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AVànr-PROPiOS

La recherche d'une plus grande efflcacité des actlons de
développement dans les Pays en voie de développenent,
partlcullèrement au Mali, a suscité des changements lmportants
dans I'approche du nilleu rural.

Àux démarches eectortelles çri prévalalent Jusgurlcl , Bont
venues s'aJouter des approches ptus englobantes dee processus de
production, et qui prennent plus en compte les pratlques et les
stratégles des producteurs.

C Iest dans ce contexte particulier que Ie Centre
Internattonal de Recherche âgronomique orientêe vers le
Développenent ( ICRA), en collaboration avec I'Institut d'Economie
Rura1e, a décidé de mener une étude dans te domaine des Systèmes
de Production Rurale et de la Gestion des Ressourceg Naturelles
(SP/GRN) dans la zone d'lntervention de I'Of f ice du Nfger.

Ainsi pour I'intégration et la mobilisation des producteurs
à I'identification des contraintes et à Ia recherche de solutlons
plus adaptées, un accent a été nis sur la partictpatlon Paysanne
à travers I'uttlisation d'outils vlsuels, tels que concePtualisés
par la I tttérature sur les lléthodes Àctlves de Recherche
Part i cipat ive ( l.tÀRP ) .

Notre voeu est que cette collaboration puisse se Poursuivre
et se renforcer afin d'aider I ' IER, dans le cadre de aes
objectifs de recherche à long terne, à mleu.:x asseoir ses équlpes
de recherche sur les SPIGRN au nlveau des différents Centres
Régionaux de Recherche Àgronomique dans Ie Paye.
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Colon:

Fala:

GLOSSAIRE

exploitant rLzicole auguel I 'Office du Niger a attribué
aeË parcelles aménagées appelées caslerg. te colon est
sou.uti s au paiement d t rrne redevance en eau auprès de
I'ON. Ouand trn colon habite dans un vllIage créf par
I 'ON dans les zones anénagées (village colon), tl' est
considéré comne un réstdant; dans le cas contraire,
c'est un non-résidant.

ancien défluent du fleuve Niger mis en eau Pour
al imenter les réseaur hydraul lques dans Ia zone
d' intervention de I' ON.

Hors-caslers: parcelles rLzicoles sommairement aménagées Par les

Ton:

pays€uls eul-mêmes.

terme banbara traditionnellement utilisé pour désigner
un regroupement de personnes ayant des affinités
socialés diverses. Ce terme a été repris lors de la
création officielle des organisations Paysannes Pour
désigner les structures coopératives lssues de la
transformation des associations villageolses les plus
performantes.

d' intenrention de I 'Ol{: elle est divisée en clng zones :

Niono, N'Débougou, Molodo, Macina et Kouroumari . La
zone d,étude de 1'éguipe IER/ICRA 1994 couvre les trois
premières zones.

ix





RBST'I.TE

Cette étude sur ila dfraanique d'évolution des erPloitatlons
agricoles dans la zone d' intervention de I 'Of f ice du lliger au
llali " , menée par une équipe conJointe IER/ICRÀ, avait comme
objectif d'améliorer I'état des connaissances sur les systènes
de production dans la zone d'lntervention de I'Office du Niger
en vue du lancement d'une recherche sur les systèmes de
production et la gestion des ressources naturelles (SPIGRN)
pouvant aboutir à la promotlon d'un développement durable.

Selon les voeux de ses promoteurs, cette étude a été
conceptualisée et conduite de manière à intégrer les composantes
des "RecherChe Systèmen et 'Recherche Partlctpative".

Sur les bases des crltères déflnis par eux-mênes, les
exploitants ont identifié trois tltrles de systènes de production
dans leurs zones. Le -type I regroupe les erploitants aux
ressources foncières, humaines et f inancières inportantes. Ctest
Ie tfpe le ptus performant, caractérisé par une capitalisation
dans le bétai1, et des investissements hors du secteur agricole.
Le type I I réal ise des performances appréciaÈ'les; nais à cause
de leurs ressources linitées, les erploitants sont en éguilibre
précaire, ce qut les pousse vers une grande diversiftcatlon des
productions agricoles pour a.norti r les risques divers . Le tyPe
III est celui des exploitants démunis, obligés de se conetituer
conute main d'oeuvre altricole et d'erercer dlvers Petits métiers
pour remplir leurs besoins alimentaires. Cette tlpologie paysanne
a été confirmée par une Analyse Factorielle des CorresPondances.

L'étude de I 'évolution des exploitations a permis de
confirmer la validité des critères de la typologie Paysanne au
cours de la dernière décennie. Les paramètres endogènes
responsables des divers ltinéraires lncluent la Population
active, 1'équipement, lê cheptel , I'autosuf f isance céréalière'
la superficie et la production rLzicole. Leurs effets ont été
cumulatifs avec ceux des parasrètres erogènes tels la sécheresse,
les réaménagements, 1a libéralisation de la commercialisation et
la suppression du prix minlmun garanti par les rizeries.

Par ailleurs, Ies femmes et les non-résidants sont aPparus
conrme étant des catégories socio-économigues tnfluant sur la
performance des exploitations agricoles.

L'enthousiasme manifesté par les paysans lors des
différentes étapes de I'approche participatlve a constitué Pour
les chercheurs une sorte de test quant à I'adéguatlon des outils
néthodotogiques retenus, et une assurance sur I'adhêsion des
paysans à I ' ldentification de leurs contraintes et à la recherche
de solut lons adaptées à leur envi ronnement physlqtre et socio-
économique.

Dlots-clés: Fernmes et développement Gestion des Ressources
Naturelles - MaIi - Systèmes de production Typologie
Participation payscrnne.





1. IilTRODUCTION

1. l. Général ités

Situé en Afrigue de I'Ouest, le MaIi couvre une superficie
de L,ZO4 mil lions lim2 . Il est lirnité au nord par I 'Algérie et la
Mauritanie, à I'est par le Niger, êu sud Par Ie Burkina-Faso et
la Côte d'Ivoire, et a I'ouesl par la Guinée et le Sénégal . Le
Mali comptait 8, à millions d'habttants en 1990, avec un tau:r de
croissance estimé à 2,5t et une densité allant de 22 hab/kmz
(région de Ségou) à t hab/kmt (régions de Tombouctou et Gao). Le

ùau* d'alphabétisation ae situe autour de L7*, êt le revenu Par
tête est de US$27O (IDA, L992)'.

plus de 8Ot de la population vit en zone rurale, et près de
got des actifs sont empioies dans le secteur primaire. L'économie
malienne, conme pour là plupart des pays du Tiers-Monde en
général et ceux de l'Àtri-que noire en particulier, est
étroitement dépendante de I'agiiculture. Ceci est dû à un faible
niveau des ressources, des infiastructures désuètes, et un cl imat
fortement variable ( IDA, 1 gg2)' . Selon te Projet d' Inventaire
des Ressources Terrestres (PIRT), le MaIi comprend six zones
agro-écol ogi gues :

la zone saharienne, très aride: avec des précipitations
annuelles comprises entre 50 et 20O mm;

la zone aridJou sahélienne, Êituée entre les tsohyètes
200 et 500 mm;
la zone semi-aride ou soudanienne nord, avec des préci-
pitations annuelles de 500 à 800 nm;
la zone soudanienne sud, sub-hu^mide, gui se caractérise
par une pluviométrie allant de 800 à 1f00 mm Par an;
ia zone guineenne, humide, où les précipitations annuelles
dépassent 1100 mm;
et Ie delta intérieur du Niger, situé à cheval entre les
zones sahélienne nord et soudanienne. Sa particularité est
liée aux crues saisonnières du fleuve Niger. C'est dans
cette zone gu'intervient I'Office du Niger (carte 1).

Malgré I'irrégularité des pluies et la fragillté des sols,
le Mali tire avantage de cette diversité agro-climatigue, car
celle-ci est favorable à une grande variété de productions agro-
pastorales. Les productions agricoles sont dominées Par les
èuf tures vivrières , notarnment les céréales ( resPectlvement mi I ,
sorgho, mais) gui couvrent plus de 70+ des terres arables et
conÀtituent avec le rLz près de 98t de la ration alimentaire. Le
coton est la principale culture lndustrielle (DNSI, 1992; MDRE,

I f nn , LggZ: Natural Resource llanagement ProJect ( NRIttP ) . Republ lc of
lta11.

2 lbld"r, op.clt.





Carte 1 : Local isation de la zone d' interrention de I 'Of f ice du
l{iger au l{al i
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1993)t. En 1990, le secteur primaire contribuait pour 45,6* du
Produit Intérieur Brut (PIB) du Malir, avec des apports considé-
rables de lrélevage, du coton et des cultures vivrières (respec-
tivement 222, 15t et 13t). Après avoir maintenu une croissance
de I'ordre de 3,18 par an de 1981 à 1986, et atteint un record
de 8,6t en 1986, le PIB décroit de 1986 à L992 (Annexe 3).

Halgré sa forte contribution à I 'économie, le secteur
primaire reste sous développé. Il se caractérise par une faible
productivité, un taux d'éguipement faible, I'utilisation de
technologies traditionnel les etlou désuètes. Les seules
exceptions sont constituées par les filières coton et riz qui ont
bénéficié d'une politlque agricole particulière lnitiée Par des
projets spécifigues aux zones CMDT (Compagnie Malienne de
Développement des Textiles) et Office du Niger.

Dès 1960, lê Gouvernement mal ien s'est lancé dans une
politigue orientée vers "I'autosuffiBance alinentairen. En 1968,
la col lectivisation de- la production agricole cède le pas à
I'exploitation individuelle. En dehors de I'Office du Niger (ON)
et de la CMDT, d'autres structures et projets sont mis en place
pour souteni r cette pol itique . On peut citer entre autres
I 'Opération Riz Mopti, I 'Opération Riz Ségou, I 'Opération Haute
Vallée du Niger (OHV), I'Opération Développement Intégré du
Kaarta (ODIK), le projet Amélioration de la Riziculture Paysanne
dans la zone de I'Of f ice du Niger (ARPON) et le projet RETAIL.

L .2. Evolution Récente de I 'économie mal ienne

Avec Ie démarrage du Programme d'Àjustement Structurel en
L982 et les événements de Mars 1991, le MaIi est entré dans une
phase de mutation profonde sur les plans politigue et êconomigue.
Cette mutation est marquée par des changements de politique
agricole, même si I'objectif d'autosuffisance alimentaire reste
une gageure pour le gouvernement malien. Les concepts clés de
cette mutation sont: Désengagenent, Libéralisation et
Décentral isation.

La crise conjoncturelle amorcée dans les pays du Tiers-Monde
avec I'effondrement des cours des produits d'exportation s'est
traduite ici, conme ailleurs, pôr la chute des recettes

?t DNSI, 1992: Tableau de bord.

DIDRE (l{tnistère du Développenent Rural et de 1?Environnenent), 1993:
L'économie natlonale et le secteur du développenent rural.

En 1990, la productlon de ntl s'élevatt à 758000 tonnes, celle de sorgho
à 658000 tonnes, celle du nals à 207000 tonnes, êt cel1e du rlz à 304000
tonnes; la productlon du coton étalt de 231000 tonnes.

{ Id"r. op. cLt.

La nêne année, I€s secteurs secondalre et tertlalre contrlbuaient
respectlvement pour 12r8l et 37% du PIB.



publiques, êt a provoçIué le désengagenent de I'Etat de la Plupart
des activités de I 'économie, particulièrenrent de I 'encadrement
et des subventions au secteur primaire. Pour de nombreuses
structures d'interventlon, 1e désengagement a entrainé leur
privatisation, 1â réduction masaive des effectifs, lê réductlon
du chanrp d'action etlou la responsabi l lsation des intervenants .

Dans ce dernier cas, les intervenants devront assurer le
flnancenent ou I 'exécution des tâches jusgue 1à assurées Par le
personnel étatigue. Le corollaire en est Ia ltbéralieatton de la
éommercial isation et des prix des produits iusgue là
subventlonnés, af in de permettre arxr producteurs de ti rer
entièrement profit du marché llbre.

L'optlon de décentrallsation traduit la volonté de redonner
un certain dynaniame aux conmunautés (rurales et urbalnes) dans
!a prise de déctsions concernant leur développement. Elle Pourra
aboutir, dans certains cas, à un redécoupage administratif. Les
échelona retenus par la-Ioi sur ta décentralisation eont: la
commune urbaine ou rurale, le cercle et la régiorl. La conmune
urbaine est constituée par plusieurs guartiers, tandls gue la
commune rurale est formée par un ensemble de villages. La conmune
est constituée sur la base "d'une volonté d'un nonbre suffisant
de cltoyens de vl.vre ensemble, des liens de soltdarité et de
viabif ité économiqnen (10, L994 )0.

La décentralisation prévoit Ia libre adminlstration des
collectivités territoriales en les dotant d'une autonomie
financière et de gestion. Ce transfert d'un grand nombre
d'activités aux populations impl ique aussi un transfert des
compétences, des infrastructures et des moyens d'actlon. Tout
ceci nécessite un cadre de préparation, d'appui et d'exécution
progressive, d'où la définition de plans d'action au niveau de
divers départements ministériels.

Survenue en Janvier L994, la dévaluation du FCFA constitue
une secousse de taille sur les économies des Pays de la zone
franc. Ses conséquences sont bénéfigues ou néfastes, selon que
I 'on considère respectivement la valeur aJoutée sur les
exportations ou la facture des inportations.

Selon la FAO-MALI (1994)6, si des mesures adéquates sont
prises, 1€ secteur agro-pastoral serait bien à mesure de jouer
un rôte moteur pour la relance économigue en permettant de tirer
profit des conséguences positives directes de la dévaluation.
Pour cela, elle exhorte les divers partenaires , "notamment le
PNI;Dn (Progr€rnme des Nations Unies pour le Développenent) à 'tout
mettre en oeuvren pour aider le gouvernement Malien à finaliser
les programlnes de:

5 m (illsston de Décentralleatlon) !1a11, Févrler lgg4: Journal
d'lnfornatlon et de réflerlon sur la Décentrallsatlon. p.3.

6 fAO Représentatlon du ltalt: Note de Synthèse à propos de la
Dévaluatlon du FCFA et de ses Conséguences sur le llonde Rural au llall. Banako,
févrler 1994,



relance et amélioration des exportations;
développement et valorisation des produits agricoles et
pastoraux;
amelioration de la nutrition nationale;
restructuration du Ministère du DévelopPement Rural et de
I t Environnemertt.

Confronté à tous ces défis, le Ministère du DévelopPement
Rural (lDR) a élaboré un ptan d'action à trois dimensions
complémàntaires (SIDI et SIDY, L993)':

appui aux filières productrices en accroissant leur
product ivi té;
sauvegarde de I'envirorurement en vue d'un déveloPPement
durabie cogéré avec le monde Paysan, êr donnant une
imputsion nouvelle à la gestion des ressources
naturel les;
renforcement de la coopération régionale'

Ce plan d,action a été élaboré autour de six axes Principaux
pour resquels des objectifs et des activités sPécifiques ont été
déf ini s :

(1) désengagement de 1'Etat et resPonsabilisation des
intervenants;

(2) redéfinition des rôIes du MDR (fonctions et structure)
et des structures d'aPPui;

(3) développement durable et gestion des filières;
(4) Promotion du crédit rural;
(5) déveloPpement des filières;
tO) appui âux groupes fragiles et vulnérables (femmes'

jeunes, etc) -

cette réforme profonde, Ie MDR s'appuie sur le
d'Àjustement du Sècteur Agricole (PASÀ) qui s'articule

coton et céréales,
Opérations de DéveloPPement

Rural (ODR) 'du programme National de Vulgarisation Agricole ( PIWA) ,

du programme de Gestion des Ressources Naturel les '
de Ia Fromotion de I'Irrigation Privée,
et du programrne National de Recherche âgricole.

1 . 3 . La Recherche Agronomique Dlal ienne et conterte de
1'étude IER/ICRâ

Le Système National de la Recherche Agronomigue (SNRA)

actuel est dominé par I 'Institut d'Economie Rurale ( IER) qui
compte envirotr 75* dés recherches agronomiques Potentielles, près
de 80t des ressources financières nationales, et disPose de Ia
totalité des centres et stations de recherche agronomiques. L'rER
est compétent dans tous les domalnes de Ia recherche agronomigue'
à I , exception de la recherche sur Ia mécanisation gui est confiée

? Srnt A. Coulibaly et SIDY ltodtbo Dtop; Jul1let 1993: Plan drAction du

ltinlstère du développement Rural'

Dans
Programme
autour:

d'une réforme des filières
de la restructuration des



au Centre d'Etudes et d'Enseignement du Machinisme Agricole
(CEEMA), et de la recherche sur la santé animale nenée Par le
Laboratoire Central Vétérinaire (LCv) .

À côté de ces institutions de recherche, oD Peut citer
I 'Of f ice Mat ien du Bétai I et de la Viande (OMBEIII ) gui r9a11se
des enquêtes et études assimilables à des travaux de recherche
agronomique, ainsi que guelgues projets de déveloPpement de
tîétevagé de Mopti ay-ant ôes vorets de recherche-déveloPPement-

En Lggz, lê Système National de Ia Recherche Agrono{fque du
Mali (SNRÀ) compte environ 330 activités de recherche, dont 29O

assunèes pâr fe-s Z4O cadres nationaur et 40 par d_es chercheurs
expatriés : Français, Néerlandais et Anéricailrs (CÀSÀS, 1993 )t .

En dehors du SNRÀ, lê Mali compte d'autres lnstltuts
internationaux inpl iqués dans la recherctre agronomigue, parmi
lesquel s :

Ie Centre International de Recherche sur les cultures des
Zones Tropicales Semi-Àride ( ICRISAT ) pour I' anélloration
du sorgho;
I 'Institut Français de Recherche Sctentifique pour Ie
Développement eir Coopération (ORSTOM) qui a une mission
i chtyologigue;
I'Institut du Sahel.

euelgues études diagrnostlques sur la recherche agronomigue
malienne ont été réalisées entre 1982 et 1985 Par des cadres
Iocaux et des institutions internationales (DEMBELE et al. ,

igg3)'. Elles ont révélé plusieurs problèmes Parml lesquels:
des difficultés de financement, entralnant des ruptures
brutales de certains Progranmes;
un mangue de cohérence et de slmergie entre les différents
progranmes de recherche;
une forte concentration du personnel de recherche au
niveau de la caPitale ( 76t ) ;
une formation inadaptée des chercheurs Pour les missions
qui leur sont confiées;
et I'absence de motivation à cause d'un statut de Ia
recherche Peu incitateur.

C'est pour cela gue 1'Etat, êD tant gue coordonnateur de la
recherche agronomique, a procédé en 1990 à une réforme de la
recherche. A cet effet, il a fusionné les deux lnstituts de
recherche nationaux, I'IER et I'Institut National de Recherche
Zootechnique, Forestière et Hydrobiologigues ( INRZFH); Puis a
inttié f e-s prenlers progrannes du plan à long terme de la
recherche ajrononique. C'est dans ce cadre gu'en 1993, un
prograflne de recherche sur les 'Systènes de Productlon et la
êstion des Ressources lfaturelles' (RSP/GRN) a été adopté.

I cesls, 1993 : La

9 pErlBELg, E. et
Connlsslon Natlonale
Recherche Agronomlque.

Recherche Agronoulque Natlonale au ltall.

al. , Novenbre 1993: Etude
des Uttllsateurs au Setn
Rapport Flnal.

la ltlse en Place d'une
Contté Natlonal de 1a
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Parmi les principales irurovations de cette réforme, oD peut
citer ta création de six centres rêgionaux de recherche
agronomique dans te pays, êt Ia décision de faire particiPer les
"utitisateursn à la conception, à la mise en oeuvre et à la
gestion des programmes de recherche. Dans chacun des centres, une
éqoipe RSP/GRN pluridisciplinaire sera chargée de I'exécution du
programne régional , êrr collaboration avec les autres chercheurs
tfrematiques (fgn, 1993; DE!,IBELE et al ., f993)'o. Cette éguiPe a
pour mission d'étudier:

les systèmes de production;
I I impact de ces systèmes de production sur les ressources
naturel Ies;
les possibilités d'amélioration des systèmes de production
afin de permettre un accroissement des revenus des
producteurs tout en préservant les ressourees.

pour mener à bien cette recherche et dans le cadre de
I'interaction avec d'autres institutions de recherche, I'IER a
récemment signée avec le Centre fnternational pour la Recherche
Agricole orièntée vers le développement ( ICRA) une convention de
côflaboration pour 1a recherche agricole. En attendant 1a
mobilisation des moyens nécessaires à I'aPplication de cette
convention, une étude prétiminaire conjointe a été entreprise du
23 mai au 28 aott !994, dans le but de contribuer au démarrage
des travaux de I 'équipe de recherche sur les systèmes de
production et la gestion des ressources naturelles (RSP/GRN) de
I'Ign dans }a région de Ségou. C'est dans ce contexte gue se
place donc cette étude. Elle porte sur rIa dfmanigue d'évolution
âes erploitations agricoles de la zonre d'lntenzention de I'Off ice
du Niger".

Le Centre Régional de Recherche Agronomigue de Ségou est
basé à Niono, dans le site de la Station de Recherche Agronomigue
de Niono. I I a deux stations, CINZAI{A et NIONO, êt abrite 9
proglr€urmes. La Station de Cinzana est " leaderI national pour les
progranmes mil et niébe. Elle participe aussi aux progranmes
éoràtro, arachide et riz, êt a deux sous-stations: Banagoudou Pour
Ies cultures sèches, êt Toula (zone tampon entre Ia 3ème et la
4ème région) Pour la culture du coton.

La Station de Niono est nleadern national pour Ie Programme
riz irrigué; eI le regroupe les trois anciennes stations de
recherches agronomique, zootechnique et forestière de Niono. EIle
participe aussi aux programnes ressources forestières, bovin,
éultures maralchères. On y retrouve aussi le ProJet PSS
(production Soudano-SahéIienne, sPécialisé dans le domaine de 1a
modélisation pour les productions animales ) . Bientôt, cette
station va abriter Ie 10ène progranme du centre de Niono, lê
progr€unme RSP/GRN (Recherche sur les Systèmes de Production et
Gestion des Ressources Naturel les ) .

l0 IER, 1993: proJet de Progranne Systène de Productlon et Gestlon des

Ressources Naturelles .

Iden. oP. cl.t.



1.4. Cadre Conceptuel

Les termes de référence (voir annexe 1 ) tndiquent gue
1'étude s'articule autour de deux oPtions:

le diagnostic des systèmes de production ( leur caracté-
risation et analyse de 1'évolution des exploitations
agricoles) à partir d'une synthèse des études antérieures
et d'enquêtes conrPlémentai res;
la promotion d'unè recherche participative, selon les
nouvelles orientations de I'IER.

Un système de production (SP) peut être définl de façon
classiguetomme 'un ensenble de productions (végétales, anl'nales)
et de iacteurs de productlon (terre, travatl, capital) que le
producteur gère poui eatl.efaire aes obJectifs eocl.o-écononiques
et culturele au nl.veau de I'erplottattônn (I{ETTRICK, 1994)". Le
système de production est constitué d'un ensemble de sous-
systèmes (syJtemes de culture, systèmes d'élevage, etc). I1 fait
rti-même paitie d'un système agraire, c'est-à-dire d'un environ-
nement physigue, socià-économigue et culturel avec lequel il a
des intèractibns. Le diagnostic constitue généralement le point
de départ de la recherche sur les systèrnes de production (RSP).

En effet, lâ RSP, êpproche de recherche agricole norl'entée
vers la résolution de prô-Ufenes concrets dans le but de générer
et de diffuser des technologies appropriées arrr condltlons de
production du pays€rnn (IIIETTRICK, 1994) , comPrend plusieurs étapes
souvent imbriquées les unes dans les autres:

DiagnoJtic des SP, dans le but de prendre en compte les
objéctifs des paysans et les connaiasêrncea locales; et de
comprendre feurJ pratigues, contraintes et oPportunités;
pfaàification ( hiérarehisation des contraintes, recherche
de solutions, sélection des solutions, formulation des
thèmes pour la recherche thématique et les essais);
Tests en milieu Paysan;

- Transfert ( formulation des recontmandations, vulgarisation,
évaluation de I 'adoPtion) .

L'option de recherche participative (RP) va au-deIà de la
RSp où I'intégration paysanne se limite à la consultation des
paysans pour récueiltir des informations et élaborer par la suite
âeé sotulions. La recherche participative institue une collabo-
ration permanente et à long terme, uD véritable Partenariat entre
chercheurs et paysans. Divers arg'uments sous-tendent la promotlon
d' une forte recherche ParticiPative :

augmentation de la motivation Paysanne;
exploitation des savoirs locaux et réduction des cotts de
recherche;
amélioration de I'adoption des lnnovations et des
capacitês d' adaptation de nouvel les technigues .

I I IîETTR I cK ,
Développenent: Le

Hal, L994: Recherche Agrlcole Orientée vers le
Cours ICRA. ICRA, l{agenlngen .



Des expériences dans certains pays révèlent gue c'est
souvent à trâvers les organisations ou groupements paysans qu'on
arrive le nieux à institutionnaliser les llens entre chercheurs
et paysans pour une RP effective. Dans cette oPtigue, lEl mise en
place et le fonctionnement d'organes de concertation est un
préafable à t'implication et à la responsabilisation des Paysans
ét de leurs organisations. Au Èlal i , Ia constitution d'une
Comission l{ationale des Utilisateurs en cours pour la recherche
agronomique témoigne de ce souci de poser les bases d'une
recherche participâtive ef fective (DEI'{BELE et aI . , 1993 )" -

La promotion d'une recherche partlcipative requiert donc
I'implicàtion des paysans dans tout le processus de 1a recherche,
c 'est-à-di re dans sa 'prograreation, son erécution' Bon
évaluatlon et la diffueion de aes résultatsn (I{ETTRICK, 1994)".
Les impl ications conceptuel les pour cette étude sont les
suivantes:

pour le diagnostic des SP, utilisation de méthodes de
recherche participative (ce gui permettra aussi de tester
différents outils que 1'éguipe RSP/GRN pourrait adaPter
par la suite) et collecte des données au niveau conmu-
nautaire et au niveau des exploitations;
étude des organisations paysannes, car elles sont
forte,ment interpellées à travers la dtmamique de Ia
particiPation Paysanne.

1.5. Objectifs de lrEtude IER/ICRA

Dans 1e cadre des objectifs du plan à long terme de la
recherche agronomigue mal ienne, êt Par rapPort à I'a région de
Sêgou, i I se pose encore un certain nombre de guestions.
Notamment:

quelles sont les caractéristiques actuelles des SP dans
cette zone?
Comment ont évoluê les exploitations agricoles au cours
de la dernière décennie?
OueI le dlryramique sous-tend cette évolution?
Les formes d'organisations paysannes actuelles seront-
elles aptes à mobiliser 1a participation paysanne?
Comnrent amél iorer la gestion actuel le des ressources
naturel les?

C'est pour apporter quelgues éIéments de réponse à ces
guestions qu-e cette étude a été entreprise. Son obiectif général
ést d'anéliorer les connaissances sur les systèmes d.e production
de la zone de I 'Office du Niger. De façon spécifique, elle
permettra:

Idem. op.cit.

Iden. op. clt.

t2

t3
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(I) de décrire I'envlronnement Physique et socio-économique
dans lequel fonctionnent fés systèmes de productt-gn de
la zone, particulièrement en ce qui concerne la disPo-
nibilité et la gestion des ressources naturelles;

(2) d'apprécier Ia perception et I 'impact Aqg organisations
paysannes au ntleau àes SP, dans Ie but d'arnéliorer leur
contribution au processus de recherche participative
Pour un déveloPPement durable;

( 3 ) de f ai re la synthèse des Prilgipales ttrlnlogies des
systèmes de pioduction à i'Offiée du Niger au cours de

râ dernière décennie; d'actualiaer ces tyPologies en
réalisant une étude diagnostigue des systèmes de
product ion;

(4) et d'analyser les facteurs déterminants de l'évolution
des exPloitatigns agricoles '

Le choix de la zone d'intervention de 1'Off lce du Niger (ON)

est lié d'une part à I'importance de l'ON dans la stratégie de

développement agricole du Mali, comme le montre le tableau 1'

Tableau I : f4lortance de I tOIf dans la productlon natlonale de rtz

développenent durable: caa du tlal i . lfotes
provisoires.

Rdt : rendement; Prqd: production; Nat: national ;

Canpagne Sup. ON

1na )

Rdt
noy. ON

t /ha

Prod. ON
(r)

Prod. nat
(r)

z0N
prod. nat

Conn. ON
(r)

8t/82 34.802 1 ,780 62.801 135.000 46 47 .454

82 /83 35. 181 1 ,607 56 .524 153.000 36 43 .796

83/84 36 .920 1 ,751 64 .633 216.000 29 43. 148

84/8s 38.154 I ,680 64 .086 109.000 58 45 .56?

8s/86 39.433 2, 100 82.957 185.000 41 54 . 111

86/87 39.910 ?. r2O5 88 .01 I 249.OOO 35 49.672

87 /88 42.L25 2,346 98. 194 237.000 4L 47 .5?2

88/8e 43.352 2,253 97 ,796 288.000 34 64.929

89 /90 44.251 2 t4LL 108.593 338.000 32 50 .794

90/9t 43 .87 2 3,280 143.938 283.000 50 18.158

9r /92 44.435 4,O7r 180.909 445.000 40 4L .52L

9? /e3 43.700 4,300 187.910 424.OOO 44 25.000

93/94 45.600 4,900 ?23.400 10.000

. A. et ar . t LY>tra gfrrrgËurel e

Comm. : commercial isation
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La diminution constatée durant la campagne 92/93 est due à
la libéralisation du commerce du riz et les paysans ne livrent
à I 'ON gue les quantités correspondant aux charges.

Drautre part, plusieurs données de base pour une étude de
ce genre sont disponibles pour cette zone, grâce à la réalisation
antérieure de diverses études. En effet, les divers projets qui
se sont succédés dans la zone de I'ON depuis 1932, date de sa
création, ont fait I'objet de plusieurs études gui font ressortir
entre autres:

une certaine diversification des productions malgré la
dominance de la culture du riz, témoin de l'évolution des
systèmes de production;
une intégration non optimale des activités agricoles avec
les activités sylvicoles, halieutigues et pastorales;
une diversité de systèmes de production (ayant bénéficié
d'un encadrement uniforme Jusgurà un passé récent).

11



2. IIETHODOTOGIE

2.1. I)'escription des llonnées

Les données nécessaires à la réalisation de la présente
étude sont du type primaire (collectées sur le terrain Par
1'équipe) et secondaire (à Partir de Ia bibliograPhie).

En ce gui concerne I'environnement dans leguel les systèmes
de production fonctionnent, les données sont collectées au niveau
du village. Elles portent sur:

I' inventaire des princlpales infrastructures, des
ressources naturel les et de leur dlmamique i

- une appréciatlon de leur abondance et de leur çIualité dans
le temps;
I'identification des règ1es d'usage de ces resaources à
des fins conmunautaires ou individuelles, des pratigues
(locales ou introduites) et des contraintes qui entravent
une gestion durable des ressources naturelles; etc.

Pour i'étude des organisations paysannes (OP), iI s'agit
d'apprécier leurs performances générales (économique et sociale),
leurs contraintes actuelles et leurs objectifs futurs au niveau
conmunautaire. Puis au niveau des exploitations, les oPinions
sont recueillies concernant la perception de I'utilité et/ou Ia
performance des OP, I 'intégration des membres aux prises de
décisions et aux différentes activités, etc.

La stmthèse bibliographigue de guelques études réalisées au
cours des dix dernières années permet de ressortir les princi-
paux systèmes de production et les critères ayant servi de base
pour leurs typologies. Ces données secondaires sont complétées
par des entretiens avec divers responsables de I I ON et autres
services technigues présents dans la zone.

Les données collectées au niveau exploitation portent sur
les critères déterminés par les paysans eux-mêmes et des
paranètres permettant de bien cerner les différentes composantes
des SP. Ces divers paramètres sont résumés à la figure 1 . Une
partie de cette phase d'étude des exploitations agricoles a aussi
porté sur les non-résidants , c 'est-à-dire des colons qui ne
iesident pas dans les villages où se trouvent leurs parcelles
r|zicoles. Les données portent surtout sur le genre de relations
gue ces non résidants entretiennent avec le village: dépendance,
complémentarlté, exploltation pure et simple, etc. Tout ceci est
apprécié à travers leurs mécanismes d'accès atxr Parcelles et aux
autres ressources pour leurs activités, utilisation de la main
d'oeuvre locale et des autres structures du village comme les
organisations Paysannes.
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Figure 1: Schéna théorique de fonctiorrnenent
d'un système de production
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L'évolution est I'une des propriétés essentielles de tout
système, y compris les SP. Elle est liée aux interactions des SP
avec leur environnement, mais elle peut aussi être lnduite par
les changements de paramètres internes. Les paramètres clés de
cette évolution seront identifiés.

2 .2. Outi ls de Col lecte et Echanti l lorvtage

Le progranme de recherche de I'équipe s'est déroulé en
plusieurs phases successives (voir calendrier des activités en
annexe 2):

visites de reconnaissance,
enguêtes au niveau village,
études de cas des organisations paysannes,
restitutions dans les villages et atelier intermédiaire,
enguêtes au niveau erploitations.

Les trois premières phases étaient centrées sur la
caractérisation de I'environnement physigue et socio-économigue
dans tequel opèrent les systèmes de production et la dernière
phase à I 'étude propre,ment dite des systènes de production. La
quatrième a servi de transition.

Les Méthodes Actives de Recherche Participative (MARP) ont
été utilisées à toutes ces phases. Elles sont axées sur I'utili-
sation des outils de visualisation. Ces outils sont articulés
autour des entretiens semi-structurés gui, tout en raPpelant au
chercheur les centres d'intérêt, laissent une marge de liberté
à I 'enquêté sur I 'orientation des entretiens.

Vue I 'étendue de la zone d' intervention de I I ON et les
moyens logistiques, l'équipe s'est limitée uniguement à la partie
irriguée, êt seule-ment à trois des cing zones couvertes par
I'Office du Niger. Le choix des zones et des villages était basé
sur Ia représentativité en termes d'aménagements et des
rendements rizicoles. De plus, les travaux de terrain devant se
dérouler pendant I'hivernage, I'enclavement de certaines zones
a été l'un des critères déterminants dans leur élimination. Ce
dernier critère va aussi beaucoup peser dans 1e choix des
villages. Le climat d'insécurlté qui règne sur une Partie de la
zone a aussi milité pour une réduction de I'aire d'étude. Il a
été convenu gue l'éguipe RSP/GRN malienne prenne en compte par
la suite les zones restantes.

2.2. 1. Visites de Reconnaissance

Leur but était de permettre aux chercheurs de visualiser des
informations tirées de 1a bibliographie existante, dê se
f anri I iariser quelque peu avec la zone d'étude, et d'orienter la
sélection des villages pour les travaux futurs. A cet effet,
1'éguipe a eu des entretlens informels avec divers resPonsables
de I'ON et autres servlces dans les trois zones retenues. Au
niveau des villages, 1'éguipe a eu des entretiens avec le chef
du village, les conseillers et quelgues villageois disponibles,
puis a visité guelques caslers tizicoles.

L4



sur les 74 villages gue totalisent les trois zones retenues'
seize ont été choisis, €D accord avec les resPonsables des zones,
de manière à couvrir Ia diversité de chaque zone en termes de
rendements, d'aménagements et de projets (RETAIt et ÀRPON). Ces

seize villages constituent Ia base de sélection Pour toutes les
phases suivantes.

2 .2 .2 . Enquêtes au Niveau Vi I laqe

guatre outils des MARP ont été retenus Pour cette phase de

diagrnostic au niveau cotnmunautai re :
la carte des ressources (CR),
le diagramme de Venn (DV) 'Ia claésification matricielle (CM),
le Profil historigue (PH).

Le transect n'a pas été retenu pour cause d'homogénéité des
espaces aménagés tèr - que constaté lors des visites de

reconnai ssance .

2 .2 .2 . t. Carte des Ressources

Le thème central était I 'inventaire des infrastructures
(sociales, autres) et des ressources clés (terre, forêts, points
d,eau, zones de pâturages, etc. ). Àvec un grand grouPe (composé
d'hommes ou de ?emnes), le chercheur initie la carte par un
repère visible du lieu de rencontre, puis laisse aux villageois
Ie soin de représenter successivement leur terroir, tout en
engageant un entretien sur divers aspects.

2.2.2.2. Diagranme de Venn

Le but était d'identifier les différentes institutions et
structures locales et/ou externes, les principaux centres de
prise de décisions, ies différentes inter-relations et leur
impact sur Ia vie du village. Les institutions sont rePrésentées
par des cercles, et lés relations entre el les Par les
intersect ions .

2 .2 .2.3. Classif ication matriciel le

La finalité était d'inciter une discussion Par les acteurs
eux-mêmes autour des activités principales et/ou des contraintes
najeures, compte tenu d'un certain nombre de critères (revenu'
accès aux intrants, besoLns en main d'oeuvre, maÎtrise des
technigues de production, accès aux marchés, risques, etc. ) et
en fitison avec tes ressources gênérales. Avec un groupe
restreint d'hommes ou de femmes, les contraintes sont
identifiées, puis introduites dans un tableau à double entrée,
où elles sont comparées les unes par rapport aux autres sur la
base des critères retenus. Un score éIevé indigue I 'importance
de I'activito pour le critère concerné (des revenus éIevés ou des

coûts élevés). Le chiffre du score Ie plus éIevé est dicté Par
le nombre d'activités concernés par le critère'
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2 .2.2 .4. Prof i I Historigue

Le but de cet outil est d'aider à retracer dans le passé,
avec I'aide des chefs et des anciens, les événements naieurs gui
peuvent donner des indices aur l'évolution du village depuis sa
èréatlon, êt sur Ia situation actuelle des ressources naturelles
en particulier.

Ces enquêtes ont été réalisées dans six vlllages, soient
deux villageË pour chaque zone. Pour des besoins d'uniformisation
des procédures, un sepliène village a été choisi dans I'une des
zones comme village tèst (voir gruiAe d'enguête en Annexe 4).

2.2.3. Etude de Cas des Orcranisations Pôwsannês

t'étude de cas devalt permettre essentiellenent de mettre
le doigt sur 1es contralntes qui entravent le fonctiorurement des
organisations paysannes, et par conséquent Pourraient entraver
leùr contributfon future à la dlmamique de la participation
Paysanfle.

Pour ces études de cas, quatre villages ont été retenus' sur
la base de critères tels: I'existence d'un Ton ou d'une Asso-
ciation Villageoise (ÀV), le cumul de Poste entre le chef de
village et fe président de I 'AV, I'existence d'un Groupement
d'Intérêt Econômique masculln et,/ou Féminln (GIE, GIE/F) - Pour
les entretiens individuels avec les membres des Ton ou AV, guel-
ques membres disponibles au village lors du Passage de 1'éguipe
ont été entenduJ (guide d'études de cas OP en ânnexe 5). Les
entretiens individuels sur les organisations paysannes seront
complétés lors de la dernière phase, celle d'enguêtes au niveau
de I 'exploitation.

2 .2 .4 . Restitutions dans les Vi I laoes et Atel ier
Intermédi ai re

Les Restitutions dans les vi I lages visaient un triple
objectif:

( 1 ) restituer les principaux résultats des enguêtes au
niveau vi I lage;

(2) sélectionner les principales contraintes et discuter
solutions ProPosées Par les paysans, et

(3) préparer la participation du village à I'ateller
intermédi ai re .

Les restitutions ont été faites dans tous les villages où
se sont déroulées les enguêtes et études de cas.

L'atelier intermédlaire a constitué pour t'équiPe IER/ ICRÀ
un cadre de présentation et de discussion des outils des MARP'

ainsi gue deà contraintes identifiées lors des trois premières
phases.- Les divers thèmes abordés ont été étayées par les
brésentatlons des paysans. L'audience était constituée par des
paysans individuels ou représentants des organisations paysannes,
âeé chercheurs, €t divers partenaires des producteurs de la zone
de I'ON (Fonds de Développement Villageois: FDV, Banque Nationale

des
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de Développement Agricole: BNDA, ON, Centre d'Assistance aux
Coopératives : CAC, etc) .

Trois villages ont été représentés à I'atelier. Ces derniers
avaient été choièis sur la base de leur participation à la phase
suivante, cêLle des enguêtes au niveau des exploitations
agricoles.

2.2.5. Enquêtes au Niveau Exoloitation

2.2. 5. 1 . Carte socio-économique

La sélection des exploitations a été faite avec les paysans'
sur la base d'un des outils des MARP, Iê carte socio-économiçIue
( Guide en Ànnexe 6 ) . Une typologie a été réal lsée par les paysans
sur la base de leurs critères propres de différenciation des
systèmes de production rencontrés dans leurs villages respectifs.

Une fois les typologies faites, chague famille a été ins-
crite sur un carton au verso duquel a été écrite son groupe - Ces
cartons ont ensuite été disposés par terre, sur I'emplacement des
résidences des différentes familles dans le village, puis ont été
retournés de manière à ne montrer que la réPartition des groupes
dans le viltage. La carte socio-économique ainsi dessinée a servi
de base pour la sélection des fami I les. La tai I le de
l'échantillon est constituée du quart (25*) de chague catégorie-

Une fiche d'enquête assez détaitlée a été élaborée pour ser-
vir de base pour les entretiens individuels (Annexe 7r. Cette
fiche a permiè de recueillir aussi bien des données guantitatives
gue dés informations gual itatives auprès des chefs
d'exploitations assistés ou non de quelgues mernbres de leur
f amille. Le tout était articulé autour de deux outils des l'lARP:
la carte de I'exploitation (CE) et ta classification matricielle
(cM).

2.2.5.2. Carte de I 'exPloitation
El le est centrée sur I ' inventaire des ressources dont

dispose I 'exploitation. Le principe est basé sur 1a repré-
senlation successive de certaines ressources au cours de
I'inventaire. comme pour la carte des ressources au niveau
vi I I age, I ô di scussion est engagée sur divers points : mode
d'acgùisition des diverses ressources, leur utilisation, les
contiaintes, et sur les différentes décisions de gestion de
toutes ces ressources.

2.2. 5.3. Classif ication matriciel le

Le principe a été le même que pour les CM réalisées au
niveau viffage; il s'agissait de faire une classification des
principales âctivités de I'exploitation par rapPort à leur con-
lrtbution à la réalisation de ses obJectifs. Ceci devait aussi
permettre d'engager une discussion autour de lrimportance de ces
âctivités au niveau de I'exploitation, dê Ia destination des
produits, dê I ' importance et l. 'uti I isation des revenus col lec-
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tifs et individuels'
Lrenquête auPrès

fiche en Ànnexe I ) .

des activités hors de I'exploitation'

des non-résidants a été plus légère (voir

Les trois villages retenus pour cette phase sont représen-
tatifs des zones déJireaménagéeg et non réaménagées, êt des deux
grands projets en Cours dans les zones réaménagées '

2.3. ànalyse des Données

Pour les deur premiers obiectifs de I'étude concernant
I'environnement Physiqo" et sociàt et les OP, des stmthèses ont
été faites au niveau viflage en ce qui concerne les prlncipales
contraintes identifiées Pour fe milieu Physigue - et
I'envlrOnnement socio-économiq.t" , y comprises les organlsations
paysannes. Des Problématigues Ëpecifiquès ont été analysées dans
i'ôptigue d'une globalisalion des contraintes majeures.

En ce gui concerne les deux derniers obJectifs traitant
spécifiguement des systèmes de productlon, des analyses
statistigues ont été reafisées à I'aide du logiciel CSTATV2'

Dans un premier niveau d'analyse, Ies données guantitatives
et 1es donnéeË qualitatives codlftâules ont été prises en compte
dans I'analyse iactorielle des correspondances multiPles (AFc)'
Toutes les variables concernées décrites en pt'usieurs nodalités
sont visuarisées sur un plan gui concentre le maximun de la
variance totale. Les contlibutiôns des différentes urodalités à

la construction des axes d'abscisses (facteur 1) et d'ordonnées
( facteur Z) sont calculées. Tous les individus de I 'AFC sont
irojetés sur Ie même plan les exploitants ayant le" mêmes carac-
téristigues essentiefles se retiouvant côte à côte- La guestion
est alors de savoir si 1a typologie réalisée Par les PaysËrns peut
être confirmée sur cette représentation graphigue'

Dans un deuxième niveau d'analyse, des coefficients de
corrélation entre toutes les variables guantitatives ont été
calcurés, ainsi gue le niveau de signification de chague
corréIation.

Finalement, les moyennes, écart-tlPes et les degrés de

variabilité ont été calculés par village Pour chaque groupe, Par
vil lage tous groupes confondus, Pâr groupe tous villages
confondus, êt pour i'ensemble des eiploitations. Les variables
concernées sonl cel les ayant servi à la ttpologie Paysanlle.
L'analyse de variance à un facteur a été réallsée entre les
groop"Ë de chague village, entre les grouPes et entre les
vit 1ages pour thacune àe ces variables, et 1e degré de

signi f ication nentionné -

La contributiou des ûivers paramètres Bpécifiques des
systèmes de production dans I 'évolutlon de ces dernlers, êD

Iiaison avec des changements de I'environnement est analysée.
puis Ie rôle des femmes et des non-résidants est discuté '
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Les résultats de toutes ces analyses sont présentés
chapitre 4, et une discussion sur les principales conclusions
recommandations suivra au chapitre 5.

Figure 2z Récapitutatif de Ia dénarche méthodologique
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3. PRESETTTAÎION DE IÀ ZOilE D'EN'DE

3.1. Introduction

3.1 . 1. Localisation

La zone d'étude fait partie de la zoîe d'intervention de
I'Office du Niger. Située dJns la région administrative de Ségou,
Ia zone d'inteivention de I'ON est localisée au nlveau du Delta
Intérieur du f leuve Niger. Actuellement I'O.N. couvre 150
villages, regroupés en cinq zones de production: l{acina, NLono,
Molodo, N'Debougou et Kourounari (carte 2)-

g.!.2. Historique de I'Office du Niqerr'

Les études menées de 1915 à 1925 par BELII'IE aboutirent à la
décision de mettre en eau le FaIa de. Boky-trJéré et de Molodo.
C'est ainsi gu'est né I'Office du Niger. Celui-ci a été officiel-
lement créé én Lg32 sous la forme d'un étabtissement publtc doté
de personnalité civile et d'une autonomie financière avec comme

mission principale I 'a.nénagenent et la mise en valeur de Ia
val lée du Nige;. I t avait aussi conrme ob jectl f princiPal I I i rri -
gation de SSO.OOO ha dans le Delta Central Nigéri9l. Cette
Ëuperficie devait servir à produire du coton sur 500.000 ha Pour
alimenter I'industrie textife française et du riz sur 450-000 ha
pour les besoins des territoires français de I'Afrigue de I'Ouest
et du Sud du Sahara.

Afin de valoriser son lmportant potentiel pour I 'irrigation,
de grands aménagements furent réalisés à partir de t929 et des
colons, venus âe tout le Mal i et du Burkina Faso furent
instal lés, souvent de force, à parti r de 1935. Ces Paysans
étaient fortement encadrés par I'Office du Niger. Des 54.000 ha
aménagés en lg5?, 44.000 ha sont actuellement exploités pour Ia
rizicùfture et 5. OOO ha environ sont occupés par des périmètres
sucriers. Le reste a été abandonné Pour diverses raisons.

Les périmètres de I'Of f ice du Niger sont inrplantés dans le
De1ta Mort du Niger à I'ouest du Delta Vif entre Markala au Sud
et Farabougou au Nord. Ils s'échelonnent Ie long des Fala de
Molodo et dé Boky-t{èrè, anciens chenaux du f leuve Niger. Ils sont
irrigués par grâvité avec les eaux dérivées en rive gauche du
Nigei à pàrtii du barrage de Markala, construit en 1947.

La zone d' intervention de I 'ON présente une certaine
honogénéité en ce qui concerne les caractéristigues générales de
I'environnement physigue et socio-économique gui font I'objet des
premières sections de ce chapitre. Les spécificités de la zone
â'étude sont présentées par la sulte. Enf in, une slmthèse
bibl iographiçre des études sur les systèmes de production est
faite.

1' KLEENE et â1., Igg?: Etude Recherche-Développenent à 1'Offlce du

Ntger.
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Carte 2: Localisation de la zone d'étude dans la zone
d'intenrention de I'Office du Niger
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3 .2. l.li I leu phystque

3.2.1. CIimat

I1 rejoint la zone agro-écologique du Delta Intérieur du
Niger. I1 sé caractérise par la faiblesse des Précipitations (460
mm/an en moyenne sur les vingt dernières années, 600 mm/an sur
les vingt pieceAentes, pour une évaporation Bac d'environ 3.000
nnr/an, êt par une i rrégularité interannuel le marquée .

Comrne pour la plupart des régions sahéliermes, oD distingue
trois saisons, définies par la pluvlométrle et les températures:
I'hivernage (saison des pluies) de mi- iuin à octobre; la salson
sèche froide de novembre à février, avec des tenpératures mlnima
pouvant descendre aux alentours de 10'C et des maxima ne
dépassant pas 30'C; la salson sèche chaude de ni-févrler à mi-
juin, pendânt laquelte sont enregistrés les maxima de tempéra-
Éures (plus de 40'C pouf la moyenne des maxima en mai).

Deux vents principaux alternent dans la région: en saison
sèche, I'harmattan (alizé continental), très sec et chaud, venant
de I 'anticyclone saharien et soufflant du Nord-Est; en saison des
pluies, la mousson (alizé maritime austral), chaude et humide'
lssue de I'anticyclone de Sainte-Hélène et soufflant du Sud-
Ouest.

3.2.2. ReIief

Sur le plan géomorphologique, lâ zone d'interventlon de I'ON
est située dans une énorme cuvette: le Delta Nigérien. Ce dernier
est légèrement incliné suivant une direction Sud Nord pour la
partie Occidentale et Nord Nord-Est pour la Partie Orientale-
L'altitude moyenne des vastes plaines basses du Delta Mort varie
de 200 à 25O rn. nC'est de cette constatation de Ia topographie
que BELIME avait conçu son projet d'amênagement dès 1929"
(N'DrAYE, 1987)".

Le profil topographique le long du cours du défluent de
Sansanding Jusgu'aux barrières de falaises de grès, issues du
mouvement tectonique, peut être schématiquement représenté comme
ci-après à la f igure 3, suivant les points côtés z 283; 275; 275;
268t 270; 282 et 300 m.

En effet, si la position topographtgue des plaines est
favorable à une irrigation par gravité, les barrières de falaises
de grès constituent à leur tour une difficulté d'évacuation des
excédents d'eau des périmètres irrigués. De plus, ces eaux ne
peuvent être évacuées ni côté Ouest ni à I'Est en raison de
l'altitude des courbes de niveau (275 m de Part et d'autre des
périmètres irrigués). Cette difficulté d'évacuation des eaur ltée
à la position topographigue serait à I'origine de lralimentation

15 N'DIAYE, 1987: Evaluatlon
Nlger: Contrlbutlon à la recherche
des sols dans Ie Kouroumarl.

la fertiltté des sols à I'Offtce du
causes et orlglnes de la dégradation
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des

22



constante
phénomène

de
de

la nappe et de sa remontée
salinité des sols.

avec pour corollaire le

Figure 3: Profil toPograPhigue du Delta llort

$o*',so,.dirnX

$ud

loo
1t9
180

2-6o

140

Borriirr s de J" fqists
é€ gres

Novd

3oo

160

160

240

t0m
I

I

J-+tohm

EcRell.

Source: Tiré du la carte ILGA MO152

23



3.2.3. Sols

La zone d'action de I'Office du Niger correspond au Delta
Mort, partie occidentale du Delta Central Nigérien. tes sols sont
donc alluvionnaires, mls à part ceux des reliefs dunaires sltués
entre les grands ensembles de cuvettes. Les dépôts sont anciens
et ne conservent, avec irrigation, guê des traces d'hydromorphie,
à I'exception de ceux situés au fond des Fala gui sont réguliè-
rement lnondés par les eaux de ruissellement.

L'évolution de ces sols a été très lente car elle s'est
déroulée sous un climat semi-désertigue n'autorlsant gu'une
végétatlon steppigue, sauf dans les bas-fonds. Les conditions de
dépôts deltaïques (cuvettes et levées entremêlées Par Ia divaga-
tion des défluents), la succession d'épisodes pluvieux et secs
durant le quaternaire (certains sols ont été remaniés ou tronqués
lors des assèche.ments ) et enf in la présence de compartiments
tectoniques basculés ou affaissés au sein de I'ensemble, ont
abouti à la constitution d'une mosaïgue'de sols très complexes,
parmi lesguel st6 3

les sols hydromorphes peu humifères à gley plus ou moins
profonds (alluvions sableuses épaisses limono-sableux ) ;
les sol s hydromorphes peu htrmi f ères à gley oxydé ( al lu-
vions sableuses en surface à limono-argilo-sableux);
les vertisols à drainage externe nul ou réduit au niveau
des alluvions fines des cuvettes argileuses.

It faut noter gue Ia plupart des sols à I'Office du Niger
sont pauvres en matière organigue et en éléments minéraux direc-
tement assimilables par les plantes (phosphore en Particulier,
mais aussi zinc)".

3.2.4. Hvdrolooie

Sur Ie plan du régime hydrologique, il y a une percolation
forte au niveau des al luvions sableuses épaisses et un battement
de 1a nappe suivant le régime d'irrigation. Au niveau des
cuvettes argileuses, lâ nappe peu profonde se trouve de I m à 1,5
m à 1'étiage. Elle submerge les rizières au cours de la période
d'irrigation pendant trois à quatre mois consécutifs.

L'irrigation de la zone est entièrement assurée par les eaux
du fleuve Niger, dont la crue est commandée par les précipita-
tions tombant sur 1e bassin supérieur, ên Guinée et dans
I 'extrême sud-ouest du Mal i . Un ouvrage hydro-électrigue ( le
barrage de Séfingué) sttué sur un affluent du Niger, lê
Sankarani, assure un soutien des débits d'étiage pour la
production électrique. Le mËlximum de 1a crue se situe en

16 KEITA et BERTRAND, 1991 : Etude norphopédologtque: Zones de Nl.ono,
N I Débougou et llol odo . SRCVO .

17 Pupler, 1992: Inportance soclo-écononique du naraichage dans le
fonctlonnement des erploitatlons du proJet Retall.
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Septembre-oetobre; le débit moyen annuel est d'environ I .500
mt/s.

La dérivation d'une partie des eaux vers les zones irriguées
est permise par le barràge de Markala qui relève leur niveau
d'environ 5 m, mais qui nia aucun rôte de réservoir, contraire-
ment à I 'ouvrage de S-gf ingué. L 'acheminement des eaux jusqu'aux
casiers, situés entre 70 et 150 km au Nord du fleuve pour Ia
plupart, est assuré par de grands canaux adducteurs correspondant
fe pfus souvent au lit des- anciens Fala qui a été endigué.

L'irrigation est possible toute I'arutée. CePendant, les
surfaces irrigables en avril-mai-Juin sont limitées par des
faibles débitJau f leuve, êt par la nécessité de ne Pas détourner
tOute I'eau vera les casiers de I'Office du Niger'

Bien gue 1es eaux du Niger soient de bonne qualité'8
(faible teneur en sels minéraux), leur déséguilibre vers le pôle
sodigue a été mis en évidence; leur concentration Progressive
dans re sol 1iée au mauvais drainage expliguerait le phénomène

d'alcal inisation/sodisation. ce phénomène pourrait menacer
I'avenir de I'ON et la pérennité de I'intensification qui exprime
rapidement les I imites de Ia ferti I ité des sols . Le mauvai s
Orâinage gêne aussi Ia diversification, limitée au naralchage
irrigué à la calebasse lorsque Ie niveau d'eau dans les canaux
n'esf pas toujours suffisant pour permettre une irrigation Par
gravité. En hivernage, lê nappe empêche d'ailleurs de cultiver
ùre partie des jardins qui sont alors repris Pour 1a riziculture-

Le réseau d'irrigation dans son ensemble comporte à partir
du canal adducteur creusé dans le fala différents canaux de
distribution: distributeurs, partiteurs, arroseurs, etc (Ànnexe
9). pour le système de drainaôe, il est impropre de parler I'ot
réseau, car cêtui existant a été conçu pour évacuer l'excédent
d'eau de pluie et d'irrigation et assurer Ia vidange des qasiers
au moment de la récolte (N'DIÀYE, L987)". Aujourd'hui, du fait
de I'absence d'un réseau de drainage eff icace, oD assiste à une
remontée des eaux au niveau des sols et à des problèmes de
sal ini té .

3. 2 . 5. Productions aqricoles

Se1on une étude sur les cotts de production menée Par I'IER
( TEIr{E et al . , l99O )'o sur _ la campagne 1988 /89, les cultures
iratiguées en zone ON se répartissent en trois groupes3

- cultures irriguées (en casiers. et hors-casiers);
cultures sèches (mit, sorgho, naïs);
cultures maraÎchères '

r0 KEITA et BERTRAND' 1991: Iden. op. cl't.

re Idem. op. cit .

toTEUE et al., Janvler 1990: Etude des cotts de productlon de paddy

1'office du Niger. Résultats de La canpagne de productlon 1988/89.
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Les résultats de cette étude montrent que les cultures
lrriguées oê"ùp"nt 80t des superficies cultivées, les deux autres
tlrpes se partaôeant seulement les 20t restant. En ce gui concerne
lé- ri z , fe cI inat permet troi s cultures annuel I es : htvernage
( semi de fin mai t aott ) , contre-saison chaude ( semi de fin
janvier à mi-février et contre-saison froide (semis de novembre
à mi-décembre); les contraintes principales sont les basses
tenpératures de saison frolde, qui ne permettent ni une bonne
f loraison, Di un remplissage corrêct des- grains, êt qui bloguent
la germimation-}evéê (nrais el les autoiisent une végétation
ralentie du r|z), atnsi gue les pluies d'hivernage qui rendent
déflcates les récoltes à cette Période.

Pour les cultures pluviales comme !e n11, lê fonio, le
voandzou et I'arachide, lô contrainte naJeure est I'irrégularité
des pluies; la pluviométrie Joue aussi sur la blomasse dlsPonibre
dans res zbnes-de pâturage Àaturel ertensif ceinturant I'Office
du Niger. pour le maralctrage, lê salson la plus favorable Pour
la plùpart des espèces est fâ saison froide; cependant, lê Patate
p"oi êire aussi cuftivée en saison sèche chaude et en hlvernaÉle.

3. 3. Environnement socio-économique

3.3. 1. PeuPlement

La zone de I'Office du Niger correspond à un peupleqen-t
traditionnel diversifié d'agriculteurs Bambaras et Sarakolés,
d'éIeveurs peuhls et Maures, êt de pêcheurs Bozos installês Ie
Iong du f leuve Niger. pour les travaux d'aménagement de I'of f ice
du Niger, puis Pour sa mise en valeur, des agriculteurs des
régions soubaniennes ont été recrutés de force dans les années
30, en particulier des Mossi du Yatenga (Burkina Faso) et des
Minianka, Barrlhara et Bobo du Sud du Pays'

Ce peuplement lui-même a été organisé de façon autorltaire
avec I'installation d'imnigrants pfug ou moins volontaires et
fortement encadrés. SCHREYêER ( 1984 )'?r I 'exprime en Ces termes:
n les problèmes de recrutement des colons et de la main d'oeuvre'
se poËèrent dès le début et le recours à la contrainte engendra
la passivité de ceux auxguels on voulait imposer Ie progrès".
Des populations locales ont aussi été installées, surtout depuis
1g5g lur des bases de volontarlat. Enfln de nonbreuses
populatlons nomades Tamachek, t{aures, Sonraï et Peuhls ge sont
ieiugiées dans cette zone après les grandes sécheresses des
annéès L972-73 et 1983-84.

La région de I'Office se présente donc conme une zone
d'accuei I qui a connu un certain esaor ayant stlmulé entre autres
la naiasËrnce de nombreuses petites agglomérations. Cependant elle
enregistre aussi rur exode assez lmportant des Jeunes vers Ia
capiÉale Bamako ou les Pays volsins '

21 SCHREyGER, 1984: Lrofftce du Nlger au !1a11, de t932 à L982.
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3. 3, 2. Orqanisation Institutionnelle

La loi No 94-004 du 10 Février L994 a érigé I'ON en un
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC)
doté de la personnalité morale et de I'autonomie financière. Ses
missions actuelles sont Ia gestion des eaux et la maintenance des
aménagements.

A travers un cadre de contrats
publ ic, I 'ON assure actuel lement :

de concession de service

Ia maltrise d'ouvrages déléguée
contrôle des travaux;

pour les études et le

1'entretien des infrastructures primaires;
la gérance des terres;
le conseil rural et I'assistance aux exploitants des
terres aménagées en approvisionnement, êrl lntrants et
matériel agricole.

Sur le plan organi-sationnel , 1'ON est composé de cinq zones
gui comprend chacune trois services:

service gestion de I'eau (S.G.E. );
service conseil rural (S.C.R. );
service adninistratif et financier (S.A-F-)-

La zone évolue en étroite collaboration avec les services
techniques: Eaux et Forêts, Elevage et plus particulièrement avec
I ' Institut d'Economie Rurale. Dans ce sens, I 'ON disPose d'un
volet Recherche-Développement gui organise, avec le concours de
I 'IER, les recherches nécessaires à I 'lntensificatlon et effectue
des essais en station et des tests en milieu Paysan.

Dans le cadre de I'intensification de Ia tlziculture, deux
partenaires au développement interviennent dans la réhabilitation
de la zone sous forme de projets d'aménagements, d'éguipements
et de formation; il s'agit des projets ARPON (Anénagement de la
Riziculture Paysanne à I'ON) et RETAIT financés resPectivement
par les Pays-Bas et la France.

3.3.3. Svstème foncier

Au niveau du système agraire, depuis la création de I'Office
du Niger en 1932 jusgu'en 1984, date de création des associations
villageoises, 1ê contrôle et 1a gestion des terres étaient sous
la reéponsabilité exclusive de I'Office du Niger. I1 en était de
même pour Ia gestion de I'eau des prérimètres lrriguês.

La répartition des terres, I'lnstallation ou l'éviction des
colons et les types de cultures pratiquées relevaient de I'ON.
Ceci exclut tout droit de propriété foncière et la participation
des producteurs à la gestion des terres et de I'eau. Cette poli-
tiquè n'était pas de nature à encourager Ia production. Dans Ie
cadre de la décentralisation et de la restructuratlon de I'ON,
des mesures relatives à une plus grande intégration des Paysans
dans Ia gestion des ressources naturelles ont été adoptées.
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3 . 3 . 4 . Orqanisations Pavsannes

Depuis les années r984-1985, les associations villageoises
(AV) ont càmmencé à faire leur apparltion dans les zones rurales
de I'oN conformément à la poritibue de promotion_ rurale. Cette
politlque était basée gur un développement endogène' Parti-
cipatif et iniegre à la base gui, à teime, devrait déboucher sur
la responsabi I i sat ion totalé des paysËrns organi sés au sein de

tons villageois (TV) dotés d'une Personnalité Juridigue'

Avec ]a Politique de désengagement de I'Etat, les organi-
sations paysannes se sont vues âsélgner diverses tâches précé-
demment assurées par t 'oN: comnerctât isation de Ia production
rizicore, gestion du terroir virlageoistz (attribution des

terres, installation et transfert d'erploltants, etc' ) '
approvisiorurenent en lntrants, gestion du crédit et battage'

Aujourd'hui I 'AV est un organe de liaison entre ses membres

et res différentes institutionl externes avec lesquelles erre
entretient des relations. En effet ' une grande naiorité de
producteurs, bien qu'ayant ra riberté de traiter avec le
partenai re de leur crroif sur le marché, uti t isent les services
ae I 'ÀV Pour leurs transactions.

On assiste de nos jours à une multiplication des grouPements
d'intérêt économigue (ére) qui se créent à côté ou se détachent
des Av. Ces GrE sont organises autour des activttés économiques
conme I ' élevage, 1ê maraÎchage, etc ' I I faut noter
malheureusement çIue très peu d'éntre eux sont actuel lement
fonctionners. De même, oD assiste à l'émergence de groupements
féminins (GIEF) organisés autour des activités telles Le

repiquage, Iê marafclage, 1€ vannage du riz, 1'exPloitation de

décortigueuses, etc.

3 .4. S;récif icités de Ia zone d'êtude

parmi les cing zones gui constituent I'ON, les trois qui ont
constitué notre champ d'ét--ude sont : Niono, N'Débougou et _Molodo
ir"it* 3 ) . Le tablèau 2 ci-après récapitule_ 1 'ensemble des
villages qui ont été inclus à diverses phases de l'êtude'

22 Hintstère de 1'Agrlculture/ON, Novenbre 1993:

du terrolr vlllageols à 1'Offlce du Ntger. Délégatlon
aur organlsatlons Paysannes.

Procédures de gestlon
de pouvolr de gérance

28



Carte 3: Zone de I 'étude IER/ICRÀ Of f ice du Niger llal i .
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Source: Ertrait du Plan d'ensenble de I 'ON 3/9 /91
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lableau 2: Ylllagee vlsltês au couro des phases de l'étude

Vtllages Réaménagt. Rendenent
( tonnes )

Phases

NIONO

ltoLoDo

Kouyté
Fouabougou
Gnounanké (kn ?O)
ltgabougou (N5)
Tlssana (N9)

Cocody
Handalaye
llolodo I I
Nlemlna
Qulnzanbougou
Stby

ARPON
ARPON

ARPON

Non Réan
RETAIL

l{on Réan
n

n

|l

n

'l

Non Réa
lf

CO}TPLANT

Non Réa
CO}IPLAI{T

6,99
7 ,88
6 166
4 ,44
6,84

4,50
3,5/4
2,50
4,50
3,5/4
2,5O

5,Lz
5,25
6 ,08
6,89
5,29

I

|,213

1 ,2,3

l'3

NTDEBOUGOU Banlsslrala (BZ)
Boy Boy (NDB)
Rlngande
Slengo
Tlemedely Coura (85)

t12

L12

Tous
Pour

ces
les

1

2

3

vtttages étalent lnclus dans 1a phase de reconnal'Esance.
autres phases:

B Enquêtes et restltutlons au nl'veau vtllage
a Etudes de cas des 0P

= Ateller lntermédlalre et enquêtes au nlveau erploltatlons.

3.4. 1 . Zone de Niono

Elle est située dans Ie Kala Supérieur et couvre une
superficie de 10. O0O ha dont 9.100 ha de sole de riziculture et
g0ô ha de sole maraichère, fourragère et de bol8. EIle constitue
I'un des plus anciens aménagements après ceux de Macina.

Vingt trois associations villageoises et trois tons évoluent
dans guatre blocs hydrauligues distincts. La zone comPre\! _2348
exploitations pour une population de 29500 personnes en 1993. De

nombrerxr vi lràges exondés riverains du réseau de drainage
pratiguent I 'agriculture et I 'élevage.

La réhabilitatlon des périnètres couvrant 90 t des surfaces est
asaurée dans cette zonè par les projeta ARPON et RETAIL. Àvec 20
t des surfaces emblavées de I'Office du Nlger, 1ô zone de Niono
intervient pour 34 t de }a Production totale.

3.4.2. Zone de Molodo

Elle est composée de Vtngt-trols villages répartis Eur une
superf icie de 6355 ha. Elle compte en^viron f 610 exploitations
paysannes. Sa population à la date du 30 juin 1993 est de 18000
habitants dont 13000 Personnes sont actives.

30



Les activités de production concernent principalement la
riziculture, mais aussi le maraÎchage et I 'élevage. Celui-ci
reste limité à ceux gui ont un revenu tizicole élevé.

Le niveau é1evé d'endettement, la défectuosité du réseau
d'irrigation, 1â topographie des parcelles et la non-maÎtrise des
techniàues de production constituent les principales contraintes
à la pioductiôn agricole; ce qui place la zone en arrière Par
rappoit aux deux autres. Le niveau d'intensification est encore
UaÉ-ma1gré la rnrlgarlsation des mêmes techniques de Producti_on,
I'utilisation des mêures intrants et des mêmes variétés gue dans
les autres zones.

3.4. 3. Zone de N'Débougou

Cette zone couvre une superficie de 11.000 ha qui est
répartie sur 25 villages organisés en associations villageoises,
tons et grouPements.

Sur Ie plan de ]a production, 1ô pratigue de la riziculture
intensive connait aujourd'hui des problèmes de maÎtrise d'eau
(drainage et irrigation) dont L'origine en est Ia défectuosité
du réseàu. Deux prb3ets de réaménagement de 6 000 ha sont prévus
pour la zone, avéc ta contribution de divers bailleurs de fonds.

3.5. Slmthèse bibliographiqtre sur les systèmes de production

3.5.1. APercu Général

Depuis I'abandon du coton dans la zone de I'ON en L97O, lâ
monoculture du riz a donné des résultats bien en-dessous des
attentes, avec des rendements variant entre 1,5 et 2,5 t/}l'a. La
situation des paysans est restée très précaire, avec une auto-
suffisance alimentaire parfois difficile à atteindre, des revenus
monétaires faibles, êt un endettement croissant gui a entraîné
de nombreux départs et évictions Par I 'Of f ice (ARPON , L992)" .

Ceci a amené rà décision en 1984 d'arrêter I'aménagement et de
s'orienter plutôt vers ta réhabilitation des anciennes parcelles
et I' accroissement des rendements.

Actuellement, bien gue la culture du tiz soit déterminante
dans la vie économigue de la zone, 1ê pratique paysanne est de
plus en plus narquéè par la diversification. Les systèmes de
lroduction des coions incluent très souvent Ie maraîchage, (sur
les terres marginales en hors casiers ou le long des drains, êt
sur les terres amenagées), 1'élevage (bovin, ovin et caprin), €t,
de façon moins systématique la riziculture (dans les zones
inondables, êD dehors des casiers) et les cultures pluviales
( abandorurées progress ivement pour des rai sons diverses dont

Lgg?: La Rizlculture Paysanne à I'Offtce
d'Evaluatlon Coopératlon Néerlandalse

23 ARPoN,
-1991. RapPort

du Nlger, ltali. 1979
au Développement.
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I I insuf f is€rnce de pluies ) ( JAI{IN et al . , 199 2)" -

Les changements opérés à travera la maltrise des itinéraires
techniques (rèpiquage, planage, compartlmentage) exigent de Ia
main-d'oeuvre, d'où la partlctpatlon des fensres et des Jeunes,
et le recrutenent de la main-d'oeuvre salariée. On constate Par
ailleurs que 1'lntérêt pour ta rlziculture en comblnaison avec
le maralchage augmente chez I 'ensemble des producteurs.

Les performances technlgues des erploitations agrlcoles,
bien qu'ayant été amétiorées par des tntrants nouveaux et Par un
savoii-taire ayant permis de s'adapter aux nouvelles condltions
du mtlieu (non réamênagement et réanénagement ) , demeurent
lnsufflsantes face aux besolns vlvrlers et monétalres d'une
populat ion croi ssante ( POCTHIER , 1992)23 .

Les stæthèses bibl iographlgues qui vont sutvre sont axées
Eur les typotogies des systèmes de production dans la zone de
I'ON. Le but est de ressortir les polnts communs et les diver-
gences de ces études, afin de situer les résultats de l'étude
ign/ICR.â dans un plan global de recherche sur les systèmes de
production et la gestion des ressources naturelles.

3.5.2. Trrooloqie basée sur I 'intensif ication de la
riziculture

Àmselle et al. (1985) analysent les systèmes de production
paysans lors d'une mission d'évaluation de I'ON en 1983. IIs
âistinguent trois tl'1>es de paysans par rapport à I 'objectif
d'intensification de la riziculture de I'ON:

ceux gui appliguent I'intensification: ils représentent
un guart des exploitants et les rendements obtenus par
exploitation varient entre 1,8 et 2,5 tonnes par hectare
et exceptionnellement atteignent 3 tonnes par hectare;
ceux qui font la semi-intensification: les exploltants de
ce type représentent égalenent un guart du total des
exploitants rLzicoles de I 'O N dont les rendements varient
entre 1,4 à 1,8 tonnes par hectare;
ceux gui ne font pas I'intensification: ils représentent
Ia moitié des exploitants rizicoles de I'O N et les rende-
ments qu'ils obtiennent varient entre O,8 à L,2 tonnes par
hectare.

2' JAIIIN et al., 1990: Intenslftcatlon de la Rlzlculture, Nlono - !1a11.
In Développenent Agrlcole au Sahel. Tone 3. Collectlon DSA N" 17.

25 pOCTHIER, G., t992: Anélloratlon des Systènes de Productlon. In
Développetrent Agrlcole au Sahel. Tome II. Collectlon DSA N' L7.
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3.5.3. Trrpoloqie basée sur les performances des
exol oi tat i ons

En ce qui concerne Ia tiziculture intensive, HAIDÂRA
( 1990 )" f ait une ttpologle basée sur Ie fonctionnement
technico-économigue (gestion et structure) et la taille des
exploitations, êrl rapport avec I'intensification et la diversité
des activités. Cette tlpologie, retrouvée chez JA}IIN ( 1990 ) et
dans un rapport d'évaluation du projet RETAIL" , distingue cinq
groupes:

Ies familtes prospères: ce groupe est constttué par les
grandes familles, Ies "paysans pilotes", les Petits
paysans et non-résidants;
les npaysans sécurisés": on retrouve ici les anclennes
fanrilles avec des problèmes de cohésion, des familles dont
la situation s'est récemment débloquée ( réamenagement ) ,
ou des familles récemment installées (non-résidants);
les familles en équilibre précaire: on retrouve ici les
fanilles ayant connu des problèmes de cohésion sociale,
ou assez récenment installées, ou encore des non-résidants
ayant très peu de caPitaux (des retraités);
les fanitles en difficulté: on recrute ici les familles
destabilisées du groupe précédent, ou alors récemment
instal lées sans moyens;
les non-résidants et les non colons pour lesguels
I ' agriculture sert uniquement d 'appoint al imentai re .

3.5.4. Tvpoloqie basée- sur les twpes d'exploitants aqricoles

En se basant sur une étude menée dans les secteurs
réaménagés par Ie projet ARPON, I'IER ( 1990 )'8 a fait une
typologie des exploitants en:

colons résidants : en plus de la tiziculture, ceux-ci
intègrent le maralchage dans leur système. L'élevage bovin
est réservé aux grandes familles ayant dégagé des
bénéfices permettant d'investir dans d'autres secteurs.
Les activités extra-agricoles (petit conmerce, salariat
agricole, etc. ) constituent Pour les familles en
aitficulté un moyen pour générer des ressources
monétai res .
nouveaux colons: ce sont les non-résidants et/ou les
jeunes diplômés gui, admis en colonat, résident
généralement hors des villages où se trouvent leurs
exploitations agricoles. Cette catégorie constitue souvent
Jusgu'à 40t des erploitants en zone réanénagée.

26 HAIDAnA, lt. 1990: valldatlon
Erplottatlons Agrlcoles du Secteur Sahel
Nlono.

27 lden; op. clt.

BDPA-SCETAGRI IRAI{ SOFRECO,

2o UDRE/IER, Novembre 1992: Etude

et Ertenslon de La lypologle des
de 1'Offlce du l{tger, ProJet RETAIL,

1992: Evaluatlon du ProJet RETAIL.

recherche-développenent à lrON
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non-colons: ce sont des fanrilles Paysannes vivant à la
périphérie de la zone de I'ON, êt celles ne disposant Pas
âe pârcelles dans les villages colons. Ils constituent une
population assez diversffiéé incluant des autochtones, des
fonctionnaires, des commerçants, des Jeunes diplômés' et
des réfugiés venant du nord du pays'

3. 5. 5. Twoloqie basée sur les svstèmes de culture

satanenta et coullbaly ( 1993 )" dlstinguent trois sous-
systèmes dans les activités de productlon agric-o-le:

systène rlzicole: pour f'ensenble de I'Office du Niger,
on distingue la rlzlculture extensive (zones non
réaménagéés) et la rlziculture intenslve (terres
réanénagées, êt aussi sur une partie considérable des
terres non réaménagées).
système maraicher: il ést en pleine exPansion à I'office
dù Niger. Outre les terres dégagées à cet effet, sô
pratique en contfe-saison lui permet de s'étendre Jusque
sur fès parcelles rizicoles. Les princiPales cultures
maral chèies inc luent I ' oi Elnon , 1â tomate et le gombo ,
système pastoral: la pratique de la culture attelée à
I'ON. donne une importance particulière à 1'éIevage. À

cela s'ajoute le prêetige soeial conféré par la possession
d 'un ctre-ptet vi f inportant . Ceci a entraf né le
développément d'un êlevage extensif , avec toutes les
conséquences négatives gui s'ensuivent Pour une
rlzicùf ture intènsive ( dégradation des aménagements
coûteux). On assiste cependant à un début d'intensi-
f ication de l'élevage, axée sur I'embouche bovine-

3.5.6. RécaPitulatif

Chacune de ces tlpologies a utilisé divers paranètres pour
caractériser les diffé;entJ groupes; ces paramètres sont résustés
dans le tableau 3.

Certaines de ces typologies ont des paramètres communs; il
s 'agit de la tai t Ie - b ' expfoitation, lê nombre d' acti fs,
I 'êâuipement agricole, I 'âutosuffisance allmentaire, etc.
Cepèndant, des divergences fondanrentales aPParaissent :

la tlpologie bâsée unlquement sur I'intensiflcation de la
tLzi-culture avait été faite au moment où la monoculture
de tiz était dominante dans la zone; actuellement, avec
la diversification des productions agricoles, elle n'est
plus du tout appropriée pour caractériaer les systèmes de
production Paysans;
iI en est dé rnêne de la tl4rologie sur les systèmes de
culture gui n'avait pas la perspective d'intégration des
différents sous-aystêmes qui est Ia base même de l'étude
des systèmes de Production;

2s SALAI1ENTA, !t. et couLIBALY, Y. 1993: Les Nouvelles Stratégles
Paysannes à I'Offlce du Nlger.
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lableau 3: Résure des t5rpologles dee études btbltographlques

Base de 1a Typologle Paranètres de caractérlsatlon

Conportement par rapport à

1 'lntenslficatlon
(AIISELLE et â1 ., 1985)

Perfornance de
I terploltatlon
(HAIDARA,1990)

Catégorles d'exploitants
(IER, 1992)

Systènes de culture
(SALAIIIENTA et COULIBALY, 1993)

double pré-trrlgatlon
lrrlgatlon de levée

-'senls précoce
dose d'engrals loOkg/ha
une seule culture de rtz

ge s t I on,/ fonc t I onnenen t
ta11le
lntenslflcatlon
dlverslflcatlon des actlvltés
lnvestlsseuent hors de I'agrlculture
but de la productlon agrlcole

résldence
actlvtté prlnclpale
équlpement
nlveau de rendenent
Lnvestlssenent hors de I'agrlculture

types de productlons
Itlnéraires technlques
lnvestlssement hors agrlculture

guant à la typologie basée sur les catégories des exploi-
tants agricoles, elle nra tenu réellement compte gue de
la résidence, aucune analyse des paramètres techniques des
systèmes de production n'ayant été faite;
seule la typologie basée sur les performances des exploi-
tations semble le mieux cadrer avec la perspective de
recherche système; cependant, le dernier groupe de non
résidants sort un peu du critère de la performance, car
les non-résidants ne constituent pas un groupe homogèrle.

Cette analyse n'enlève en rien le mérite de ces typologies
qui ont pour certaines été réalisées dans Ie cadre des projets
de réaménagement ARPON ou RETAIL, ou de I'ON lui-même, êt ont
utilisé des méthodes classigues d'enguêtes. Ceci constitue une
différence importante avec la présente étude dont les résultats
sont présentés au chapitre guatre. El le s 'est déroulée dans
toutes les zones confondues (réaménagées ou pas) et Ia collecte
des données a été faite avec des méthodes de recherche
participative.
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4. RESULTATS DE L ' SNIDE

4.1 ' Enquêtes au niveau village

L,identification des Potentialités et des contraintes de

production à 1'échelre du ùiti"g" a êté faite avec la partici-
Pation actlve des producteurs (lemme,o et hommes ) ' à I 'aide de

quergues outils de ta néthode actlve de recherche Participative'

4. 1 . I . Analvse de la Sltuation actuel le

En ce qui concerne te terrolr villageois' - les vlllages
colons se ressemblent presque tous' avec les distrlbuteurs '
partiteurs et arrgseurs gui quadrillent tout I'espace' La carte
des ressources suivante taite à Gno'nanké (carte,A) montre la
répartition des prlncipales ressources physigues dont disPosent
ces villages, à savoir:

quel çIues inf rastructures communautalres (magasins, Pults,
forages ) ;
des parcelles non réaménagêes et réaménagées (quelques
unes sont abandonnées ) ;
des Parcel les exondées;
de rares Parcelles boisées'

Cet espace est exploité par les résidants (corons ou Pas)
et des non-résidants. L'économie est dominée par les activités
agricores. En exemple, ra crassification matricielle réalisée
aiec les hommes à Tissana (Tableau 4)'

lableau 4t Glasetflcatl.on ratrlcl.elle ayec lee hones (r5) Îl'eeana

\ Crltères Autocons '
Actlvltés \

Revenu Cotlts
Intrants

Tenps
trav.

Rlzlculture
Ftaralchage
Cult. Pluvl.ales
Elevage
Ertra-agrlcoles

nc - activtté non concernée par ce critère

pour chague critère, I'importance d'une activité est déduite
du score il;Ëii" obtient par rapport aux autres activité - r l
ressort donc que:

La r1ziculture, gui obtient les scores les plus éIe-v-és
pour tous les critères, est I'activité principare colrec-
tive des exPloitants. Elte requiert Ie plus de temps et
d'intrants, mais procure aussi I'essentiel des revenus et
de I I autoconsonmat iotl'
Le maraîchage vient après Ie riz en terme de revenu' Les
dépenses pour les lntrants sont assez faibles. Les cultu-
res maraichères constltuent donc des spécutations très
intéressantes, particul ièrement pour les dépendants .

5
4
3
3
3

3

1

nc
2

nc

4
3
nc
2

1

3
2

4
2

nc
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L' éIevage demeure une acttvtté extensive traditlonnelle'
cette acttvité rapporte Peu, mais permet tout de même aux
exploltants de faile facê à certalnes dépenses lmprérnres
et de capitaliser (en fait 1'élevage rev-ê! une forme de
prestige social ) . L'autoconsomnation 8e fait à certalnes
occasions et ne concerne que les petits ruminants d'une
,arrièr" générare. De prus ir n'y a pas de varorisation du
potentiel bovin.
Les cultures pluviales (nil, S6rgho, etc. ) sont devenues
des actlvités anneaes pour la plupart des colons, êt toute
leur production est auto-conÀonmée. Le manque d-e^ -nluies
rend ia production très a}éatoire, d'où te Peu d'inves-
tissemeits (lntrants et temps de travail) gue les Paysans

consacrent à ces cultures.

Un eremple de classification matricietle réallsée avec des
femmes à Hamdalaye pour leur activités lndividuelles dans
I'exploitation est présenté au tableau 5'

Tableau S: Classlflcatlon ratrlclelle avec lee fenee (10) - Ealdalaye

\ Crltères Autocons.
Actlvités \

Revenu Cofits
Intrants

Tenps
trav.

Gonbo
Oignon
All
Plnent

Arachlde
Repiquage du rtz

nc E actlvlté non concernée par ce critère

Selon Ie même principe de scores qu'avec la classification
matricielle faite Par les hommes, il ressort que:

Le maraîchaôe est I 'activité gui Procure- le plus de
revenus. Les principales cultures maralchères sont
I'oignon, 1ê ôomUo, lâ tomate et le piment. Les autres

, cultùres pratiguées sont la patate, lê salade,' I'aubergine, 1â carotte.
L'oignoi est la culture à laguelle les femmes consacrent
f e pl=us de temps et d'intrants, car c'est elle qui Procure
le irf us de redenus. Le gombo est le Produit le plus auto-
conêommé. Il rapporte un peu molns gue I'olgnon et consom-
me peu d'intrants et de t-enrps de travail. La tomate vient
en lroisième rang en termes de revenu.
Le repiquage du iiz est une activtté de plus en plus
erercée au niveau des groupements fémlnlns. Une Partie

des revenus est utiliséé pour les activités collectives
du groupe, puis Ie reste est réparti entre les mernbres

Pour leurs besoins individuels'

4
6
5
2

1

3

1

5
4
3

2

nc

3
6
4
2

1

5

5
2

I
3

4
nc
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La slmthèse des prof i ls historiques réal lsés au niveau des
différents villages a permis de ressortir au cours de 1a dernière
décennie des événements marguants à divers niveaux:

sécheresse en 83/84
les réarnenagements commencés au début des années 80 et
toujours en cours pour certains villages;
la création des associations villageoises ou des tons
villageois, des Groupements d'Intérêt Economigue; la
suppression de la Pollce Economique de I'ON au cours de
I 'anrnée f 984 /85,
libéralisation du commerce du riz en 1986;
retrait de I 'ON de la conxmerclalisation et suppression du
prix minimum garanti en 9l-92.

Ces événements, couplés à la situation générale de
I'environnement physigue et socio-économigue, déterminent des
contraintes qui peuvent être classées en deux groupes.

contraintes générales du mi I ieu naturel :
* insuffisance et irrêgularité des pluies,
* fragilité et pauvreté naturelle des sols.

contraintes spécifigues liées aux systèmes de production
et à la gestion des ressources naturelles (SP/GRN):

* accroissement des charges de production,
* maladies végétales,
* dégâts sur les cultures (oiseaux, sauteriaux,

rongeurs, animaux en divagation, foreurs de tiges),
* faible encadrement et difficultés d'approvisionnement

en intrants (semences, engrais) et problèmes de
conservation pour le marafchage,

* problèmes de commercialisation, crédits et intrants,
* insuffisance de terres pour les activités agricoles,
* salinité des sols,
* mauvaises conditions d'irrigatlon et de drainage dues

à la dégradation du réseau dans les zones non
réaménagées,

* abandon considérable des parcelles,
* perte des hors casiers et dininution des superficies

suite aux réarnénagements,
* faible intégration de I'agriculture avec 1'élevage,
* problèmes de reproduction (surtout pour les petits

ruminants), d'allmentation et de santé animales,
* insuffisance des pâturages naturels (guantité et

gualité),
* maladies humaines (paludisme, bllharziose),
* difficultés d'approvisionnement en bois de chauffe,
* quasi disparltlon des plantes nédicinales et raré-

faction des condiments et autres produits de
cueillette.

I
| 4. 1 .2. Ànalwse de quelques problématiques

_i

L'examen des contraintes précédentes permet d'identifier un
certain nombre de défis auxguels se trouvent confrontés les
producteurs de la zone: défis agro-climatigues, défis en matière
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de gestion des ressources naturelles, défis de diverstfication
des productions, défi; d' lntégratlon agrlculture/élevage, défis
éconômiques au sens Ie plus large. - C"-s contraintes
n'interviennent pas de manlère isotée, mais I'artlculent les unes
aux autres, formant des conf igruratlons partlculières qul varient
dans I'espace, évoluent dans le temps, et leur intensitê augmente
selon la situation des acteurs. Les discusslons pendan-t les
restitutions dans 1es villages et lors de I'atelier intermédiaire
ont pernis de ressortir les contraintes les plus imPortanle? sur
les cultures marafchères, les ressources pastorales, 1ê bols de
chauffe et les cultures pluviales. L I analyse de ces contraintes
a permis de déveloPPer des problénatigues sPéclfiques '

4 .L .2 . !. Problématigue du bois de Chauf fe
et des cultures Pluviales

Les difficultés d'approvisionnement en bois de chauffe,
pl antes nédi cinales et autres produit_s de cuei I lette, âinsi gue

I ' abandon ptôgressi f cul tures -pruvrales peuvent être rel lées à

des causeJ na jeures tel les r: croiss€rnce démographigue, 1â

sécheresse et la redlmanrisation de la riziculture. Une

illustration est donnée par les villages Gnoumanké et Tissana gui
ont vu leur population tôtate respecttvement augmenter de 30t et
doubler au cours des dir dernlères années.

Comme représentées à la figure 4, les conséquences majeures
se ressentent sur les stratégieJdes exploitants ( intensifieation
de la riziculture et diversilf cation des cultures lrrigruées ) Pour
compenser une perte de revenus, sur la santé hu.naine (Perte de
Ia pharnacopée traditionnelle), et sur la difficulté de gestion
des terroirs sans une réglementation ou une resPonsabilisation
des conmunautés vil lageoises-

4.1 .2.2. problérnatigue des cultures maraÎchères

Toutes les contraintes concernant les cultures maralchères
( principat e culture de diversification des revenus ) sont
rattachées à une cause majeure gui est ta priorité accordée au
r1z depuis I'abandon de ta politique de production du coton dans
Ia zone. En fait la diverJiftcation commence seulement à être
prise en compte tant au niveau de la recherche gu'à celui du
développement. Cette problématigue (figure 5) a un impact négatif
sur les ressources naturelles en ce qui concerne la nodification
de I'aménagement parcellaire et la gestion de l'eau'

En ce çri concerne les erploitants, les conséguences
maJeures sont I ,augmentation de I 'exode de certains menbres de
la famille et la diminutlon des revenus des exPloltants. comme

1 ' lndique d' ai l leurs JALN en L992, 'lê maralchage de contre-
saison pratiqné par les producteurs dans les casiers tizicoles
est une stratêgfe foncièrê dêfensive pour faire face au Problème
de pression sùr les terres agricoles. Dans un tel conterte de
préôarité et de dépendance foncière, les stratégies adoPtées par
ie" producteurs paraissent rendre compte Pour unq bonne part de
Ia srécanique ae perversion des thèmes technlçFes comme
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f intensif ication" (JAltlIN et al . 1992)to. Ce thème est d'autant
plus controversé qu' i I a été accompaÉfné drune réduction des
superficies, ce qui remet paradoxalement en cause sa
profitabilité pour de nombreux exploitants.

Ficnrre 4: Problématique du bois de chauf fe
et des cultures pluviales
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Fiqure 5: Problématique des cultures maraîchères
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4 . L .2 .3, Problématigue des ressources pastorales

L'analyse de cette problénatigue est centrée sur l'élevage
bovin ( f igure 6 ) . EI le montre qtue la cause na jeure est le f ait
gue 1'élevage est restée une activité ertensive traditionnelle
alors que I'agriculture s'est lntensifiée. t'impact négatif sur
les ressources naturelles concerne la dégradation des sols et des
réseaux hydraul iques. tes conséguences majeures sur les
exploitants en sont les conflits entre paysans, la faible
récupération de la fumure et une période de soudure critique pour
les exploitants. L'une des contraintes clés senble être de toute
évidence la recherche de la capitalisation (prestige, épargne)
du paysan par I'augmentation de la taille de son troupeau.

La problénatique de 1'élevage des petits runinants se pose
pratiquenent dans les mêmes termes, nais I'incldence de ce type
d'élevage traditionnel extenslf est beaucoup moindre pour deux
raisons. Premièrement, un petit ruminant représente un dixième
d'UBT, donc requiert noins d'espace pâturable. Deuxlèmement, les
troupeaux sont moins importants, car le paysan cherche moins àcapital iser gu'à maintenir Ia tai I le de son troupeau pour
disposer d'animaux à I 'occasion de diverses cérémonies et pour
faire face à des problèmes de trésorerie.

4.2. Etudes de cas des organisations paysannes

Les contraintes majeures des organisations paysannes sont
surtout lnhérentes aux rôles gu'elles doivent Jouer par rapport
aux missions qui leur ont été assignées, d'abord à leur création,
puis avec le retrait de I'ON.

4 .2 . I . Ànalvse de Ia situation actuel le
Diverses organisations lnternes et externes interviennent

à divers niveaux dans les villages.
Comme organisations internes, on retrouve:

* Ia chefferie (le chef et ses conseillers),
* I'association viIlageoise ou Le Ton,
* les groupements d'intérêt économique,
* Ies clubs (de femmes et de jeunes).

Les organisations ou institutions externes identifiées
sont:
* I f ON
* les institutions financières: Bangue Nationale de

Développement Àgricole (BNDA), Fonds de
Développement Villageois (FDV), la BDM;

rr les services de santé, vétérinal res, f orestiers;
* le Centre d'Action Coopérative (CÀC).
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En dehors de la chefferie, i I est apParu
organisations paysannes (ÀV ou TV) occupent une place
dans !a vie économigue du village' comme le montre ce
de Venn réalisé à Gnoumanké (figure 7l '

que les
cent ral e

di agramme

Ton
Vitùrycois

\
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4.2. 1.I. Les associations villageoises

tes associations villageoises (ÀV), structures pré-coopé-
ratlves, constituent la forme d'association paysanne la plus
courante dans la zone d'étude. Elles sont nées suite aux
différentes lnguiétudes exprimées par les exploitants, et de la
volonté déflbérée des pouvoirs publics de resPonsabiliser les
paysans sur certaines tâches (gestion des terroirs, battage du
riz, collecte du paddy, etc). C'est ainsi que depuls 1984, les
premières AV ont vu Ie jour, appuyées dans leur fonctlonnement
par les proJets ARPON et RETÀIL. guelgues unes gui ont atteint
les performances les plus élevées en matière d'organlsation et
de gestion, ont été érigées en structures coopératives appelées
tons villageois (TV).

Il ressort des études de cas de quelgues AV gue leur
objectif est de promouvoir le développement économigue et social
des villageois. Parmi leurs prestations auprès de ces derniers,
on peut noter: '

la commercialisatlon du paddy et du tiz,
la fourniture d'une caution solidaire pour les crédits des
membres (engrais, boeufs de labour, charrues) auPrès des
institutions f inancières,
Ia construction d' infrastructures diverses (magasins ),
le battage du riz,
la gestion des décortiqueuses Votex fournies par la
Coopération Néerlandaise,
la redistribution des stocks constitués à partir des frais
de battage sous forme d'aliments de soudure,
la mise à la disposition des membres de crédits Pour des
problènes sociaux, etc.

Les principales contraintes auxquel les ces OP sont
confrontées sont les suivantes:

difficultés dans la conmercialisation des produits
( fluctuation des prix ) ,
gestion de I'endettement paysan,
majoration de Ia redevance "eaun par I'ON,
malhonnêteté de certains conmerçants,
difficultés financières diverses ( remboursenent des
crédits bancaires, obtention de nouveaux crédits de
campagne) gui aboutissent parfols à des éclatements,
suspicion et crise de confiance des membres gui freinent
I 'adhésion des populations,
problèmes de renboursement des créances préflnancées Par
les associations,
lncompréhensions autour de la redistribution des terres
après les réanénagements, difficultés fonclères gui
l inritent toute possibi l lté d'extension de euperf icie.

Bien que les paysans pensent gue leur organisation satisfait
mieux leurs attentes depuis Ie retrait de I 'ON, lê consensus est
Ioin d'être attelnt. Dans de nombreux villages, I'AV est vue
comme la propriété des menbres du bureau gui en bénéficient plus
gue les autres. Beaucoup de membres souhaitent gue leur AV soient
érigée en T\f , car ce dernier senble avoi r plus de f aci l ités,
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surtout bancaires.

4 .2 . L .2. Les Groupements d' Intérêt Economigue

La genèse des groupements d'Intérêt Economique masculins
(GIE) est étroitement liée aux problèmes de fonctionnement des
AV relatifs aux activités de conmercialisation du riz et
d'approvisionnement en intrants. Les GIE issus des ÀV dans ce
conterte peuvent ou non évoluer en étroite collaboration avec ces
dernières. Organisés autour de certaines activités spécifigues,
les GIE sont encore à une phase d'essai et it est encore tôt pour
vraLment Juger de leurs performances. Cependant, avec la
confusion qui règne autour des textes portant leur création et
ceux auxquels ces groupements obéissent, orr serait tenté de dire
qu'il n'existe pas encore de véritables GIE dans cette zone.

Les groupements féminins (GIEF) sont nés de la volonté des
femmes de s'intégrer dans les activitês économigues au niveau des
villages- Les principaux objectifs de ces groupements sont de:

réduire les dépenses d' exploitation;
avoir des revenus personnels, mais aussi complémentaires
pour le mênage;
maintenir le contact social avec les autres femmes
(entente, animation culturelle) .

Leur activité collective principale est le repiquage, avec
quelgues tentatives timides d'initiation à la teinture et à la
fabrication du savon, êt guelgues caisses de cotisations
hebdonradaires. On a noté un seul cas de GIEF qui a pu diversif ier
ses activités en faisant la conmercialisation du tlz acheté
pendant les récottes, êt en récupérant un hectare de r|ziculture
d'un exploitant menacé d'éviction. Les contraintes principales
des GIEF sont:

I'insuffisance de terres pour des activités collectives
( riz iculture, maralchage ) ,
le mangue de formation à la gestion financière, cê gui
entraÎne Ia suspicion des membres,
des confl its avec les AV autour de la gestion de certains
biens des GIEF,
I' inexistence de statut Juridigue,
les difficultés de se faire payer les prestations fournies
auprès de certains chefs d'exploitations dont les
épouses sont membres du grouPe,
1a grande taille de ces groupements (certains ont jusqu'à
300 membres), conçus pour la plupart au niveau du village
comme une association pour toutes les femnes, mêmes les
plus âgées et inactives. On retrouve dans ce cas des
sous-grouPes très actifs-

Cette problématigue porte essentiellement sur 1a
conmercialisation des produits et I'approvisionnement en intrants
(figure 8). En effet, ces deux activités principales des OP,
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couplées au renchérissement des charges de
base des principaux problèmes économigues

production, sont à la
des producteurs.
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La libéralisatlon de la conmerciallsation du xlz n'a Pas
seulement permis aux paysans d'élargir leur marché, mais a aussi
produit des effets pervers sur leur situation socio-économigue.

Le caractère informel des Associations (absence de cadre
juridique) pose des problèmes sérieux au fur et à mesure qu'eIles
s'intègrent dans le circuit marchand. Àvec Ia libérallsation, les
producteurs n'ont plus un seul acheteur de leurs produits ou un
seul fournisseur des intrants comme par le passé. Les partenaires
se sont multipliés en même temps que Les problèmes.

Par mtrngue de cohésion entre les différentes âV dans la zone
de I'ON, il sesrble difficile de trouver trn accord sur Ie prix
plancher du paddy et de le faire respecter. En plus le prix du
paddy/r|z aux producteurs chute pendant la pérlode de post-
battage, laguelle coïncide avec les besoins en llquidités pour
Ie recouvrement des dettes, des redevances et des impôts-

Une tentative récente de commercialisation du riz à travers
les rizeries s'est soldée par un échec à cause d'un manque de
financement et du faibte prix proposé aux producteurs à la
Iivraison à I'usine. Pourtant dans le cadre du Programme de
Restructuration du Marché Céréalier (PRMC), des fonds avaient été
prévus pour préf inancer les c€rmpagnes de commercial isation.

Àu cours de la canpagne 1992-L993, Ies producteurs ont dû
se tourner vers les commerçants; ce fut un échec, car beaucoup
ont été victimes de Ia mauvaise foi de certains conmerçants. En
effet, de grands stocks de paddy/rLz ont été pris auprès des AV
pour des paiernents échelonnés. La plupart des engagements n'ont
pas été honorés par les contmerçants remboursés jusqu'à cette
date. Pour I 'ensemble des AV, ceci représente plus d'un demi
milliard de francs CFA, qui figure maintenant dans leur rubrique
"endettements antérieursn au niveau des institutions financières
( BNDA et FDV ).

Les problèmes issus de la commercialisation du paddy au
cours de Ia campagne L992-93 ont aggravé la situation
socio-économigue des organisations paysannes en généraI. Le
corollaire en est gue les institutions flnancières sont de plus
en plus réticentes pour accorder de nouveaux crédits tant que les
dettes à payer restent encore dues. Ce gui n'est pas sans
conséguence sur la production rtzicole parce gue Ie crédit le
plus important est celui des engrais.

Pour essayer de remédier à cette situation, I'AV contraint
certains paysans à payer leurs dettes (redevances en eau, crédits
intrants). En cas de non paiement sur deur ou trois années
successives, I'AV garde leurs terres en location. On peut faire
remarguer ici gue I'AV ne dlspose pas d'autres moyens de faire
pression aux redevables. L'absence de personnalité juridigue
limite toute possibilité de poursuite Judiclalre. De plus, cette
situation constitue un prélude à la crise sociale au sein des ÀV,
car ta confiance est détruite. En effet, êr dehors de guelques
membres qui ne s'acquittent pas de leur dettes Pour des raisons
justifiées de faible production ou sinistre quelconque, certains
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membres font de plus en plus Preuve de mauvaise volontê à cet
égard. Les Àv sont donc ourigéeè de forcer les merobres redevables
à payer ou à défaut de les sounettre à ]'éviction à I'ON' Cela
est à I 'origine des grands Problènes sociaux qui existent
aujourd'hui au sein des ÀV-

La problématigue ci-dessus discutée Peut être éIargie à La

problématique généiale des OP ( surtout- des ÀV) qui vivent une
sltuation précàire, marquée Par trois faits capitaur:

( I ) Une responsabi I lsation troP rapide - 
des OP suite au

désengagement brusgue de I'ON: en - effet, Iâ raptdité avec
laquelle I 'ON. a transféré ""= 

responsabilités aux OP entralne
de multiples probtèmes pour ces aerrnieres, Parce que f a plupart
d,entre elles ne dispoiaient pas de toutes les compêtences et
infrastructures requises poui endosser du couP toutes ces
responsabi I ités . De nombreur échecs sont dûs au mançIue de
formation et de suivi des resPonsables des OP'

(2) L'incertitude dans le domaine foncler: à cause surtout
du droit absolu dont dispose I 'ON sur les terres aménagées, les
paysans persistent à avoil le sentlment gue les meilleures terres
Ëont touJours distribuées à des privilégiég.

(3) Le vide juridique dans leguel se trouve actuellenent les
AV comporte de graves inconvénients:

difficulles pour déterniner les critères de leur
apPartenance;
les AV ne sont sournises à aucune responsabillté vis-à-vis
des tiers dans les différentes transactions qu'elles
peuvent être amenées à effectuer, car ne disPosant d-'aucun
contrat de société formellement prescrit. En cas de
difficultés, seule la responsabilité Personnelle des
dirigeants des ÀV peut êtie engagée en aPPlication des
prinéipes généraux du droit. Ce qui revient à les exposer
à une inséôurité iuridique et sociale.

4.9. Ànalyse des systèmes de production

4.3. 1. TvPoloqie Pavsanne

ElIe a été réalisée par les exploitants eux-mêmes dans les
trois villages retenus potr Ia dernière phase. _L_"." critères ont
été choiri"-par les e=itoitants lors de 1rétablissement de la
carte socio-économigue. Ces critères gui se sont avérés être les
mêmes pour les trois vi llages, sont de deux tl4res:

critères de structure:
* taille du trouPeau bovin
* niveau d'équipement (boeufs de labour, charnres)
* population active

crltères de gestion:
* production maralchère
* autosuffisance cérêalière
* endettement
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En dehors du vi l lage Gnorrmanké qui a identt f ié guatre
groupes d'exploitations, les deux autres vi I lages en ont
identifié trois, ainsi gue consigné au tableau 6.

Tableau 6: Répartltlon des erplottatlons selon la t5rpologle paysanne

Vtllage Groupel Groupel I Groupel I I GroupeIV Total

Handalaye

Gnoumanke

Tlssana

t?
(3)

L7
(4)

15
(4)

15
(4)

L2
(3)

48
(12)

T2
(3)

L2
(3)

52
(13)

53
(13)

88
(221

25
(6)

25
(6)

Total 44
(11)

75
1re )

62
(1s)

T2
(3)

193
(48)

Les chlffres entre parenthèses représentent l'échantlllon.

Le groupe I est défini par les paysans comme ayant une Popu-
Lation active et un éguipement importants, possédant un cheptel
de rurninants. L'autosuf f isance céréal ière de ce groupe est
assurée. Le groupe II est défini par les paysans conme ayant une
population active et un équipement moyens. Ce groupe, à la limite
de I'autosuffisance céréalière, possède aussi guelgues ruminants.
Quant au groupe III, il est défini par les paysans conme ayant
une poputation faible et un matériel limité. Ce groupe qui n'a
aucun cheptel n'est pas autosuffisant. te groupe IV est défini
de la même manière que te groupe III, à Ia différence gu'il n'a
pas de boeufs de labour.

Le tirage de I'échantilLon dans les différents groupes a été
fait au hasard à partir d'une carte socio-économigue des types
d'exploitants dans le village. En illustration à la carte 5, la
carte socio-économique réalisée à Hamdalaye. On ne relève aucune
concentration particulière au niveau de la répartition des
résidences des différents groupes d'exploitants dans le village.

Carte 5: Carte Socio-économique réa1isée à Eamdalaye, Dlali
(avec rur grouPe d'honoes, Juillet 1994)
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4.3.2. Analvses statistiques

Des données concernant les 48 exploitations enquêtées dans

res trois vi I rages ont étê col lèctées - El les concernent
I'exploitant, les objectifs - et activités, Ies superficies
agricoles, I 'équip"tàtti igticole, les cheptel s bovi-n et ovin ' les
itinéraires technigues, 1ê main d'oeuvre, le calendrier agricole
et 1'utirisation de la main d'oeuvre familiale et salariée, la
production et 1'évolution de I'exploitation au cours des dix
dernières artnées.

4.3.2.L. Les variables

vingt variables ont été retenues pour I'analyse stattetlque'
El les concernent:

I 'année d'installation ( IN)
Ia population totale ' (Pb) , active ( PA) , le nombre

d'alphabétisés (FO)
la main d'oeuvre Permanente (MO)
la superficie du casier tlzicole (SC)
Ie nombre de boeufs de labour (BL), de charrues (CU)

le nombre de bovins (BO) , d'ovins (Ov )

la quantité d'urée (QU) et de phosptrate (qll "o 
rePiquage

I'utilisation du ftrrnier en riziculture (FR)
I' autosuff i sance céréal ière (ÀU )
laProductionxlzicoled'hivernage(PI)
Ie rendement rLzicole d'hivernage après Tepiguage (RR)

I 'objectif (ol ) , I 'atteinte de I 'objectif (oâ)
le centre de décision (DE)
la présence d'activités agricoles individuelles (AI)

D'autres variables n'ont pas été retenues Pour les raisons
sui.vantes:

(1) trop Peu d'exploitations concernées ou trop de données
manquantes:

Ies superficies des hors casiers, dê contre-saison, des
cultures Pluviales
les gnantités d'engrais Pour le semis à la volée
les quantités de funier
la pioduction de riz en contre-saison
Ie rendement de rLz d'hivernage après semis à la volée
le taux d'autoconsonxmation des productions agricoles
les contralntes gênérales
les projets d'avenir

(2) mangue de fiabitité de données:

la production d'oignon
I 'endettement

( 3 ) réponses des enquêtés toujours identigues:
: ies âctivités agricoles gui constituent des goulots

d'étranglement èt les stratégies adoptées Pour les gérer
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[.e fait de ne pouvoir guantifier la production d'oignon avec
exactitude, donc de ne pouvoir 1a prendre en compte dans
I'analyse, a sans doute entrainé un biais dans nos résultats,
sauf si I'on fait I'h14tothèse gu'en terme de guantité, Iô
production tizicole va de paire avec Ia production maraÎchère.
La production maraîchère représente en effet une proPortion non
négligeable des revenus des exploitants.

L 'analyse factortel le des correspondances (âFC ) a été
utilisée pour résumer 1'essentiel de la variance totale des 20
variables. Celles-ci sont réparties en 56 nodalités, soit 3
modalités pour la plupart des variables (Ànnexe 10). Le premier
axe factoriel de I 'AFC représentant 20t de Ia variance totale est
expliqué dans I'ordre décrolssant par 1a production rizicole, la
superficie du casier, 1â population totale et active,
1'équipement (boeufs, charrues), lê cheptel bovin,
I 'autosuf f isance céréal ière et le nornbre d'alphabéttsés. Le
deuxième a:f,e représentant 10t de Ia variance totale est expliqué
dans I 'ordre décroissant par la superficie rizicole, la
production rizicole, I'autosuffisance céréalière, lê cheptel
ovin, le rendement rizicole. Les variables relatives aux engrais,
à I 'objectif et à I 'année d' installation apparaissent conme
explicatives seulement au niveau du troisième axe représentant
88 de Ia variance.

Les 30t de la variance totale sont représentées sur le Plan
d'axes I et 2 (figure 11), ce qui est déjà inportant au regard
du nombre de modalités. Trois groupes de modalités ae détachent,
les plus faibles en bas à gauche, les modalités moyennes en haut
au centre, les modalités les plus fortes en bas à droite. Cette
disposition groupée s'expligue par I'existence de corrélations
positives entre les variables guantitatives de PoPulation, de
superficie, d'éguipement, dê cheptel, de Production, dê rendement
et d'autosuffisance (tableau 7).

4.3.2.2. Ànalyse de la tlPologie Paysanne

La distribution des 4 groupes dans le plan d'axes 1 et 2 a
permis de cerner les contours de chague groupe, excepté guelques
individus dispersés loln du centre de gravité de leur groupe
(figure 10). 11 est notable que les çIroupes I, II et III Paysans
correspondent assez fidèIement aux trois groupes de modalités
mentionnés ci-dessus. Le quatrième groupe, mentionné dans un seul
vi1lage, apparait conme un aous-groupe plus défavorisé gue Ia
moyenne du grouPe III.
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Figrure 9z Représentation des 56 modalités de I 'AFC
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PO PA FO MO sc Bt CU BO

PO 1.00

PÀ 0.973 1.00

FO o.3gt 0.513 1.00

MO o .29 0.23 0. 16 1.00

sc 0.713 0.553 0. 33t 0.14 1.00

BL 0.543 0.53' 0.45t 0.34t 0.533 1 .00

CU 0.613 0.533 o .442 0. 40' 0. 573 0.953 1.00

BO 0.413 0. 38' 0.43t o .462 0.35' o. 703 0. 70t 1.00

ov 0. 34t o .32' 0. 10 0 .08 0.41t 0. 38t o .46' 0 .42'

QU 0.03 0.10 0. 09 o.25 0. 14 0.04 0.08 0. 10

0P o .02 0.03 0. 05 0.07 o.24 0.12 0.04 0.10

PH 0.693 0.593 0. 38' 0.11 o. gzt o.szt 0.51' 0.35t

RR 0.32' 0.33' 0.35t 0.09 0.35t 0. 10 0.01 0.L2

AU 0.36t 0.31t o .46' 0. 18 o .47t o. 4gt 0.48' 0.26

ov 0u oP PH RR Àu

ov 1.00

QU 0. 07 1.00

QP 0.11 0.40' 1.00

PH 0.32t 0.24 o.3Bt I .00

RR 0. L3 0. 3g' o.24 o.5zt 1 .00

AU o.26 a.26 0. 15 o .46' 0.36t 1.00

à58
à1t
à 0,1 t

1:
2z
3:

significatif
significatif
significatif
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Les moyennes des données quantitatives collectées au niveau
des différénts groupes permettent aussi de confirmer cette
tlpologie paysannê. En ef f et, oD retrouve au niveau du Groupe I :

dés tamif fêJ Ae plus de 2A personnes dont plus de 10 actifs, 4

à 8 boeufs de labour, 2 à 4 charrues, plus de 5 bovins, plus de
2 ovins et LZ mois d'autosuffisance. En ce qui concerne les
variables c1és n'ayant pas été citées de façon explicite dans la
typologie paysanne, le groupe I totalise les moyennes suivantes:
unê supertiCre de plus de 5 hâ, une production rizicole supé-
rieure à 22 tonnes -et un rendement de 5.3 à 8.3 tonnes /h'a. Dans
ce groupe dont La date d'installatlon est antérieure à 1970, Ies
décisions sont priaes en concertation et I'objecttf est de faire
des investissenents productifs (agricoles et extra-agricoles ) .

Le çlroupe I I peut être déf ini de Ia même manière par
I'analyse stJtistique: de 11 à 20 individus, dê 6 à 10 actifs,
2 à 3 boeufs de lâbour, L charrue, moins de 6 bovins, I à 2

ovins, 8 à 11 mois d'autosuffisance. La superficie varie de 3 à
S ha, Ia production tlzicole de 11 à 22 tonnes, êt le rendement
au repiquàge de 4 .g à 5 .2 tonnes /ha. Ce grouPe, généralement
instaffe dàns les années 1970, poursuit un objectif de type
social (maintien de la cohésion dans Ia fanille, mariages).

En ce gui concerne Ie groupe I II, ses caractéristigues
essentielles sont: moins de Lt. individus, moins de 6 actifs, 0

ou I boeuf de labour, O ou I charrue et de 2 à 7 mois
d'autosuffisance. D'autre part, il a une superficie de moins de
3 ha, une production tizicole inférieure à 11 tonnes et un
rendement au repiguage inférieur à 4,2 tonnes /ha. L'analyse
statistique révèIe auÀsi gue, dans ce groupe réceruslent instal lé
(après 1980), I'objectif principal est I'autoconsonmation et les
décisions sont prises par I 'exploitant tout seul . Ce groupe
uti l ise très peu de fumier sur Ie rLz' -

pour plus de précision, oD pourra se référer aux moyennes
et écart-types des variables quantitatives par groupe _et par
vi l lage coiËignés dans I 'annexe 9. Par ai 1 leurs, I 'analyse de
variance montre que les différences entre les groupes sont
hautement signif icLtives (p<0,001) pour chacune des variables de
Ia typologie Paysanne.

Sur Ia figure 10 précédente, on note trois erreurs
d'appréciation évidentes (individus N'13, 18 et 29) d'affectation
de gioupe commises par les paysans. La répartition de quelgues
auties individus dans les groupes paraissent discutables. Mais
dans I'ensenble, Ia typologie réalisée par les paysans eux-mêmes
est assez fiable et -témoigne du degré de connaissance qu I ont
certains de leur conmunauté. EIle reste néannoins très dépendante
de I'approche de I'enquêteur alnsi que de Ia mémoire ou de Ia
volonté-des paysans se prêtant à sa réalisation.

La superficie rLzicole bien gu'étant une variable importante
pour la constitution de la tlpologie n'a pas été citée par les
paysans. Une des explications serait que cette variable est
inpficite pour les paysans, à cause de sa forte corrélation avec
Ie nombre â'actifs; ou encore te fait que d'une manière générale
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le patrimoine foncier n'est pas contrôlé par les paysans.

La tlpologie paysanne confirmée par I'AFC présente le défaut
de ne pas prendre en compte les paramètres de gestion en dehors
de I'autosuffisance. En effet, certains paysans ayant de faibles
para^mètres de structure obtiennent de bons résultats de
production et effectuent une bonne ventilation des revenus. Ceux-
là n I ont rien à envier aux paysans du groupe I, cependant à cause
de leurs resaources financières et leur superficie r|zlcole
limitées, leur sltuation reste précaire.

4.3 .2.3. Caractérisation des exploitations agricoles

Pour les 48 exploitants enquêtés, I'unité de consomnation
était unique, preuve de la recherche du maintien de la cohésion
familiale. L I essentiel des revenus collectifs est tiré de la
vente du tiz. En deuxième position viennent les revenus de
I'oignon. Pour ceur pratiçIuant la pêche, une partie du poisson
est vendue. Lrélevage est une source de revenus lrrégullères, le
cheptel jouant plus le rôle de prestige.

Sur les 13 exploitants de Hamdalaye, seuls 2 pratiguent Ia
riziculture de contre-saison. C'est aussi le cas pour 3 sur 13
à Gnournanké. Quant à Tissana, tous les exploitants la pratiguent.

Tous les exploltants utilisent la variété BGg0-2, 44* seule
et 56t en association avec d'autres conme BHZ ou Ganbiaka.

Les activités agricoles individuelles sont pratiquées par
Ia moitié des erploitants et concernent le maralchage. Ce sont
les mêmes raisons invoquées pour Justifier 1a présence
d'activités individuelles ou I'absence de celles-ci, à savoir 1a
rectrerche de la cohésion sociale.

Les parcel les rnaralchères sont attri buées par le chef du
village à Hamdalaye et à Gnonmanké et par I'O. N. à Tissana suite
au réarnénagement. La redevance prévue à Tissana n'a pas encore
été exigée par I'O. N.. La culture de I'oignon est largement
dominante tant au niveau des superficies qu'à celui des revenus
gu'elle procure. Les autres cultures sont en majeure partie
autoconsomnées.

Les activités agricoles représentant des goulots
d'étranglenent sont pour I 'enseruble des exploitants par ordre
décroissant d'lmportance le repiquage, 1â récolte, le battage,
le labour, 1ê maralchage, 1ô chasse aux oiseaux. L'arrachage des
plants et le transport se font grâce à Ia mobilisation de la
main-d'oeuvre familiale, et le repiquage en tant que tel se fait
grâce au recrutement de groupes de repiqueuses ou de replgueurs.
La récolte et le battage nécessitent le recours à la main
d'oeuvre occasionnelle et à 1'entraide. Le labour et la chasse
aur oiseaux sont le plus souvent conf iés au:E enfants. Le
chevauchement des aetivités xLzicole et maralchère est rendu
possible par une gestion du tenps journal ier: les activités
tizicoles jusqu'en début d'après-midi , les activités maralchères
tôt le matin ou tard dans I 'après-midi . La frontière entre la
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main d'oeuvre permërnente et saisonnière n'est Pas nette car la
plupart des exptoitants recrutent des manoeuvres Pour une Période
âe 3 à g mols selon le volume d'actlvités de I'erploitation- Ces
manoeuvres sont utilisés pour toutes les activités agricoles-
Certalns exploitants ont sigrnif ié leurs dif f icultés à trouver de
la main d'oeuvre qualifiée et efficace à Ia tâche.

Les contraintes de I'ensenble des paysans sont relatives au
cott des engrais et à la vente du riz à un prix non rémunérateur.
EItes concernent Ie non-réanénagement Pour HamdalâYê,
I'lnsuffisance de terres pour lissana, Ie manque d'équipement
pour les groupes II,III et IV, et 1'endettement Pour les grouPes
III.

Les perspectives sont très diversifiées en dehors du désir
d'acquérir Plus d'équiPenent -

4.4 Evolution des erploitations agricoles

pour l'évolution des erploitations au cours des dix
dernières années, les données ont été collectées Pour trois
années de référence: I 984, 1989 et 1994. La difficulté de
recueitlir les données sur les mêmes variables pour les années
1gg4 et l9g9 tant chez les paysans gu'à I'o. N. n'a Pas permis
d'avolr suffisamment de données pour mettre en évidence des
différences significatives pour les différentes variables entre
Ies années. Nèanmoins, les tendances d'évolution de quelgues
variables essentiel les concernant la population active,
I 'éguipement, I 'autosuffisance céréal ière, 1â superficie tizicole
et fa lroduction rizicole ont pu être déterminées (Ànnexe L?l.

La population active a auçImenté 9g -6 à 7 actifs dans les dix
dernières années, I 'émigratiôn et I 'éclatement de certaines
f ani l les l ini tant son acéroi ssement . L ' éguipement a tég_èrement
diminué, passant de 3,6 à 3 boeufs de labour et de 1,5 à L,3
charrues, ce qui peut s'expliquer par Ia perte de superficie dans
les villages iearenagés. i'autosuffisance céréalière après être
passée de 10,6 à 11 nrois entre 1984 et 1989 est retombée à 10

irors en Lgg1, une des expl ications pourrait être le problème de
commercialisation du rlz à un prlx non rémunérateur vu
I'augmentation des cotts de production suite à I'intensification.
Les superficies rlzlcoles ont nettement diminué sulte aux
réa^ména-gements, à la perte de hors-casiers, êt à I'éclatement de
certaines f a-ni l les. Cinsi la superf icf e du casier est passée de
g;t-à S,g ha à Hamdalaye, dê 5,1 à 4,3 ha à Gnounanké et de 5,4
à g,4 ha à Tissana. Mafgré Ia réduction des superficiês, la
production r1zicole a nettement augmenté surtout entre 1989 et
1gg+, passant de 11,3 t à 20,2 t en moyenne.

Selon le même principe d'analyse statistique, une analyse
multtdimensionnelle a été réa1isée Pour 1984 avec moins de
variables (dix) et moins d'indlvidus (24) Par manque de données-
Il s'agit ici non pas de confirmer ou d'infirmer la tyPologie
pays€rnne établ ie Pour 1994, nais de voir si les variables
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discrtmlnantes sont les mênes en 1984 qu'en 1994. C'est
effectivement le cas, sauf que l'autosuffisance céréallère est
mineure dans la construction des 3 premiers axes. Le fait que
I'autosuff isance moyenne est plus importante en 1984 qu'en 1994
en est peut-être I'explication. L'AFC permet de distinguer trois
groopej d'individus correspondants aux trois grouPes de
modalités. par comparaison avec les groupes de L994, 3 lndividus
eont passés du groupe I à II, 2 de Il à I, I de II à III et 1 de
III à I, cê qui au regard de leur parcours semble cohérent. Les
évolutions pôsitlves de groupe témoignent d'une bonne gestion
tandis que 1es régressiôns sont le fait d'erploitations en
équif ibré précaire ôu la conséguence d'un éclatement.

Les évolutions relatlves à des sujets sPéciftques sont
exposées ci-dessous.

Ri z i cul ture :
Au cours des dix dernières années, Iâ rtziculture s'est

intensifié mêne dans les villages non réaménagés comme Handalaye.
Ainsi Ia technigue du semis à Ia volée a pratiguement disparu à
Gnounanké et Tissana, et est utilisée sur moins de Ia moitié des
parcel les tlzicoles d'Hamdalaye. Cette intensification a
irécessité I 'enploi de plus de manoeuvres, lâ main d'oeuvre
permanente Passant de 0,4 à 1 Par exploitation.

Maralchage:
Le maraichage s'est général isé dans les dix dernières

années. En effet fe pourcentage d'exploitants le pratiguant est
pâsse de I à 69t à H-amdalaye, dê 56 à 67* à Gnounanké et de 24
â lOOt à Tissana. Le fait que tous les exploitants de Tissana
mènent cette activité s'expfigue par I'attribution de parcelles
maraîchères suite au réaménagement. Concernant les exploitants
pratiquant le maralchage déjà en 1984, lê volune de la production
a augmenté, surtout celle de I'oignon.

Elevage:
Les cheptels bovin et ovin ont à peine augmenté Pour clacun

des vilfages- enguêtés. Cette évolution reflète des disparités.
En effet, un tieis des propriétaires d'anlmatur a pu accroltre son
cheptel bovin ou ovin-pai une bonne gestion ou Par I'achat de
guelques animaux, guand les deux autres tiers ont vu leur cheptel
diminuer suite à d-es mortalités, des abattages des maladies ou
des ventes pour résoudre divers Problèmes.

AI imentation des boeufs :
La ma1orlté des exploitants complètent I 'herbe Pâturée de

leurs boeufs par la paiffe de riz de leur champ et Par le s9n de
r1z obtenu âprès décorticage. En 1984, \m la mei l leure
disponibi1ité iourragère et un accès au son plus difficile' le
dêcôrticage étant effectué par I'O. N., les boeufs étaient moins
conplémen[és. Le tourteau dé coton était par contre plus utilisé.

Utilisation du funier:
Le funier était utilisé sur les parcelles maraîchères

uniguement en 1984. Cette pratique est maintenant étendue à la
rlziculture. En effet 79* des exploitants I'utilisent sur une

60



petite proportion de leur superficie rlzicole et peuvent ainsi
minimiser I 'achat d'engrais.

Utilisation de la PaiIle de riz:
Àprès avoir coupé La paille de tiz Pour leurs animaux, Ia

pluparl des exploitants ne Ia brûlent plus. Certains
t'enfouissent Pour augmenter Ia fertilité du sol.

4 .4 .2 . ImPact aes Parametres er

Les événements importants identifiés lors du profi 1

historigue nota.nment f a sécheresse, les réanénagements, la
libéralfsation du commerce du xLz, lê retrait de I'ON et Ia
création des organlsatlons payaannes ont eu les impacts
suivants sur les exploitations agricoles:

Sécheresse 3

Depuis 1984 , 46* des exploitants ont abandonné les cultures
pluvialês au profit de la rlziculture et du maralchage.

Réaménagement:
te réamênagement ne concerne gue les villages de Gnoumanké

et de Tissana. Ia réduction des superficies qui s'en est suivie
et la perte des hors-casiers ont contraint les exploitants à
tntensif ier (nouvel tes variétés, repiquage, aullmentation des
quantités d'engrais). A Tissana, les exploitants ont exprimé leur
Jatisf action p-oor I 'attribution des parcel les maraÎchères.

Libéralisation de la comnercialisation:
EI Ie a permi s aux exploi tants d ' avoi r des I iquidi tés

irnmédi ates , et pour certains de vendre au mei I leur moment , I es
motivant à produire mieux. En contrepartie, Ie Paiement de la
redevance e{ des crédits nécessite une bonne gestion flnancière
de I'exploitation: avant I'O. N. prélevait directement une Partie
de ta pioduction correspondant au montant de la dette, maintenant
I 'explbitant doit f airè I 'ef f ort de réserver une partie de ses
revenus pour s'acquitter de ges dettes. Pour certains, une des
contraintes de la vente directe aux conmerçants est de devoir
supporter les frais de transport du rLz. Pour d'autres, il y a

uné- tendance à la réduction des marges bénéficiaires.

Retrait de I'o. N. et suppression du prix minimum garanti:
pour I 'ensemble des exploitants, ces mesures ont été

ressenties négativement. Elles ont en effet lalssé les
producteurs à Ia merci de certains agents économiques sans
scruprtles, cê qui a exacerbé leurs problèmes f inanciers-

LrAV ou TV:
Ces Op permettent eurtout aux exploitants d'obtenir des

intrants à crédit et assistent certains menbres en difficulté
passagère. Les grouPes déiavorisês ( III et IV) ne sont pas
integies dans tJ geétion des oP et ne sont pas satisfaits de

leurs prestations.
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4.4.3. Rôle des femnes

Les fenmes ont été longtemps constdérées comne une catégorie
socio-économique négligeabte dans la zone de I'ON, cette dernière
ayant adopté une organlsation hiérarchigue mascu_l_ine, avec une
p6litique d' instal lation des exploitants essentiellement tournée
vers lel hommes. Si cette affirmation faite au coura de l'évalua-
tion du proJet ARPON en L992?' reste vraie vu les tentatives
timides pour essayer d'intégrer les femnes au Processus de
développement, les femmes ont pratiquement réussi elles-mêmes à
Ee hiJéer à une place incontournable dans les systènes de
production agricolés de la zone, êt par 1à même dans la vie
économi$re en général .

En ef fet, malgré toutes les dif f icultés gu'elles rencontrent
pour I'accès aux différentes ressources productives (terre, eau,
éapital ), et bien gue leur action ait Paru un Peu marginale au
cours des enguêtes au nlveau erploitation, Ies femmes Jouent un
rôle considérable au niveau du maralchage et de la riziculture
dans Ia zone de I'ON.

Le maraîchage constitue en effet I'activité indlviduelle
principale rencontrée dans presque toutes les exploitations
âgrfcoles. Selon PUPIER ( 1993 )t' les femmes exploitent en
màyenne 24* des superficles attribuêes pour cette activlté dans
la zone RETAIL, et produisent surtout I'oignon et I'ail. Comme

iI est apparu au cours des classifications matricielles avec les
fenmes, -1" marafchage leur rapporte des revenus substantiels;
ceux-ci contribuenl largement aux dépenses faniliales
col lectives, mais permettent aussi de couvrir les besoins
individuels. Pratiqué sur les terres reprises enrhivernage pour
d'autres cultures, lê maralchage constitue une opportunité très
intéressante à cause des effets résiduels de la fumure. L'aspect
d'amélioration de I'alimentation n'est Pas non plus négligeab1e.

La contribution des femmes à la rtziculture lntensive est
autant notable, grâce à la constitution de groupes de rePiquage
gui ont permis d'appliquer à moindre frais les thèmes technigues
de I'intensif ication. Dans la zone de I 'étude, DIAttO ( 1993 )t'
a recensé 84 groupes de repiquage (soient 64 à Niono, LZ à
N'Débougou et g a Molodo) constitués pour Ia Plupart au cours des
trois dérnières années, êt gui en ptus du repiquage font le
dêsherbage, lô mise en moyette et en gerbier, I'arrachage et le
transport des plants de rlz, lê décortlcage. 11 est très probable
que tâ guasi disparition du semis à la volée soit fortement
lmputable à la création de ces ElrouPes.

3r lden. op. clt.
32 lden. op. clt.
33 DIALLO et â1. , octobre 1993: Fennes

groupes de replqueuses à 1'ON.
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4.4.4. Place des non-résidants

Lors des investigations au niveau vi llage,
dénonbrê 59 exploitants non-résidants (N.R. ) dans
villages enguêtés:

I 'éguipe a
les trois

Tableau 8: Sltuatton des non-réstdants dans la zone dtétude

pour les villages de Tissana et Gnoumanké, I'installation
de Ia majorité des N.R. coincide avec les réaménagements au cours
des dix âernières années. En ce gui concerne Hamdalaye, ê1le_est
liée aux évictions au cours de la même période. En effet,
I'installation des exploitants N.R. ê été faite en Période de
post- réaménagement .

Les NR sont constitués de diverses catégories socio-
professiorurel les: fonctionnai res , jeunes diplômés, commerçants,
iarticul iers et retraités. Les fonctioruraires sont de loin les
ifus nombregx (SOt) de 1'échantillon). À cause de leurs
ôUf i gat i ons prof ess i onne I l es sËrns doute , ces derni ers
s'installent gênéralement dans les villages les plus proches de
Niono, comme é'est le cas Pour Tissana et Gnoumanke'

En dehors de I'objectif alimentaire gui se dégage de loin
conme le plus important pour Les non-résidants, ces derniers
cherchent aussi à fructitier les revenus de leurs activités
primaires. pour les jeunes diplômés gui s'installent contme N.R. ,

La tiziculture est vue conme une issue face aux difficultés
d'emploi dans les secteurs non agricoles.

D'autre part on constate gue I'intégration des non-résidants
dans la vie jocio-économique du village à travers le recours à

la main-d'oeuvre salariée, aux équipements agricoles des Paysans
et leur adhésion aux organisations villageoises n'anéliore ni la
cohésion sociale, Di 1a collaboration pour 1a gestion du terroir.
Au contraire, les non-résidants sont vus Par les familles en
difficutté conme ceux-là mêmes qui sont à la base de leur
malheur.

Dans I'enseruble des zones de I'Off ice du Niger, orl remarque
le nombre de non-résidants instaltés en colonat augmente au
des années.

gue
fil

l{bre total
d'erpltat .

Vl11age

Handalaye

Tlssana

?3 ,41

63



5 . COt{CtUSrOilS ET RECO,ll{ÀilDÀTrOilS

5. 1. Conclusions

Par rapport arxx nombreuaes études déjà menées dans la zone
de I'ON, I'approche de I'équipe ICRÀ/IER visait à intégrer la
probténatigue SP/GRN dans son ensemble par la particiPation de
Ia population paysatLne et à analyser la dtmamigue.

Le désengagement de I'Etat, la restructuration de I'ON et
Ia dévaluation lnfluent fortement Bur le fonctionnement des
SP/GRN et sur I 'évolution récente et rapide des systèmes de
production et des organisations paysannes,

L ' ON avait conçu au départ une production rizlcole de tIPe
agro-industriel et ce n'est gu'avec Ie désengagement de I 'Etat,
le retrait de I 'ON et I 'apparitlon des OP que les Paysans ont été
ptus responsabillsés et que I 'on a pu parler d'unités de
production autonomes.

Aujourd'hui on constate que les cultures Pluviales ont
pratiguement disparu au profit des cultures maralchères, êt qu'à
Ia faveur des proJets de réanénagenent, la tiziculture a atteint
un degré d'intensification important, contraignant les Paysans
à investl r et à auçlmenter leurs dépenses d' intrants .

Ce tableau rapidenent brossé a eonstitué le matériau de
départ de nos études de terrain. Celles-ci ont été de trois
types:

Dans un premier temps et suite à la rencontre de différentes
personnes-ressources, I 'équipe a cherché à appréhender les
réalités et problèmes au niveau des villages colons.

Vu I'importance prise par les organisations paysannes gui ont
pris le relais de I'ON concernant la gestion des terres,
I'achat d'intrants, le battage, le décorticage et la
commercialisati.on du riz, 1'équipe I'est ensuite focalisée sur
la compréhension du fonctionnement des OP

Après avoir pris en compte les SPIGRN et les OP dans leur
global ité, I 'éguipe s'est penchée sur le fonctionnement et
1'évolution des systèmes de production, ainsi que sur la
diversité des situations paysannes à travers I 'établissement
d'une typologie.

En travaillant dans la zone de Niono qui est la zone phare
de I'ON, dans Ia zone de Molodo la plus défavorisée sur le plan
du réseau hydrautique et des terres irriguées, €t dans Ia zone
de N'Débougou qui apparaf t comme une zone tntermédiatre au niveau
des réeultats de productlon et en phase de réaménagenent, la
diversité des conditions de production des paysans colons a été
prise en compte. La problénatigue des zones enclavées conme celle
de Kouroumari n'a pu être étudiée pour des raisons diverses comme
I' enclavement et l' lnsécurité.
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5.1.1. Concernant les SP'GRN

L'appréciation de Ia situation des villages colons a pernis
d' ldentifier les contraintes SP/GRN :

Pression démographique sur les terres
Vu la croissance démographique, 1ê retour à la terre des

jeunes, I ' intérêt des non-}ésidants, Ia Pression foncière au
iiveau des terres irriguées est de plus en plus forte. I1 est
donc de plus en plus ditficile aur responsables de It ON et des
Op de géier les terroirs villageois et de maintenir la cohésion
dans les villages.

Dégradation des terres
Les techniques culturales non adaptées existant encore

dégradent les paicelles d'une façon mécanigue. L'intensification
de la rizicùfture, I'extension des cultures maralchères,
I'irrigation nécessaire aux cultures de contre-saison, ainsi
gu'un mauvais drainage entralnent un épuisement de la fertilité
p.r des phénomèneJ d'alcal inisation et de sal inisation.
L'augmentat-ion du bétai I avec le peu de zones Pâturables entraîne
un surpâturage et un tassement du sol.

Dégradation du réseau hydraulique
Le système d'élevage extensif et I 'exploitation non

contrôIée àes hors-casieri ont un impact négatif sur le réseau
hydraul igue.

Raréfaction du bois de chauffe
La distance de collecte a Progressivement augmenté Pour

atteindre des distances allant jusqu'à 50 km. A tertrlê, la demande
ne pourra Plus être satisfaite.

Abandon des cultures Pluviales
Suite à Ia baiése de Ia pluviométrie, à la baisse de

fertilité des terres exondées et à la redlmamisation de la zone
d'irrigation, Ies paysans ont peu à peu déraissés les cultures
pluviales au proiii de 1a rlziculture intensifiée et au
iraraichage. D'ot un accroissement de Ia pression sur les terres
aménagées.

Augrmentation du bétail dans la zone
Bien gue la transhrutrance des animaux du Nord soit maintenant

Iimitée dans Ia zone de I'ON, I'auElmentation du bétail sédentaire
pose de nombreux Problèmes:: disponible fourrager Limité entrainant un

dégladation des cultures et conflits
cette augmentation est due à Ia forme

surpâturage

de capital isation
traditionnel Ie des Paysans.

Mauvaise productivité des runlnants
L' élevage demeurant une activité traditionnel le extensive

est très peu productif et le potentiel des animaux est très Peu
valorisé en dénors de la force de travail des boeufs de labour.
Les raisons en sont une mauvaise couverture sanitaire, une
alimentation déficiente et une mauvaise gestion'
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Mangue d'intégration de I'élevage dans les eystènes de production
La valorisation des aous-produits agricoles et du ftunier est

encore faible et peu organisée bien gu'on note une évolution
positive: la paille de rlz est maintenant rarenent brûlée et le
funier est utilisé sur une petite proportion des parcelles
tizicoles.

Manque d'intégration du maralchage à la rlziculture
Ce n'est gue ces dernières années gue le marafchage a été

pris en compte dans Ia gestion des terres (réanénagement du
RETAIL II). La recherche et I'encadresrent ont encore des actions
timides et les problèmes de conservatlon et d'écoulement de la
production se posent encore avec acuité.

Baisse de production suite au:r nuisibles
La réduction du nonbre de variétés utillsées augnente les

risques de la tlziculture. C'est le cas de la BG90-2, variété
très largement utilisée en hivernage et actuellement menacée par
une vi rose . Le problème des oi seaux, ronçIeurs et ravageurs est
omniprésent.

Pathologies humaines
A cause de Ia présence perm€rnente d ' eau stagnante , I a

prévalence de Ia bilharziose et du paludisme est lmportante, cê
qui a un impact négatif sur la productivité du travail.

Tendance à la réduction des marges bénéficiaires
Matgré une augmentation notable des rendenents rlzicoles,

le paysan a vu sa superficie tizicole diminuer avec Ie
réanénagement, le cott de aes intrants augmenter dans la course
à f intensification, Les conrmerçants spécu1er sur le tiz vendu
de manière trop rapprochée dans le temps à cause des échéances
de la redevance et des remboursements des crédits. I1 s'en suit
que pour un certain nombre de paysans, I'hypothèse de la
réduction des marges bénéficiairea peut être émise.

5. I .2. Concernant les OP

Les contraintes spécifigues aux OP sont les suivantes:

Dysfonctionnement des associations vil lageoises
À cause du retrait trop brutal de I'Office, du manque de

statut Juridigue des AV, du faible taur d'alphabétisation et de
formation en gestion des responsables des AV, du caractère
toujours artificiel des villages de la zone irriguéê, on note un
dysfonctionnement important des ÀV et la crise de confiance des
menbres qui s'en suit. Les paysans des groupes défavorlsés conme
ceuxr du groupe I I I déf ini dans la typologie de notre étude ne
sont paa associés aux pri ses de décision et voient d'un très
mauvals oeil les AV. Le Danque de cohésion entre les AV fait le
Jeu des commerçants qui sont au contraire très organlsés.

Dysfonctionnement des GIE
Le premler constat est gu'en dehors des GIE organisés autour

d'une activité précise comme I'embouche bovine, il n'y a pas de
véritables GIE. Elles sont le fait soit de paysans performants
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et peu enclins à continuer à subvenir aux besoins des paysans en
difliculté à travers I'AV, soit de paysans voulant contourner les
AV en déficit financier pour obtenir plus facilement des crédits
de canpagne. Ils ténoigrnent donc de la mauvaise santé des Av et
ajoutent à la confusion.

Dysfonctionnement des GIEF
De même gue précédemment, oD devrait plutôt parler de

groupements féàinins que de véritables GIEF. Ces grouPements
lenrolgrnent de la volon{e des femmes de s'organiser autour d'une
activfte conmune mais se trouvent confrontés aux problèmes
d'accès à la terre et au crédit, à un taux faible
d'alphabétisation, à un mturque de formation en gestion, et à la
concurrence avec les hommes pour certaines activités.

5. 1.3. Concernant Ia trrpologie pavsanne

La connaissance du fonctionnement des unités de production
des différents groupes de paysans identifiés Par les paysans-
ressources des vittages a permis de faire les remargues
suivantes:

La ttrpotogie proposée par les paysans a été confirmée Par
nos études-stat-i.stiques réalisés grâce aux données guantitatives
et qualitatives collectées. Trois grands grouPes ont été ainsi
dégàgés, le quatrième groupe défini par I'un des villages se
revelant être un sous-groupe plus défavorisé que la moyenne du
troisième grouPe.

Le type I regroupe les exploitants au:E ressources
foncières, humâines et -tinancières importantes. c'est le tyPe le
plus performant, caractérisé par une caPitalisatlon dans le
Lgtaii, et des investissements hors du secteur agricore. on peut
émettre I'hypothèse qu'avec une gestion financière plus solide,
ce groupe sêrait moiàs dépendant des crédits de canPagne et des
échéances de rem.boursement, lui permettant d'écouler sa
production au meilleur Prix-

Le type II réaliée des performances aPpréciables; mais à
cause de leurs ressources tinitées, les exploitants sont en
équil ibre prêcaire, ce qui les Pousse vers une grande
diversification des proauCtions agricoles Pour amortir les
risques divers. Ce groupe a beaucoup de difficultés pour
progresser et le ri siue -de mauvai se années et de mançIue de

cohésion familiale peui 1'écarter de la course à la productivité.
te troi sième çJroupe, tou jours en sursis, n t a Pour seul

objectif présent que I'autosuffisance alimentaire. En effet, lê
tyÉe III est celui des exploitants démunis, obllgés de se
constituer conme main d'oeuvre agricole et d'exercer divers
petits métiers pour remplir leurs besoins alimentaires.

La typologie proposée par les Paysans est basée sur des
critères de structure, à savôir la population, 1'équipement, 1ê

cheptel, et de gestion comme I 'autosuffisance. L'analyse
stalistique révèle gue beaucoup de paramètres sont fortement
corréIés conme la juperticie, -1â poPulation, Ie chePtel, la
production, rendement et I 'autosuffisance. De ce fait la
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truologie établie par HAIDARÀ (1990)" se recoupe avec celle des
paysans.

Enfin tI faut constater que malgré Ia diverslté des
conditions des colons par rapport aux différentes zones de I'oN,
les variabilités entre les trois groupes de Paysans_sont beaucoup
plus fortes gue celles entre les villages de I'étude, Preuve gue
l'état des terres et du réseau hydraurique n'est qu'un paramètre
parmi beaucoup d'autres gui intluent sur la Performance des
différentes unités de Production.

5. 1.4. Concernant la dvnanique d'évolution

Les variables expltquant Ie mieur la diverslté des
erploitatlons sont les nênes en 84 qu'en 94, en dehors de

I 'àutosuffisance céréal ière qui senblê avoir prus de poids
auJourd'Ïrui . La population moyêrute des erplottat-ions a augmenté
pendant gue les superficies rlzicoles ont diminué, même dans les
zones non réanénagêes; ceci a anené les paysans à intenslfter ra
r1ziculture. ta production moyenne a donc augmenté fortement,
mais les coiits de production egàfement, cê qui se traduit Par une
augmentation des érédits d'intrants et de I'endettenent. I1 est
nofable également gue la diversification a prls forme à travers
I 'extension du maralchage et gue I 'association agriculture-
élevage soit effective, mais encore relativement faible.

Les paramètres exogènes comme les réaménagements, la libéra-
Iisation âe la conmerciârisation et Ie retrait de I roN ont eu un
inrpact réel sur le f onctiorurement des exploi tat ions . Par
ailleurs, Ies femnes Jouent maintenant un rôle considérable au
niveau du maraichage e[ de Ia riziculture. De PIus, les effectifs
des non-résidants augmentent d'année en année ' Il ont
généralement de bons réàultats de production et s'intègrent-dans
les structures villageoises. Cepenôant, dans cette phase de forte
pression f oncière, i-t s ne sont Pas tou jours bien perçus Par les
résidants. Il faut aussi noter que les non-résidents ne
constituent pas un groupe homogène.

La plupart des exploitations agricoles de Ia région ont
connu une évolution posttive dans le èens de I'amélioration des
divers itinéraires techniques, êt on Peut dire gue

I'intensification a connu un succès incontestable. Cependant, iI
est assez difficile de prédire avec précision I 'avenir des
exploitations agricoles, car en plus des mutations internes
agôrcées par réàction aur changernénts erternes au cours de la
dernière décennie, I'environnement socio-économigue continue à

subir des chocs successifs qui fragillsent encore plus les
équi I ibreS précai res .

Le retrait de l,ON de Ia commerclalisatlon a lalssé trn vide,
et les paysans sont encore à la recherche du mellleur clrcuit
d'écoulesrent de leur productlon. En nêne temps, lIs doivent gérer
I'endettenent et les évlctions, Ies investissements imposés Par
la politique d'intensification, 1ê recoura de plus en plus margué

3' Iden. op. crt.
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à Ia main-d'oeuvre externe, etc. La situation privilégiée des
non-résidants n'est pas de nature à les rassurer du tout, car i I
se produit une concurrence accrue pour I'accès aux terres
anénagées.

L'effet de la dévaluation est très controversé et mitigé,
car si elle peut arnéliorer les revenus bruts paysans dans le cas
où Ie ge1 des importations de ri-z est maintenu, il est probable
que I'accroissement des cotts de production pourrait être plus
gue proportionnel. En outre, I'accroissement de la productivité
consécutif à lflntensification est, dê I'avis mêne de nonbreux
producteurs, a.morti par ta réduction des superf icies attribuées
aux erploitants.

I1 faudrait donc mener des études approprlées pour
déterminer avec exactitude I 'impact conbiné des facteurs lnternes
et erternes sur l'évolution des exploitations agricoles. Mais
déJà, on peut émettre I'hypothèse d'une évolution à dimension
et à vitesse variables, caractérisée par une paupérisation des
etroupes narginau:r les plus démunis . I t est prévisible que dans
1'état actuel des choses, si aucune mesure supplémentaire n'est
prise, on assistera à I 'émergence d'une véritable classe de
npaysans aans terres', probablement employés conme ouvriers
agricoles par les erploitants les plus performants.

5.1.5. Concernant les outils de la RP

Les différents outils méthodologiques qui ont été retenus
pour I 'étude se sont avérés appropriés dans I 'ensemble. Les
cartes des ressources et les classifications matricielles ont
pratiquement captivé les populations, suscitant un lntérêt et des
discussions animées; alors gue les profil historiques et
diagramme de Venn ont posé de sérieux problèmes de visualisation.
Quant à la carte socio-économigue, elle a été très utile au
niveau de 1'échantillonnage des erploitations. Certains outils,
tel le calendrier de la main-d'oeuvre, ont dû être abandonnés
après guelques tentatives; et i ls est apparu gue d'autres
auraient pu compléter I 'ensemble de la démarche '

5.2. Reco@andations

Suite arxf, travaux de recherche et compte-tenu des objectifs
de I'étude, l'éguipe ICRA/IER reconmande:

5.2.1. Dans Ie domaine des SP/GRN

(1) d'encourager la production de ligneux à usages multiples dans
les zones marginales et erondées dans Ie but de diverslfier les
sources de revenus, de Liniter le déboisement et Ia dégradation
des sols, et de satisfaire à moyen et long terme la demande en
bois de chauffe;

(2) de trouver des sources d'énergie alternatives Pour remplacer
le bois de chauffe;
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( 3 ) de mettre en défens certaines zones dégradées pour
régénération du couvert végétal et La reconstitution de
ferttllté;
( 4 ) de développer des stratégies foncières appropriées en vue de
sécuriser et responsabiliser davantage les Paysans Eiur la gestion
des terres qurils exploitent;
(5) d'organiser les producteurs en vue d'une meilleure gestion
de 1'eau et de I'entretien du réseau hydrauligue;

( 6) de Bensibiliser davantage les paysans à I 'utillsation de
matlère organigue ( fr:nier, compost, résldus de récoltes et
engrais vert) pour maintenir la fertilité des sols;

(7) d'appliquer des techniques culturales aPProPriées Pour mieux
conserver les sols;

( 8 ) de proposer aux paysans plusieurs variétés de rtz Pour
limiter les risgues et la Propagation des maladies;

( 9 ) d' amél iorer les technigues traditiorurel les de lutte contre
les nuisibles et d'introduire 1a lutte biologigue;

(10) de développer davantage la filière maralchère;

( 11 ) de développer des paquets technologigues dans les domaines
de la valorisation des sous prodults agricoles, de la mlse en
place des pâturages anéliorés et de la culture fourragère en vue
d'anél iorer I 'al imentation du bétai I ;

(LZ) de mettre au point des technigues de stabulation et de
parcage des animaux, en vue de mieux valoriser le funier et de
réduire 1a divagation;

( 13 ) de sensibiliser la population aux mesures d'hygiène et
d ' assaini sse,ment en vue de I ini ter I a bi t harz i ose et le
paludi sme;

( 14 ) d'entreprendre des études sur les modes de gestion des
exploitations agricoles ;

(15) d'entreprendre des études pour définir I'Lmpact des non-
résidants sur I 'évolution des systèmes de Production et des
organi sat ions paysannes ;

( 16) d'étudier les possibilités de diversif ication des
productions afin de réduire les risques et assurer une gestion
durable dee ressources naturelles.

la
1a
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5.2.2. Dans Ie domaine institutionnel
(17 ) de stimuler la réflexion autour des organisations Paysannes
qui répondent le mieux à la dlversité des situations des
exploitants;
( f8 ) d'étudier les conditions des organisations paysannes etlou
des producteurs à se porter actionnaires des rizeries;

( 19 ) de mettre en place un service d'information du monde rural
sur les différentes filières de production;

( 20 ) d'étudier les conditions d'accès des femmes atr:f, terres et
aux crédits à travers des groupements fétrtinins;

(2L, de renforcer Ia collaboration entre la'Commission des
ùti I i sateurs n et les di fférentes formes d ' organi sat ions
paysannes (ÀVITV, GIEIGIEF, clubs de femmes et de jeunes) en vue
d'asréliorer sa contribution à la recherche;

(22) de créer des sous-comités d'animation de recherche
riariicipative dans une zone territoriale restreinte ( autour des
stationé de recherche, ou alors au niveau des villages) Pour une
meilleure prise en compte des réalités locales.

(23) d'utiliser les cartes des ressources, les profils
historiques, les cartes matriciel les et les cartes socio-
économiques; d' explorer les classifications préférentielles et
les transects participatifs; d'adapter les diagrammes de Venn et
d, explorer d'autres outi 1s comme 'la Polarisation des échangês n 

,

afin de mieux identifier les contraintes réelles des paysans en
ce qui concerne I'environnement physique et socio-économigue;

(24) d'uti t iser les cartes de I 'exploitation et Ies
ètassifications matricielles; d'explorer d' autres outils conme
le diagramme des f lrur, les diagrammes en bâton pour I 'étude du
calendiier d'activité et du calendrier de Ia main-d'oeuvre; et
d' intégrer les responsables des principales activités aux
entretiens pour mieux appréhender Ie fonctionnement de
I 'exploitation.
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6. PROPOSITIOilS DE RECEERCEE

6. 1. Projets de rechere-he dans le domaine des SP/GRil

(1) Etude de technlgues appropriées d'intégration des llgReux à
usages multiples aans les-Jystèmes agricoles irrigués et exondés
en rnre d'amél iorer la productivité agro-sylvo-pastorale et de
protéger I'environnement.- : Enguêtes Iégères auprès des agro-pasteurs pour ldentifier

les divers besoins:
. production du bois
. production d' ouvrages hydraul igues
. protection des sols
. bangues fourragères

Enguêtes socio-économiques :
. coûts
. rentabilité
. Lmpacts

(Z) Mise au point des sources d'énergie alternatives rentables
et durables.

Evaluatlon de I'introductlon des foyers anéliorés
Etudes exploratoires d' autres alternatives (Blogaz, etc )

(3) Etude des possibilités de mise en défens des zone dégradées.

(4) Recherche des systèmes efficients de gestion_9"" terroirs.
Diagnostic de Ia situation foncière actuelle
Etuàe des systèmes fonciers viables et acceptables

(5) Recherche des modes de gestion adaPtés à I'irrigatlon-
Etude socio-économique sur la gestion actuelle de I'eau
Mise au point de tl1>es d'organisation des producteurs en
\rue d'uné meilleuré gestion de I'eau et de I'entretien des
réseaux hydrauligues
Elaboratiôn d'un calendrier d' irrigation aPProPrié

(6) Etude des possibilités et conditlons d'utilisation de la
matière organlgue dans les sols.

Bitan d'utilisation de 1a matière organique
Recherche de technigues de production apProPriées de
fumier et de comPost
Etude des possibilités d'utilisatlon des résidus de
réco1te et des engrais verts

(Z) Etude des techniques de conservation des sols adaptées à Ia
culture lrriguée.

Etudes agronomigues et socio-économigues:
. compartimentage et Planage
. double labour et mise en boue

(g) Etude des posstbilités d'introduction de nouvelles variétés
de tLz.
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( 9 ) Mise au point des méthodes de
nuisibles.

lutte intégrée contre les

nuisibles dans les systèmesImpact socio-économique des
de production
Inventaire des technigues de
introduites) disponibles au

lutte ( traditionnel les et,/ou
niveau local

( 10) Etude des possibiIités d'une meilleure intégration du
maralchage dans les systèmes de production.

Mise au point de paquets technologiques approprlés
Développement de }a filière aPrès production:

. congervation

. transformation

. commerciattsation

. valorisation des Eous-Produits

( I 1 ) Etude des possibi t ités d 'une mei I leure intégration de
I 'agriculture et de I ' élevage.

Mise au point des formes et modes apProPriés de
valorisation des sous-produits agricoles
Etude des possibilités d'introduction des pâturages
améliorés et des cultures fourragères dans les systèmes
de production
Mise au point de techniques adaptées de stabulation et de
parcage du bétail

(12) Etude des formes de Bensibilisation des Paysans en vue
d'encourager leur adhésion aux canpagnes d'hygiène et de
salubrité.
(13) Etude de la gestion des exploitations agricoles.

Organisation économigue et sociale de I'unité familiale
Etude de Ia gestion financière de I 'exploitation
Mise au point des outils de gestion pour les producteurs

( 14 ) Etude de I ' impact des exploitants non-résidants sur
I 'évolution des systèmes de production et des organisations
paysannes.

Caractérisation des erploitants non-résidants
Etude de I 'impact des non-résidants

(15) Etude de !a diversification des productions.
Etudes socio-économiques
Etude des possibi Lités d' introduction d' autres
productions:

. maraîchères

. fourragères

. pi scicoles

. sylvicoles

. fruitières
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6.2. Dartg le donaine tnstitutlonnel

(16) Recherche de formes efficientes d'organisations Paysannes.
_ Etude du cadre instltutionnel dans lequel les OP évoluent

Etude du fonctionnement des OP
Etude de tlpes d'OP pouvant mieur répondre aux besoins et
aspirations des Producteurs

(L7) Etude comparative de la rentabilité des rizeries et des
àécortiqueuses pour les organisations Paysannes et les
producteurs.

(1g) Etude des possibilités d'intégration des femmes dans les
activités économiques .

Etude des condltions d'accès à la terre et au crédit des
femnes
Etude de ta diversification des activités économiques des
femmes

( 19 ) Etude des formes de collaboration entre chercheurs et
paysans.

Etude des possibilités d'arnélioration de la collaboration
entre la èommission des Utilisateurs et les différentes
formes d' organisations paysannes
Etude des pôssibitités de création de sous-comités
d'animation de recherche participative dans une zone
terrltoriale restreinte

6.3. Dans le domaine des outils de la Recherche
Participative

(2O) Adaptation et développement des outils de la Recherche
Part icipat ive .
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de Ia fertilité des sols. AsPects méthodologigues.
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rililErE I
TEnUES DE REFERENCE FOITR L'E:nIDE IER/ICRA

llAtr , 23 l,lAr 22 AOIrr 1994

L'équipe ICRA, composée de cinq Participants et d'un
encadreui, sera accueillie par le Centre IER de Nlono qui sera
son institution d'accueil et de soutien. Elle sera rejointe sur
place par un homologue détaché par I'IER pendant_ toute Ia durée
âe I 'élude. Cel le-ci portera sur La Drrnaniqlue d'Enolution des
erploitations agrlcores de la zone d'lnterwentlon de lf Office du
Niger. Etant donné 1'étendue de cette zone d'intervention, lâ
prenière tache de l'éguipe de recherche sera de définlr, en
consultation avec 1es cnerérreurs du centre IER et en fonctlon des
résultats de ses investigations prélimlnaires, les terralns de
aes enguêtes.

L'étude ICR.â entre dans le cadre du démarrage des activités
de l'éguipe de recherche en systèmes de production et de gestion
des ressources naturelles (RSP/GRN) qui sera lnstallée à Niono
incessanment. Elle tiendra compte des nouvelles orientations de
I'IER, êD particulier sa volonté de Promouvoir une recherche plus
participative. Les résultats attendus sont les suivants:

1. Etant donné Ia variété des études déjà réalisées sur cette
zone par d'autres institutions depuis de nombreuses années (y
compris dan le domaine de systèmes de production, une slmthèse
des principaux résultats devra être faite, et fera ressortir les
éIéments suivants:

les principaux tlpes de production et leur répartition
géographique, ainsi que les contraintes gui bloguent leur
développement;

une typologie des SP de la zone d'intervention, ainsi
qu'une apPréciation de leur évolution dans ]e temps.

2. Des enguêtes sur le terrain permettront de compléter et
d'affiner fe diagnostic fait par l'équipe. Leur conception et
leur réalisation seront librement définis Par 1'éguipe.

3. Elte dégagera des recommandations susceptibles de former la
base du progranme d'activités de 1'éguipe RSP/GRN. Ces
recommandations Porteront Êur:

les mesures techniques, stratégigues et Politigues
favorisant une meilleure évolution des exploitations;

I 'identification des groupes et institutions paysannes
susceptibles d'être associés à I 'IER dans une démarche de
recherche particiPative ;

feé approches méthodologiques que I 'éguipe RSP/GRN
pourrait utiliËêr à l'avenir pour favoriser une telle recherche
participative.

Bamako, 9 Février 1994.

78





22 ltAI

23 llAI

24 lla!

25 ?9 ilAI

30 T{AI -5 JUIN

6 T6 JUIN

T7 ?6 JUIN

4 JUILLET

5 10 JUILLET

11 et 12 JUILLET

13 31 JUILLET

ler LZ AOUT

13 AOUT

L4 17 AOUT

18 2L AOUÎ

22 28 AOUT

28 AOUT

27 JUIN -ler JUILLEÎ 4ène Phase: Restltutlons dans les vlllages.
préparatlon de I'ateller, rédactlon rapport lnternédlalre
et erposés. Backstopplng par ltr. Nour-Bddtne Salanna, ICRA.

Art{EIE 2

CÂIENDRIM DES AÉ.ÎIVIÎES

Arrlvée équtpe IER à Banako, f,all.

prlee de contact le chef du DRSPR (Départenent Recherche sur
les Systèoes de Productlon et la Gestlon des Ressources
Naturel les ) llr Blno TEIIE et I 'honologue de l 'équlpe '
Dr. Alpha S. tlAIGA. Présentatlon de 1'équlpe au Dlrecteur
Général de 1t IER. Dlscusslon du programe et planlflcatlon.
DéJeuner avec quelques chercheurs du DRSPR'

Bibltothèque et préparattfs à Banako.

Départ pour Nlono et lnstallation.
Présentatlon de 1'équlpe au dlrecteur du CRRA Nlono etaur
chercheure de la statlon de illono. Prlse de contact avec
quelques responsables de 1 ''ON ' zone de Nl'ono '

lère Phase: Reconnalssance des zones de Nlono, ltolodo et
NrDébougou. Rencontres avec quelques responsables de 1' 0N.

2ène Phase: Préparatl.on et erécutlon des enquêtes au nlveau
vl11age.

3ène Phase: Préparatlon et erécutlon des études de cas des

organlsatlons paysannes. Entretlens dl'vers. Plannlng de

1'ateller lntermédlatre.

Ateller lnternédlalre.

Dlscusslon des résultats de I'atelier.
lllse à Jour des premlers chapttres du rapport.

Pause et réflerlon.

5ène Phase: Préparatlon et erécutlon des enquêtes au nlveau
erploltatlon.

Ëlse au polnt du rapport provlsolre.

Présentatlon du rapport provlsolre.
DéJeuner avec le Chef du DRSPR.

illse au polnt du raPPort flnal.

Retour de l'égulpe IER/ICRA à Banako. Rencontres avec le
Dlrecteur Général de ItIER et lrAnbassade des Pays-Bas.

Acttvttés Indtvtduelles.

Retour de 1'équipe ICRA à llontpelller.
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TNilETE 3

lableau A1: prodult rntérleur Bnrt ea rtlll.ards de france crA et la crolssance
nol.nale et rêelle du PrB (I9EO-199O)

Année PIB (mrd F
CFA
courants )

Crolssance annuelle Indlces de Prlr

Noninale Réel I e Déflateur
PIB

Prlr
consoûnat
lon

1980 300,5

1981 370,8 23,3

t982 403,6 8'8 6'3 ?,5 2r2

1983 411,3 1'9 -5 r4 713 9'8

1984 463,5 12,7 or7 12 rO !2,4

1985 475,4 216 -0'8 314 7'8

1986 528,2 11,I 14,8 -3 ,7 -3'9

1987 57O,7 8'0 ?,0 6'0 -14 r2

1988 6L2,2 719 317 412 13, 1

1989 649 ,9 714 715 -0'1 -0' 1

1990 683,3 3'3 214 0'9

1991 69L ,4 lr2 -o r2 Lr4

ltoyenne
80- 90

6,7% 3,O% 3 17%

ource: DlaIga et ar . ' : Etude a us s ucturel e oppellteng
durable cas du ltal1. Notes Provlsoires.
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TNNETE 4
GUrDE D'E{OI'ETE rU rrvEAu vrtrÀGE

I - CARTE DES RESSOURCES (avec grand grouPe)
repfficessive à partir du rieu de Ia rencontre
situer I 'Est , repérer les vi l lages envirorurants
lnventorier toutes les ressources (max 30 nin)

* les princiPales lnfrastructures (nosguées, écoles,
nagasiDS, ioutes, pul'ts, marchés, etc ' )

* canaLur, ê""iers, 
- 
hôrS casiers, cultures erondées

* zones de Pâturage, de prélèvenent de bois, des
plantes, frerUes, feui ùes, racines, gève5, graines
ét fruits utllisés comne condiments, médlcanents'

al iments, etc
* zones de culture pour les f ani l les s€rns casters
* plantations d'arbres

engager une discussion autour des contralntes génQrales
et dé I 'accès âux ressources. Des questions ÊPécifiques
seront Posées suivant ]e check-list ci-après:

a) agrononie
* contralntes avant la mise en place, Pendant Ie cycle

cultural, à la récolte
* destination de la production (autoconsommation,

vente, etc. )
b) pédologie

* tfËes de sol (guafité, noms locaux, dlsponibilité)
* destination Par tYPe de culture
* cont raintes f iees- â chague tlrPe de so1

c ) élevage
* z6nes de Pâturage (saisons, espèces)
* types de trouPeau, gardiennage
* animaux qui restent au village
* problè*ei (naladies, al imentation, reProduction )

* parcs et vaccination
* trai te ( trpe de vaches , destination, uti I i sation du

lait )
* vente du bétai I , ( esp'èces , pérlodes ' rai sons )
* problèmes spécifigues auif, différentes espèces

cet outil devrait permettre d'identifier des acteurs
spécif iques pour certaines activités ( feurmes Pour la culture du

uri t , bouvief pour la transhumance, Jeunes Pour ta recherche du

bois de feu, êtc); ces acteurs devront être lnterrogés à P|rt,
entre deux séances col lectlves, oll au cours d'autres outl ls ( lors
de Ia classification matricielle pour les femmes par erenple).

II - pRoFIL HISTORIOUE (avec des personnes-reasources, âgées)
commencer pËF demander les principaux événenents du

vi I lage dePuis sa création, êt matérlaliser les
princtpales dates sur un are repère

corltétei les informationa manqtuantes. Se référer aux
dates lmPortantes conme la création de I'ON,
I ' tndépendance en 1960, les sauterel les en 1990 ,

sécheresse de L973 et de 1983, introduction de tlrlles
de bétail, de nouvelles cultures, dê nouvelles
techniques, dê nouveaux équiPements )
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- discuter 1'évolution du cIlmat, des ressources naturelles,
des périmètres, faire la liaison avec la carte des
ressources

III - DIÀGRÂMME DE VENN (grand groupe)
faire un grand cercle défimitant le village

commencer par un lnventaire exhaustif des OP à
I rintérieur du village (TONS traditionnels, TONS
pol itiques qpand i ls exi stent , AV, Brigade, GIE/F ,
C1ubs des Jeunes ou des fenmes). Ensuite, parler des
centres d' intérêt et de Ia composition. Tracer
successivenent les cercles représentant les
institutions en dlscutant les différentes interactions
autour de I'lnstttution centrale gui est la chefferie
et toutes ses rarnifications quand elles existent de
façon séparée du noyau central

procéder de même pour les organisations et institutions
externes (ON, bangues, opérateurs économiques)

Chague institution est représentée par un cercle. Quand des
relations existent entre institutlons, ê1les sont matérialisées
par des intersections plus ou moins grandes, selon I'importance
de la relation.

IV - CtÀSSIFICATIONS MATRICIETTES (avec des groupes séparés
d'hommes et de femmes )

Faire un tableau à double entrées: les ligrnes représentent
Ies différentes activités
* pour les hommes z tiz, cultures maraîchères, vergers,
éIevage, cultures pluviales, activités extra-agricoles
* pour les femmes: si différentes activités existent,
procéder de la même manière gue chez les homrnes. Si il
existe une seule activité dominante, êIors Ia
subdiviser en sous-groupes

les colonnes représentent les critères des diverses
cl ass i f i cat i ons . Pour les homes : revenus ,
contribution à I 'autoconsommation, cotts des intrants
annuels, temps de travail, risques, autres contraintes
( les i denti f ier ) pour les fenmes : revenus , coûts des
intrants, temps des travaux

Utiliser des cogues d'arachides ou de petites pierres pour
la pondération, et faire très attention à la direction des
qrandeurs: oar exemple, 'trop de travai I t pour une activité
marguera peu de ooints. alors que "beaucouo de revenusil donneront
un orand nombre de points. Profiter de cette occasion pour
discuter des investissements et des placenents en cas de surplus
monétai res .

N.B. Pour une utilité future des différentes cartes, chacnne
devrait porter nne légende mentionnant le nom du village, lô date
et la conposition du groupe ayant particilÉ à aa réalisation.
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rm{ExE 5
GUIDE DES EITTRETIEilS POTIR L'ETUDE DE CÀS DES OP

I. ÀVEC tES RESPONSÀBLES DE t 'OP

Informations généra1es: création, nombre de membres,
bureau (modes de sélection, durée mandat, responsabilités)
Objectifs, mandat (buts poursuivis )
Àct ivi tés ( organi sat lon/condui te )
Réalisations (Jusgu'à cette date)
Sources de revenus (prestations de services, cotlsatlons)
Utillsation des revenus ( destination, prise de déeisions)
principales contraintes de lrOP( tnternes, externess

relations avec les principaux partenaires-Paysans, ON,
Banques, Encadrement, etc. . . ) et solutlons apportées (qui
décide)

* gestion de Ia dette ( surtout l.es anciennes )
* gestlon du foncier
* aPprovisionnement en lntrants
* gestion de I 'eau

appréciations générales sur la situation de I'OP et
perspectives d'avenir

I I . AVEC LES MnIIBRES INDIVIDUETS

Relations avec I'AV ( adhésion, services reçus de
I tOrganisation, etc. . . );
comment ils perçoivent I'Organisation (continuité de I'ON,

représentant des intérêts des membres ou organisation pour des
intérêts individuels ) ;
le degré de participation à la gestion de I'Organisation
( à guel niveau, à guel moment, etc.. )quel rôle doit Jouer I'Organisation vu par les villageois
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GUIDE D I EI,ÀBORATION socro-EcoNol,troIIE

Les exploitations correspondent aux familles inscrites au

colonat ainsi que cerres en attente d'attribution d'un casier et
cerles évincées. Au nlveau des famirles inscrites au colonat,
seront pris également en compte res non-résidants habitant Niono
pour des rais'orrs rogistiqueé évidentes. Environ 25 t de toutes
ces f asri I les seront retenues .

I Etabl ir
exploitations. I'Av et quelques Paysans' une

de toutes les exPtoitatlons du
des 6 crltères suivants réPartis

gvec quelgues membres de

en 2 groupes:
a Structure:
Tatlle du trouPeau
b Gestion:
Production maraîchère, autosuff isance, endettement'

t erolo
4 - E(-! I ag rrrreu uv r--- - -- ---- - -

villaqe.
On utilisera un petit carton par famill"' Tous les Petits

cartons auront été preârablement découpés. on Peut charger un ou

deux paysans d'écrire tous ces noms penâant gue Ia catégorisation
socio-économique est établie.

J - ErutIfE ss
I 'erploitation.

ÀNtfExE 6
DE IÀ CâRTE

catégorisati on socio-économique
village sera établie sur Ia base

On s'assurera alors gue
catégories sur les cartons
catégori sat ion socio-économigue .

bovin, niveau d'éguipement, nombre de TH.

les effectifs
correspondent

des différentes
à ceux de la

't IÀCll-EÀ .

exploitations.
ffid'exploitation sera du coté du sol , celui de

}a catégorie étant visiUfe. On reproduira sur du PaPier À1 la
carte socio-économique du village avec ses différents guartiers
et la répartition des différentés catégories sans s'occuPer des

noms. on n'oubliera pas de récupérer les cartons afin de pouvoir
reconstituer la llste de tous tes exploitants catégorisés.

Les famil les retenues devront
géographique aléatoi re.

di spers ion

retenues.

on I'assurera que res personnes choisies seront disPonibles
et prêtes à apporter leur concours. on les préviendra gue res
entietiens dureront environ 2 heures'

avoi r
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ÀlfTIEf,E 7
FICEES D I EilOUTTES àU }TIVE,IU EIPTOITATION

RESIDÀTITS

Cette étude sur les systèmes de production s'articule autour de

7 grands thèmes et de degx outils des DIARP:

1 fami I Ie de I 'exPloitant
2 objectifs et activités
3 terre carte de I rerPloitation
4 équipement agricole
5 décisions
6 productions classiftcation latricielle
7 évolution

IDENTIFICATION DE L'ENPLOITATION

NOM DU CHEF D'EXPLOITATION :
NT'MERO ON DE FÀI.II LLE :
ANNEE D'INSTALLâTION :

NOM DU VITLAGE :

ZONE :

I - FâIIIILLE DE LIEf,PLOITâITT

CARACT. FAI{ILLE

pop. totale
pop. actlve

alphab. fpers
#années

nbre nénages

- EôrrnâEIons spêcltlques :

base de ce regroupement en une seule famille:
unité de consômmation conmune ou individuelle?

II - OBJECTIFS ET ACTIVITES DE LIEf,PTOITATIO}I

aspirations ( ob1ecttfs ) générales; raisons d'une subdivision
des àctivités en collectives et individuelles:

recenser toutes les activités (agriculture, élevage, Eervices,
autres en dehors de I'exploitation):

* collectives 3

* individuel les :
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III - I,A TERRE - CANTE DE LIEXPLOITATION

On représente le lieu de résldence de I'exploitant au sol,
puis ses parcelles en précisant les cultures (casiers rLzicoles
en s inpl e et doubl e c'ul tures , ses hors-cas i ers , ses zones de
cultures pluviales, parcs animaux individuels) en tndiquant leur
localisation (près ou loin du village, d'un arroseur, d'un
partiteur, d'un drain, etc). Fendant une pause, On_ pourra
locallser les différentes parcelles sur la carte des ressources
du villaoe (une croi:, puis n" de I'exploitant et sa catéqorie).

aSSOC=aS ure c. sa

Observations:

IV - EOUIPEHEITT .âGRICOtE

Pour chaque équipenent, Lndiquer le mode d'acquisition (si
par crédit, préciser en observation la source et si rernboursé ) .

Pour chague parcelle, préciser:

cultures

acquls.

assoc.
d. cult
c. sals
Jachère
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OBSERVATIONACQUr S ITION

#boeufs labour

#charrues

#charrettes

#herses

V DECISIONS

Identifier auprès
pendant lesquels les
effectuées. Remplir le

de 1 'exploitant les
différentes activités
calendrier d' activités

mois de I 'année
identifiées sont
ci -après :

ACTIVITES J J A s o N D J F lt A lt

I 'agriculture:

node de senls

flabours/rtz
type engrais

quantl têlha

node appro engrals/st
cred. source/ renb?

funler/ prov . /qtê/ha

var semence/provenance
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Pour I 'élevage:

agricoles; alimentatlon pour les boeufs de labour, sont-ils
gardés au village toute I'année?)

Dresser un calendrier d'utilisation des actifs de la famille
dans I'année autour des différentes activités collectives et
individuel 1es.

Repérer les périodes d'intensité de travail pour les actifs
et les raisons (activités individuelles conduites au même moment,
intensité de I ' itinéraire technigue, etc):

Indiguer les périodes de recrutement de la main-d'oeuvre
extérieure. Préciser:

activités, des intrants, de Ia main-d'oeuvre, de 1'élevage, dê
f intégration agriculture/élevage?

TYPE BOVIN ovrN/CAPR IN

tallle
parc lnd/col1.

type allment. et qtê/J

uttl. funler et qtê/an
servaElons (prec ser u saE t. on sous ulEs

AgTIV. J J A s 0 N D J F 11 A I{

TYPE QUANT I TE ACTIVITE CONCERNEE

permanente

salsonnlère

entralde
ffi contraintes autour oe e cles
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rlz hlv

r|z 2è cult
oaraf,ch. 1

naralch.2

du
1a

InventaLre des productlons (cultures prlnclpales)

servat I ons : ê=Fr6i,tatlon Pra que s

r|z, mettre
volée.

entre parenthèses les rendements POUr Ie semi s

# mois d' autosuffisance:
pour chague produit vendu, prêciser si vente directe ou Par

intermédiaire (Préciser) :

Représenter en I igne toutes les actlvités producltices
identifiées (comnunes et individuelles): les princlpales cultures
(autoconsonnées ou vendues, voir tableau ci-dessus), les animaux
et 1es autres activités (services, extra-agricoles, etc ) . Les

classer par rapport à leur contribution à 1a conBommation
familiale (colfèêtive ou Pour les ménages individuels) ' aux
revenus ( col lectifs et individuels ) :

serva

gui décide de I'utilisation des différentes ressources et
des pioductions des différentes activités (seul ou consultation
des autres menbres):

Est-ce que I'exploitation atteint ses objectifs?

Est-el1e endettée?

Quel les sont les contraintes?

ACTIVITE
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vI I - ryotu:rloH

Discuter de I 'évolution des différents paramètres
I'exploitation en relevant les causes internes (interaction)
externes (facteurs de I'environnement physigue et socio-éco.
Discuter des conséquences sur I' exploitation.

VAR IABLES 94 84 RA I SONS

Pop. tot.
factifs
talphab.

S2parcl ha

Szparc2 ha

Szparc3 ha

Szparc4 ha

Szparc5 ha

#boeuflab

#charrues

autre ll

autre ll
urë,rLz kg,/ha

phorlz kg/ha

engrar kg/ha

#bovlns

llov /capr
l[. O. sala ll
rdt. rlz t/ha
pro.1Lz t
Zautocon. r 1z

pro.oarl t
pro. mar? t
lautocon. mar

autosufûnols

endetnt

de
et
.)



Observations:
* Pour le tLz, distlnguer 1'évolution:

. nombre de labours

. mode de semis

. rendements repiçruage et semis à la volée

. varlétés cultivées

* évolution de I'utilisation du fumier

* alinentation du bétail, surtout les boeufs de labour

* utilisation des sous-Produits agricoles

guelques repères de 1 'environnement Physigue et socio-
économique:

. Sécheresse 83/84

. création des organisations Paysannes: Àv, TV, GIE

. Réaménagements ( zottes RETÀI L et ÀRPON ) - année?

. Libéralisation en 85/86

. Retrait de I 'ON en 91

. suppression du prix minlmum garanti 1991

. Dévaluation L994

S'iIs n'ont pas été mentionnés par les exploitants eux-mêmes
dans I 'analyse Précédente, dêmander leur impact sur
I 'exploitation.

Les proiets d'avenir:
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rilNEf,E 8
FICHE D I ENQUTTE DES }TON-RESIDÀTTTS

I IDENTIFICATION DE L ' EXPLOITAI{T
Non de I'exPloitant :

Vi I Iage d' instal lation :
Lieu de résidence :

Profession :
Ànnée d' instal lation

II DONNEES RELATIVES A L'EXPLOITATION

superficie exploitée et cultures Pratiguées :

évolution des superf icies dePuis 1' lnetal lation

existe t il d'autres Parcelles ailleurs ?

si oui suPerficie et lieu

Mode d'acquisition de ladite superficie :

Par I 'ON
Par I 'A.V
Par location
Par un Producteur

Objectif de I rexPloitant:
revenu
autoconsommat ion
donner du travai I

Comment I'exploitant gère ses activités agricoles?
Par lui même
Par défégation

type de main d'oeuvre ( familiale; salariée origine)

I'expl0itant fait il des locations de matériels
agricoles ?

des Prestations de services ?

si oui Pour çIuel les activités?

I'expl0itant poseède t il du cheptel?

si oui où garde t tl ses animaux et gui conduit
le trouPeau ?

degré d'intensification de son exploitation ?
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quels sont les rendements obtenus au début de son
installation et pendant les dernières canpagnes?

Les relations dans le village :
avec les autres producteurs résidants

avec I'association villageoise (A.V): est - il membre
oui ou non ; participe t-il aux assemblées de 1rÀ.V?

mode d' approvisiorurement en intrants agricoles ;
paiement de la redevance eau ; conmercialisation,

L' exploitant mène t-i1 d' autres activités socio-économique
au sein du village en dehors des activités agricoles?
Si oui préciser?

Principales contraintes :

perspectives d' avenir:
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Carte À1: Zone de

ÀI{NEXE 9
SYSIEIIES TTYDRAULIQT'ES

I.IOLODO

E
13,80
rô

LEE€HDE

- DIrlRIrUlF.n
- P^Rlrltrn
- cJOtIEgïCû

- ot^tN
B ?ALLA

t4t1E. ?t318

ECXF-LE r

t/rta.æt
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Carte A2: Zone de N'DEBOUGOU

.ttr
a 

''ra

ÙUQ'
aJE'

LE6EHDE

- DISTIUITU?EUR

- ?AR1ÎÎE1.R

- SOLLLSTEIJR

- DR^TH
G FrLLr

ÈoulE. Flslg

EC|IELLE,
t/tto. aot
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Carte A3: Zone de NIOIIO

UI

1,itr'Y,-"
9

rE6Êr{DE

- -t,s7ÊltulÊtrB
æ PARTITEJi

- COLLESIELR
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ANXEiIE' 10

Tabteau A2z Ltste des 56 nodalttés de

Année d'lnstallatig{t
INl Àvant 1970
INz Entre 1970 et L979
IN3 A Partir de 1980

Population active
PAl 2 à5

Nombre d'a1Phabétisés
FOl 0

I IAFC

Poeulation tqtal9^
POl 3à10
PO2
PO3

11 à 20
2L à 35

PÀ2
PA3

Main d' oeuvre Permanente
uol 0
MOz 1à4

Nombre de boeufs de labour
BLl
BLa
BL3

Nombre de bovins
BOl 0
BO2 1à
BO3 6à

FOz I
FO3 3

Nombre de charrues
cul 0
cuz I
cu3 2 à 4

Nombre d'ovins
ovl 0

6 à 10
11 à L7

0à1
2à3
4 à 18

â2
à9

à3
.1 à 5
.l à L2

u
0
3
5

scl
sc2
sc3

Ouantité d'urée au
repiquaqe ( kq 'ha )
QUl 100 à 150
9U2 200

ovz I
ov3 3

Ouantité de PhosPhate
au reei quaoe ( kq zbe )
oPl 50 à 100

5
50

à2
à 18

QU3 250 à 300

E'umier en riziculture
FRI oui
FR2 non

Production ri zicole
d'hivernaqe ( t )

PHl 0 à 11

QP2
QP3

AUl
AU2
AU3

RR2
RR3

Rendement ri zicole EPrès
repi q . d ' hivqrrlaqe .( t- ha I
RRl 2-9 à 4.2

150
200 à 300

2à7mois
I à 11 mois
12 mois

4.3 à 5.2
5.3 à 8.3PH2

PH3

Obiectif
011
oL2
013
014

11.1 à 22
23 à 88.4

autosuff i sance
cohésion, mariages
anél loration Productlon
investissement extra

oui
non

oÀ1
oA2

Centre de décision
Pef exPloitant seul our

non

Atteinte de I'obiectif

Activités aqric - individ.
AI 1

AI2DE2 en concertation
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âNHETE 11

Tableau A3: Valeurs des variables de la tfpologie paysanne

PA BL cu BO ÀU

HAHDALÀYE
GR. t (n = 3)'

9 .67
{. 61'

4.67
3.06

2.33
r .53

21.33
25.79

l2 .00
0. 00

ITÀI{DALAYE
GR. II (n = 5)

5.60
r .95

2.80
1 .64

t .00
0.71

0.00
0.00

10.00
2.45

}TÀHDALÀYE
GR. III (n = 5)

6.80
2.59

I .60
r .52

0.80
0. {5

0.00
0.00

8.2
4.15

HAI{DALAYE'
TOUS cR. (n=13)

7.00
3.08

2.77
2.16

r.23
1.01

4.92
r4.09

9.7?
3.17

GNOI'I{ÀNKE
GR. I(n=4)

13.25
3.77

4.75
I .50

2.25
0.50

22.33
4.73

r2.00
0.00

GNOT'UÀNKE
cR. II (n = 3)

9.67
2.08

5.00
I .00

2 .00
0.00

7.00
3.6r

12.00
0.00

GNOI'I{ÀNKE
GR. lll (n = 4)

8.00
{.83

3.00
1.11

I .00
0.00

0.00
0.00

9.50
3. 32

GNOT'UÀNKE
GR. lV (n = 2,

2.00
0.00

2.00
0.00

0.50
0.71

0. o0
0.00

6.00
0.00

GNOttltAI{KEr
ÎOUS GR. (n=!3)

9.08'
4.97

3.85
r .63

1. 54'
0.78

2.69
4.03

10.31'
2.78

lISSÀ}.IA
GR. I(n={)

r{.25
r .50

6.00
r .63

2.75
0. s0

26.50
24.34

12 .00
0.00

TISSANA
cR. II (n = l2l

8.92
{.60

2.50
0.90

1.25
0.45

0.67
1.30

10. ?5
l.7l

T r ssmlÀ
GR. III (n = 6)

5.00
3.23

0.50
0.84

o.50
0.5s

o. o0
0. o0

6. 20
2.28

TlssAllÀ'
TOUS GR. (n=22 )

g. g2'
{.87

2.59t
2.tl

1.32'
o.89

5. l8'
r3.83

9.90'
2.72

GR. I (n=11)
ÎOUS VILLÀGES

r2 .6{
3.59

5. 18
I .94

2.46
0.82

r6.73
20.79

12.00
0.00

cR. Il (n=20)
TOUS VILLAGES

8.20
{.00

2.95
l .l0

I .30
0.57

r.{5
2.86

10.75
I .83

cR. III (n=15)
TOUS VItLÀGES

6.40
3.50

I .53
1 .56

0.73
0.46

0.00
0.00

7 .86
3. 37

GR.
-tqus

IV (n=2 )
VILLÀGES

2. O0
0.00

2.00
0.00

0. 50
0.71

0.00
0.00

6.00
0.00

TôuS VILI"AGES
TOUS GROUPESI
(n = {8)

8. {0'
rt.48

2. gg'
2.O4

I .35'
0.89

4.44'
rr.89

9.98"
2.8r

n ' noEbre d'erploltants enquêtés
DOyenne

écart-type
3: dlfférences testées entre les 4 groupes
4z dlfférence slgnlftcatlve à 5 %

5: dlfférence slgntflcatlve à I %

6: dtfférence stgnlflcatlve à 0,1 %

I1 n'y a pas de dtfférences slgniflcatlves entre les villages pour chacune des
variables

1:
2z
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Tableau À4: Valeurs des autres variables

1: n a nonbre d'erploitants enquêtés
2z Eoyenne

écart-tYPe
3: dtfférences testées entre les 4 groupes
4z dlfférence slgntftcatlve à 5 x
5: dlfférence stgntftcatlve à t X

6z différence slgniflcatlve à O,1 %

I1 y a des dtfférences stgntftcatlves entre les villages uniquenent pour les
variables SC (5%) et QU (0.1%).

sc QU QP PH RR

HÀHDÂLÀYE
GR. I (n = 3)'

8.77
3.53'

r83.33
28.87

150.00
0. o0

33 .00
17.33

5.37
0 .90

HÀ}[DÀLÀYE
GR. II (n = 5)

5.50
2. s9

r60.00
{1.83

r20.00
44.72

r8.82
8.09

4.57
0 .99

HÀHDÀLÀYE
GR. III (n = 5)

,1. 54
r.28

175.00
64.55

162.50
75.00

16. {8
10.98

{ .38
I .47

EÀIIIDÀLAYET
TOUS GR. (n=13)

5.89
2.79

170.83
{5.02

1{r.67
5r .49

21.58
l2 .64

4.70
1.12

GNOT'T{ÀXKE
GR.I (n = {)

6.8{
r .63

125. O0
28.87

150. {0
{0.83

34.00
8.23

.l .68
0.91

GNOT'I{ÀNKE
GR.II (n = 3)

4.62
0.56

r66. 6?
28.87

r00.00
50.00

21.90
3 .44

4.17
0. 12

GNOTJI{ÀI.IKE
GR.III (n = {)

2.88
r .99

125.00
50.00

r62.50
62.92

t5.68
t2.22

,1 .43
I .07

GNOI'UA}{KE
GR.IV (n = 2)

r .88
0. 53

125.00
35.36

r25.00
35. 36

7.25
2.33

3.80
0. r4

cxottlntrKEt
TOUS GR. (n= t3)

4 .34'
2.36

r3{ .62
37.56

138.46
50.64

21.46'
12.41

4 .49
0.78

TISSÀNÀ
GR.I (n = {)

6. 30
t.74

200.00
0.00

112.50
25.00

32.20
9.0e

5.00
0.8r

lISSÀlrÀ
GR.II (n = 12)

3.7r
2. 55

2t6.67
53.66

1{1.67
66. 86

21.01
22.2r

5.13
t.24

lISSÀNÀ
GR.III (n = 6)

1 .00
0.84

212.50
25.00

125.00
28.8?

5. r0
{ .36

5.35
0.93

TISSÀ}{A!
ÎOUS GR. (n=22)

3.44'
2.7r

212.50
42.54

132.50
54.{7

18.71
t9.rl

5. r5
I .07

GR. I (n=ll )
ÎOUS VILLÀGES

?.t7
2 .30

168. r8
{0.45

136.36
32.33

33.07
10.29

4 .98
0.83

GR. II (n=20 )
TOUS VILLÀGES

4.30
2 .4r

r95.00
53.56

130.00
59.38

20.60
t7 .3?

4 .94
I .08

GR. III (n=15)
ÎOUS VILLAGES

2.70
2.0r

170.83
58.23

r50.00
56.4r

ll.3?
10.07

4.72
1.16

GR. IV (n=2 )
TOUS VIILAGES

r .88
0.53

125.00
35. 36

125.00
3s. 36

7 .25
2. 33

3 .80
0.14

TOUS VTtLÀGES
10us GRouPEsl
(n={8)

4.35'
2.7?

r78.89
52.?5

136.67
5t .57

20.20'
t5.72

4.84
r .03
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FIGUREAl : EVOLU-TION
DE L A POPUL ATION ACTIVE
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DU CHEPTEL
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FIGUREA3 : EVOLU-[IO\I
DU NOMBRE DE BOEUFS DE LABOUR
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GUREA5 : EVOLU]-IO\I
AUTOSUF F ISANCE CEREAL IERE
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FIGUREA6 : EVOLU-TION
DE LA SIJPERFICIE DU CASIER EVICOLE
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FIGUREAT: EVOLUT ON
DE LA PRODUCTION DE RIZ D HIVF RN
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