé une base éconclmique solide.

3.04 LA VII OUOTIDIINIiE

3.41 L'a.pprovisjonnement en eau

Celui-ci est assuré à la fois io, Ie système lrvdrauliqtre <le L,Office
eÈ par des puits construits dans les vitlages.

La plup:rrË des puits ne conviennenÈ pas à t iatinrenÈation humaine car l,eau
a' disenË la majorité des femmes, un goût'de potasse. ceEte situaÈion entraî..
llepprgvigleusse!l-q3!!-!ss-sgrssr-e!-s9-ssi-s9!ssr!e-llseg-gs-lglslgl, droù
la prévaIence de la bilharziose eÈ des auLres malaclies parasitaires. Dans bie.
des cas dtailleurs les femmes signalent que les canaux eux-mêmes s,assèchent
eE qutelles nty trour.rent plus qutune eau boueuse.0n y fait aussi la vaisselle
et 1a lessive.
Lcs puits tari.ssent égal

.st ei-ftlrrtlrcttt ct nL, s()nt

tlir r,nl 1q r-.rrrcl ptr i t:; c irrrt,ir t

ciïenr en saison sÉche, ou sont Erop éloignés, ou

l).'rr; riP;rr6s. ctcst Iti ('irr;, l)ilr cxcnrplc, à Ko.s:;oukû

a ('()n.str:trit ir I|éPorlrre co|1111iirlt,se f issurc.

l,krtt:; llt;lvic,tts l);ts lcs (j(rilll)f Lt'rrt:c.s tt(,t:essitif e .s I)()ur étrrclitrf gtltrs à forrtl cc
problèi.:c: eÈ ntavctns I)u recueillir dt informaEions sur 1a situation des nappes,
la possibilité de creuser dtautres puits. lt nous 1>araîÈ. utile de recommander
que ces étuclcs soicnt faites car ce problème cornmancle en grande parEie la
siEuation saniIaire des ct>lons.
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La c'réation de l rof f ice a entraîné un déboisement intense de ra zone.Les femmes notenÈ une dégradation lenÈe mais réelle de la siÈuaÈion : ondoit aller chercher 
'e 

bois de plus en prus 10in.
Pour cetËe raison ce sont les hommes qui s,en chargent (charreÈtes).La distance parcourue est exprimée en temps I llZ journée, I ou Zjours.Pendant les rravaux de culture on rrachèr" 

"u* io"or. r;;; d,une charrerre :de l '500 à 2'000 F' Dans cerÈains cas les femmes le rassembrent eÈ re metÈenten tas et les hommes le transportenË.

La disÈance' la rareté du bois qui fait que lron srattaque au bois vert, amènenldes probrèmes : les agents des Eaux et Forêcs taxend les hommes qui ne sonËpas munis d'une au.orisation : 1.000 F pour une charrette pleine par semaine.Le monËant de ces taxes varie selon qu'ir s'agit de bois mort ou de bois vertet aussi "çt dépend comment tu vas ttentendre avec res âEents des Eaux etForêÈs"... le bois peuË être confisqué ou non. 
.

Nous ne faisons Pas de ce problème un problème mineur. Les associationsvillageoises dtun secteur de 
'a 

c.[t.D.T. (r arrondissements) qui ont pris encharge ce posÈe dans leur budget, font appraître un totar dfun mirlion verséaux agencs des Eaux et Forêts' ctest ufie forme de prérévemenÈ supptémentairesur lgs ressources paysanngs. 
. 

evvyl !rr'(:rtL(t

Par ailleurs au souci que nous avons exprimé de'laisser les arbres en vie,les fenmes oPposent le leur "avec quoi tu r"" faire la cuisiire ?,r. rl nôusparaît urgent que I'office cherehe une solution à ce problème par re biaisdtautres sources d'énergie.

3.43 Ltal.imenÈaÈion 
--.

Elle est constituée de deux céréales de base : le ri-z et Ie mil,ceÈte dernière jouant semble-t-il un rôle 
"nLor" très i*porËanÈ. on peutsten féliciuer puisque sa valeur nutritive eqt supérieure à celre du riz.

'lirut s;(t 'it"'tt:ltl. llivt'au ttrtLriti.rr't'1, cr.ns la (:omlx,siti'rt 4c la saucc. Lcsé16menIs cités Par lcs Icmnrcs.s'nt multipres: comrEcs,,iguo.sr go*r).s,bcurrc dc karité' pÎtc dtar;tchirlc, pimenE, gruirrcs dc dahrsutmlrala, fcuillesdc haricoEs 
' f cu il les cle llaobab, sel , Maggi (bouil lon cu5e) . ,,n ce qui concerneles prot6ines animalcs : poisson, viande (rarement). I-lais, <le Ia quanÈité, dela combinaison de' ces éléments, dépend la valeur du repas prép'ré. ces repasvarient selon les saisons eÈ la p6riode de soudurc voir diminuer lcur nombre.

i
{
É

;
è

I



C' es t ir: i que

l tannée de 1

eË la capacité monéEaire écalée sur

importanE. Nous nty reviendrons pas.

Signalons 1e rô1e, dans certaines zones, du ri-z sauvage dans ItalimenEaEion.
Nous n t avons pu cn inÈsurer I t import.ance mais si elle était reconnue il
a I t.rfaudraic, s'il disparaît avec la rcprise du réseau, apporter une aEtenEion

accrue au problème vivrier.

Dans ce nêne souci, nous recommanderions un intérêt pour la pêche, le
poisson étant la principale source de protéines animales. Or, ÈouËes lcs
personnes inrerrogées disent qu'i1 stest raréfié depuis la granCe sécheressc

des anttécs 1972-1974. Il faic en ouEre lrobjeE dtune dcmancle croissilntr'du
mil ieu urbain.

3. 05 LA SCOLARISATION

La rareté des écoles, leur éloignement des villages font que peu

dtenfants sont scolarisés dans les vitlages de 1tétude. Lrétude de 1tI.E.R.

donnera les indications sEaËisciques nécessaires permeÈËanÈ une compilraison

avec Itensernble ciu ilal i eE permeEEant ainsi de répondre à 1t inEerrogaÈ ion : Ie

sysÈème dc production que constiÈuenÈ les aménagemenÈ,s hydro-agricoles Eels

qu'iIs son[ réalisés à l'Office du Niger, permet-il d'améliorer la qualité
de vie des producteurs ?

3. 06 L'O:IG,\:;ISTl'IO:i ET LÀ REI'RODUCTION SOCIÂLES

tt\,

Ie revenu des f enrmes

thornme jouent un rô1e

Sur ltorganisafion sociale, ltéfude de ItI.E.R. aPPorÈera des

no'.rs ont manqués.

3.61

éléments qui

Relevons simplemenE la cohésion apparemmenÈ plus forte des villages mossis L)u

des villages les plus anciéis de la 2one. I1 est souhaitable quc ce fncteur

soit pris en conpt.e lors des actions expériment,ales qui seront menées pour Ia

relance de I torganisation collecEive d"rl colons.

Nous rv()ns rcl cvi, clrcz l c,s f c.mnrcs r!eux syst ùrncs d 
r ori',en i s;tÈ irltt :

I ttrn, tradit ionnel, QUi rassemblr' lcs f emntcs par groupù dtâge ou

Ju nivc;rr.r dtr vii till,,(:, <1tri est surLouL un st'sLi'tttc dc sol idlrrité :

fairc facc ir tles évènements sociirux comme lc.s naissAnces ou les

nurriililg.s, \'t'ltir cn aidc :i unc farnillc ctl dif f icrrlEir;, ctc... cÈ

quelqueiois permet trn arbitrage cle conflits. It peut, aussi y avoir

e nEr t rt ide au niveau du Lrava i I
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Il fonctionne srlr lrn svstème de crasscnblées par Ia responsuut" 
"t," 

ions volontairgs des nrcmbres
pcrner de ""i,""a".' l-l-":^t::" 

cttr''isie' L'organisation de fôres
e I r e_i:û::re 

corlecter des fonds. Lr

Ir a'cigui""î::::' ï:.Ï 
-;;;;;'i;" "":ï:';::ï;' 

"ï:"','ffiÏ::"
. Lrautre, r

n'o,, 
"nn"", f ïÏ. ili. ] iltrÏrt"";:" 

0t""" par r rorganisa 
rion des resmes

à une pér i
ou, .u 

"uuoou 

de dérnarrage ;r;;; 
paraÎt poser quelques problèmes

ro.non"or,unt 
pas ce que t'on tttJttu 

: sous -info rma t ion des femnes

les fe:nes 
qrri n,sng 0"" a"":".rr"o 

drerles, désignation de

on,: dcs carces et 
"o,ra a 

"n"t"t de lr'âtrc- Per contre,

Dans un virrage, il nous " ""-::--" 

st sonc souuises aux cotisation-s.

::::",:"ï.i::-ïï:"îilîIi'ïilï"ï jï:"":";ï1.ï:;:"t""
constituer 

"u" "o"rau-o'lrganisations 
dans la

.f emmes. Ainsi, ra ,,r"": "'""t 
surtout tu""""l 

mesure où I'u'N'F"Y" pour

,,les carres n. ,"*".olrrui" 
de r,organ;;t 

à I'encadrenent et aux jeunes

rien concernan, 
"o" ",na 

pas notre organisatio 
traditionnelle nous a dit :

ces cartes. clto" 
"onrt 

t '' l' 
n'' 

" ;"" "'";;":"";Ï:"Ï';Ï:"ïr;ï;:":":;jeunes fenmes et reur: 
arrivées au niveau du n

rien eÈ ne denandenr 
":^:t::"0"u 

t"" :;;';'ïli::";"t;": ::'::;':;:t::""ren concernant les cartJs,,.
Ce problème nous para îl

;:" *" :*ï ïJiT jï". : 

= 
ï. 

J:i t lï:, ::, ï: î, ;:" : ; ;: :: ". ï :::. "
les femnes, u"a o" arountn' 

nais peut-être plus

, 
j", 

1.". j., Jï. :x:: I 
: mru:;ïlï: #r:r: ::Jïiï':;.._

résurrars. rl inporÈe olt- lt:-:""o"nsables 
choisis dépendra une parrie des

où lron trouve :;ouvcnt ,: 
""-0"" passer outrelles organisations traditionnelles

(,nL()urirl,(r, 
lcs fcntncs e:(erçant un. ipflqçnçg posi tive sur leur

'J. 62 t.r-_t.t:r1,1,A,::,.j:11 .ggi-,,_tS

par d{-,s (lucst ion

;;t::, ::":;: : *:*ï":: :r;:lti:.i.:: ::, i",; ::; :îj; j. ", rï::, ::":"::"
l'office du Nigcr, 

la façon dont s'opérait la reproduction sociale à



i) L:_terirls
\ott's Il'û"'on:j lru cLriffrer 1e pourcenLage des mariages réa1isés enËrefamilles "colctns" ou avec les familles résicrant en derrors de razoile' ce que nous clevons rcmarquer est que la famille étargie restel'c lieu '-'ù se font les mariages. cela semble valable quelle que soirI'etirnic (:oncernétl' It si clc jeunc's no.ssi.s l-rù r)e'vent ;rl1er chcrcher
de's épouses cn llaute-v'lca, cf est d'autres villages mossis de l,officeoù rés ident cre.s irarents, qu' ir s reço ivent r eur épouse.

La doc est rassennblée par Ie chef de la grande famille et accumuléeà partir de la producEion collective. Les années difficiles,des jeun..,s
sonE "déÈacités" pour se salarier à I tof f ice ou en virle eÈ contribuer
lri rl's i à I t lcctlliiula t i.tt : t'r'11 cas dc rnauva ise récol Ee, on [)e'sL\ ., aborci
;'i la nourriture, ensuiËe au mariage. Dans une mauvaise saison lê
fianc6 csl auÈori'sé à srernbaucher chez des parçiculiers ou à i,office
pour chercher la doErt.

Un dcs .sigues du dcgré
de fernnes (nous avons
voire 4 fen.imes, issues

d taisance des colons
reconiré des chefs de

ou n()n du colonat).

resLe souvenÈ le nombre

grandes familles ayant 3,

ii) t,.""r 
"._.:__l_" lnrnif f 1|'or:i&inj-ju" f ernnius

Clrerciran: à conDrtrlndre si 1a

i)eu rine populaEion ',à part",
I iens riu'e11es conservaient,
originaires.

ces f iens resÈent très développés, mais suborclonnés à la cap'cit,é
écononnique de la ranfile lorsque ces villages sont distants. I-e retour
dans 1a fanrillc sto'ère à dc,s fréq.ucnc*s variables r È.us res 3, 4, 5
ou 7 ans' Les séj..'rurs vont <le l5 llur, à 2 nrois. Ils sr: font souvent à
I toccasion 

d tÉvôttemcttt.s famil iaux : cJ6cès, m:rri.g(,s. Norrs ne 
'ensons 

l)ilri
tltrt il 1' .r it l;r lrt,;r*r'.rrP tl,, d if l'drt,rrt.t,s ;rv(.(. tt.:, ;rrrI rr,r; rô1,,irl.s cltr ]l;rli ,
l;t l'rt;<ilt('ll('(' tlt',',':; rit'lr;rlr1gt.:;r'(..s1;ttrt liri,.;r l;r l,():jj;il,itit,: rlt, ll(. l)ils
,rriver les ir:airrs vides et.lu c.lût des Lra'sporIs.

popularion de I ttlff ice constituait peu rl

nous âvons interrogé l es f emmes srlr l es
ou non, avec 1es viIlages dont elles sorlr_



4tt.

iii) L'avenir à I'Office

sur ce pr'blème, sur lequel les résulÈaÈs de Irr.E.R, donneront
les éclairages nécessaires, nous laisserons la parole aux femmes,
en remarquant, Pour répondre à I rargumentation de certains de nos
inEerlocuÈeurs qui stétonnent que les colons resÈent à lrgffice
puisque leurs besoins ne sont pas satisfaits, qur il nrest pas si
facile de revenir en arrière.

La question posée était : "où veulenE-elles vieillir? A Iroffice ou
dans le village dtoù elles viennenttt, pour celles venues dtailleurs
"elles pensenÈ beaucoup à cera, onÈ quitté reur pays pour avoir de
lrargent, généralement quand tu quittes l.e pays Eu envoies de lrarger:t
aux parents. Mais les parents savent qutelles travaillenc et ils
ntenvoienÈ rien- Cela leur cause beaucoup dtennuis et de souci.s. Eux-
mêmes nront. rien, ils ne peuvent rien envoyer aux parents...,,
ttchacun esÈ parti dans lfespoir de trouver ri".r*, il ne va pas dire
aux aut'res qutil a échoué. cfest pourquoi elles font tout pour que le
mari ntait pas honËett.

"Elles onË quirté leur village pour trouver mieux. Face aux "frères
ennemis" (fadé) elles sont obligées de tout faire pour masquer leurs
problèmestt.

"Nous les mossis, nous sommes assi.s enËre deux chaises. En gaute-Volce
nous sommes ceu:i qui ne sont pas renÈrés après les travaux forcés. Ici
nous sommes étrângerstt.

Quitter ttoffice, si Iton reste pauvre, ctest avouer son échec;
s'installer cians le désaveu social , srexposer au mépris. Qui le fera
stil nty est contrâ-int ?
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51.

AIITIEXE I I

!.IETHODE DE TRAVAIL

l. Choix de 1'échantillon.

Les résulÈats de 1'étude socio-économique

lors de la mission, nous nousencore en cours de tirage
à un choix raisonné dans l. 'échanti l lon des 14 vi l lages

d'enquêce ayant, choisi de travailler à ParËir d'un

un même village plutôt que la recherche dtun échan-

auraiÈ obligé à un rythne rapide compromettant la
retenur ên fonction du temps disponiblequalité des entretiensr îtous avons

6 villages.

Leur choix sresË effectué en fonction des critères suivanEs,

que les premiers résultats de I'IER, permeÈtaient de reÈenir 3

Date d'installation
Composition ethnique

Production de ii" .
Existence dtautres cultures, en ParÈiculier maraîchage

Degré de fluctuation de 1a population

Existence dtorganisations traditionnelles ou non

fispersion gêographique dans la zone de I'office (voir

car te)
t

I1 a éré notablcment facilitô Far la prôsence de l-lonsieur

C6eîbale C0ULIBALy sociologue de 1'IER qui a anime l'ôtudc socio-économi-

que de 1'IER et connaissait hien les villages.

de 1'IER étant
soûmes limités

reÈenus par 1'IER.

L'équipe

séjour prolongé dans

tillon plus vaste qui



Sec,tertr de Kalongo- - NEI'IABOUGOU - Dominantes Bambaras Bozos

avanr 1939

Rendements II à

Cqlons évincés

l4 familles
Dominante Mossi

avant I 939

Production Iarb
OrganisaËion de

25 familles

Ia (l)

Kossot r(A

Système du Sahel

Secteur de MOLODO

(érude IER -
I.r0t0D0

52.

2. CaractérisÈiques des vil lages rete-!r_us :
sys.ème drr ltacina. (4 

"tæeurs)

- maraîchage

jeunes

Secteur de lù'DEBOUGOU

SecEeur de DOGOIRY

Sectegr <le K0UR0[J]1A - rtAss^Doucou -
(lt'Ptisso)

,,

Koz (l,lARI(ALA-colJRA) Dominanre gamf,ara . Maures

.rift"g"r/a secteurs)

Dorninante Bambara

1939 colqnisat. 1945

Production Ia, céréales, naraîchage

62 familles

DominanÈe Bambara

t97 3l t975

Production Id IId
€olons venant d'autres villages de
colonisation
Faible endeÈËement

56 familles

l9 7l

Production (voir étude IER) maraîchaite
L( Proximité du champ semencier (salariar'

60 f ami 1les

Dominante llini anka

tqh6l t96r)

Production Ic IIb
20 farni lles

r0

I

- B8 B l0

( l) Classes de production reËenues
ture + élevage a : rdÈs inférieurs
c : 1350 à 1800 Kgs d : + de 1800

agriculture pure II agric
b : 85(t à 1350 kgs

par I'IER I
à 850 kglha
Kgs -



5-i.

3. 11éÈhode de rravail

3. l. Organisation

La compo8ition de 1'équipe e permis de consËituer trois
groupes de travail !

2 groupes de 2 personnes assuraienÈ les

- Madane Assita cOttLIBALy

!{adarne DIAWARA

lladanoe CORREZE

iladar.re Jeanne SIDIBE

enEretiens avec

) MOLoDO r
( MASSADOUGOU

) NEMABOUGOU

(n8 B ro

) ro2
( xossotx^A,

les femnes :

les jeunes

le prob 1èrne

- llonsieur Cheibane COITLIBALY assuraiÈ les entretiens avec
et les adultes masculinsr'assisté de Monsieur DotIyoN sur
des coopéraËives.

Une réunion rassemblant rl.es fenmes des villages choisis per-
mettait d'annoncer ûotre sÉ'lour dans les villageÈ eÈ les grands thèmes
que nous souhaitions aborder àvec e1les. Nous exprimions égalemenc noÈr
désir de regrouper les fenrnes p1.. faroille eË demandions aux feumes ce
s'organiser. Nous diseuÈions des premières réactions des feffines guand
elles le souhaicaient. .

Ces réunions avaient lieu le soir à la Ëombée de la nuic afir
de regrouper le maximr:m de ferunes. Nous séjournions à 1'office à ui,e
époque où la chaqse eux oiseauxrle début de la récolte du tLz eË la ré-
colte et le battage du mil occupaient ÈouÈ le monde dans les champs.

I
Au total 6 réunions ont êcê tenues (donË deux rassemblanc trè

pctl clc femmes) ntrxqrrel les orrÈ part ici pi, t.nvirorr ?50 fentrncs.

Des cnt retiens semi-direr.t i l-s

I'ensemble des 6 villages, représentant

ont (.r.r Iic'u ilvcc l2Sjemmt,s ,lau

des familles otl vivaient 20')

femmes. Nous ne donnerons pas de moyennc de composition des familles,
celle-ci varie considérablement pour les familles interrogées (les chif
fres que nous avons vont de 5 personnes à 35).
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I orr 2 jours, les f,

car, nous ntaufi rns

Di!sir rJê conErôler c.

nous sorimes en uou!

:.(,ll:i ;,,., i.,r,,5 Cit,-, iS i rit: ïili.ll).1:r- (ieS Clltf CEiCf.f S

st'ilblées )rr Jf;r'ri li.'. D;rrrs prusierrrs vir rage.s, après
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cll's laisSjt,s girliclct par eIles,

3.2. T'hrines de 'iravai I .

Jlii t'rrt rer- ir'ns âvcr' I r:s l.errunc:; pirrl:;rit'nl
p,rin[s ,r; u"nr, ;- 

- (.tiSt'rlt: itr | [r][h'tlf .Suf lcl

la production : Eravail
modes cle rémun("raÈion

les revenus

l'élevage
1a vie quocidicqne: nourri cure

enu

bois

: sources

uEilisaEion

. l)ârËage dcs dépenscs dans la famille

la
It

1e

I a sanE6

I'organisacion

lcs
/t lc

les
t

eE Ia reprodtrt:tion sociale
lro <lt'S cl 

t tlrqlrr i s at ion

inar i age

rul;tricrns itVt.( lr.s [;rnri llr:s

I r- s ll ()nitir r ) s

t'iit)t'l lt'ltt

prrirrt s ci-dessr''

t',r | 1..,'I ivrl (^,tt,

r' t'

I r. nra ri age



3.3. Calendrier .

-__
Novembre

au l6

l7 au 19

20 er 2l

22 au 25

26 au 27

28 Novembre

15 Décembre

I I Décernbre

r3

t4

55.

(3{o )

r/oyage Madarne CORREZE

Piise de contect avec les responsables de l,Office clu
Niger à Ségou - Kolongo et Niono.
Documen taË i on

contacts avec l"r' responsabres régionaux et fomaterrrs
de la CIDT à Sikasso et KouËiala
Doctnnenf aCion

Recueil des 'treniires rlonnfe.s srlr 1'6ehantillon IER
Travail de prénatatibn à SEGOU.

au 13 Décemhre - Travail Fur 1e terrain (Niono Djabali
Kot ongo )

au 17 Décembre -'DocumenÈation eÈ première synthèse à

SEGOU. Cornpr.g-rendu à llonsieur le Di_
recteur Générar de I'office en présence
du représentant de la Banque Mondiale.

au 22 Décembre synthèse conpte-rendus de la miss i oir :

l{r. le !,tinistre du Développenrent Rural

. It!r. le Directeur de I|IER
ltr. le ReprésentanÈ de la Banque l,lonCial
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