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---, . . ......:.. ..i=:.**Jl f f existe de Ia part de I 'Etat le dêsir explicite de voir énerger
une i'profession agricole" organisée, capable de prendre en charge diverses
fonctions économiques assurées jusqu'ici par les services administratifs ou
les SRDR et capable d'être un partenaire à part entière du secteur privé et
des structures d'appui.

Sur le terrain, on note dans tout Ie pays, I'existence d'une
forte dynamique d'organisation, impulsée par des intervenants (service-. de
1'Etat, SRDR, ONG) ou plus ou moins endogène (organisations Paysânnes
intervillageoises...) ; .cette dynamique s'exprime de façon particulière
selon les régions, les contextes économiques et institutionnels qui sont
les leurs et les modèles d'organisation qu'ils véhiculent.

.- 1- UllE RAPIDE GEIIESE DES 0RG,AilISATIOI|S PAYSAT{IIES actuel l es pe rnet de4 r divers tntervenants
(Etat,SRDR,ONG) et un mouvement associatif autonome par rapport à

1'Etat, gui s'est développé à partir du début des années 70 et qui a

pris de 1'ampleur au cours des dix dernières années. Cette distinction
paraît nécessaire à la compréhension de la dynamique d'ot'ganisation
actueile ; elle ne préjuge cependant pas de I'efficacitê des différents

,ft{Pes 
dl,grganri;ation qui s'y rattachent.

1 .1 . Les 0P suscitées de 1 'extêrieur

Dès 1'Indépendance, 1'Etat a beaucoup investi dans l'organisation
des producteurs pour que ceux-ci prennent en main "leurs ProPres affaires"
(crêation des coopératives notamment). L'avènement des sociétés régionales
de Développement rural dans les années 70 s'est traduit dans certaines
régions (F1euve, Sénégal oriental), surtout en dehors de la zone
aràchidière, pêr une remise en cause implicite des coopér'atives Par les
SRDR qui ont suscité de nouvelles formes d'organisation (groupements de
producteurs (GP) dans 1a zone de la SAED, association de base des
producteurs (ABP) dans la zone S0DEFITEX) sans - gue les coopératives
disparaissent cependant. Les projets ont fait de même : groupements PRS à

Sédhiou, "groupements PIDAC" en Basse-Casamance, etc... L'apparition des
ONG, en quête de partenaires paysans, s'est elle aussi traduite par

* Extrait de "Organisation des appuis aux producteurs" Doc. complémentaires.
Tome II. Ministère du Développement rural du Sénégal. Juillet 89

.fsY,
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mil l ions de CFA ont permis à 1a FOî,lGS de négocier avec Ia CNCAS et de
permettre à des OPi non éIigibies au crédit- (faute de statut juridique) d'y
avoir accès avec 1a garantie de Ia FONG5. L'ASESCAt^J, Kabiline, Bamba-
Thialène ont entre autres bénéficié de cette opération qui ne porte pour
f instant que sur les crédits de campagne. Les taux de remboursement au
moment de la mission étaient de 100 o/o à KaoIack, de 95 ,o en Casamance
(Ziguinchor et Kolda) et de 45 eo à Thiès. La FONGS souhaite devenir membre
du C.A. de 1a CNCAS, âu même titre que I'UNCAS ce qui Iui permettrait
d'accroître Ies ressources disponibles pour le crédit.

c Les partenaires de la FONGS

La FONGS a de nombreux partenaires parmi les ONG et les
fondations du Nord et travaille en étroite relation avec "Six S.'. Elle est
"en bons termes" avec I'Administration mais entend négocier les
collaborations (contenu, forme). Un protocole d'accord la lie à la
directic'n du Développement communautaire (MDS) et elle a eu l'initiative
d'une tournée de "sensibilisation" des chefs de CER pour des collaborations
Iocales avec les 0Pl (qu'elIe a d'ailleurs financée). Elle tire ses
ressources des cotisations des membres (3 à 4 millions par an) et de
subventions.

d - Des remarques

La F0NGS est devenue au niveau national un partenaire / paysan
incontournable; bien qu'elle ne puisse pas prétendre à la représentation
des paysans organisés sénégalais dans leur totalité, elle regroupe
cependant les OPI associatives les plus anciennes et son audience ne cesse
de croître.

La FONGS a de nombreuses propositions concrètes concernant les
nouveaux rapports qu'il faudrait instaurer entre 1'Etat, Ies paysans et les
autres intervenants. Jalouse de son autonomie, mais consciente de 1'utilité
et de la nécessité d'appuis dans tous Ies domaines, elle est ouverte à
toutes les collaborations contractuelles, respectant ses principes et ses
priorités.

"La F0NGS ne lance pas de directives" dit un de ses
responsables; c'est sans doute de là qu'elle tire sa force actuelle et on
ne peut que lui souhaiter de rester fidèle au principe "d'un va-et-vient"
permanent avec les OPI afin qu'elle donne aux associations les moyens de
résoudre des problèmes qu'eIles ne peuvent résoudre seules.

2. 3. ?.?. Aux ' niyeaux régional et départeæntal
également des organi .

on trouve
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création de nouveaux groupements (groupements CARITAS, PlP, etc. . . ) gui
sont venus s'alouter à tous ceux que suscitent les services administratifs
(G0PEC, groupements de promotion fénrinine, groupenents de jeunes,
d'éleveurs, de pêcheurs, etc. . . ) .

Toutes ces 0P, se sont situées en dehors du mouvement coopératif.

La Réforme du mouvement coopératif en 1983 aboutit à Ia création
de sections villageoises des coopératives (sVC) qui devaient jouer un rô1e
fêdérateur des initiatives villageoises. Mises en place très rapidement,
sans concertation suffisante avec les producteurs et les 0P existantes,
elIes sont restées des structures formelles dans beaucoup d'endroits. Les
groupements se sont maintenus, sans relations le plus souvent avec les SVC

et leur nombre a continué de croître.

Le désengagement de 1'Etat, êt 1a volonté de nombre d'ONG de
pérenniser les organisations paysannes qu'elles soutiennent conduisent
nombre d'intervenants à doter les groupements de statuts juridiques les
rendant éligibles au crédit CNCAS ; à part la SAED qui a fêdêrê certains de

ses groupements en SVC, la tendance actuelle est à la transformation des
groupements en GIE.

1.2. Le mouvement associatif

I1 s'est développé dès le début des années 70 dans les régions
périphériques (Fleuve, Sénégal oriental, Casamance) mais il gagne
actuellement de f importance aussi dans le Bassin arachidier.

Les organisations paysannes pilotes sont désormais cé1ébres :

I'Amicale du l^Jalo dans la région de Saint-Louis, I'AJAC et Kabil ine en

Casamance, Bamba-Thialène au Sénégal oriental, etc...

Fédérant des groupements, des foyers, des villages parfois au

sein "d'associations vil,lageoises de développement", ces organisations ont
fait école et il y en a aujourd'hui des dizaines qui regroupent des
dizaines de milliers d'adhérents (AI58 et Fédération des paysans organisés
de Bake1 dans le département de Bakel, CADEF à Bignona, UFULAL et AJAEDO à

0ussouye, etc.. . ).

Ces organisations paysannes intervillageoises (OPI) se sont
souvent créées avec des statuts juridiques d'associations reconnues Par le
Ministère de 1'Intérieur, ce qui n'a pas étê toujours sans peine. Elles
revendiquent leur autonomie vis-à-vis des intervenants avec Iesquels elles
ont parfois eu dans le passé des relations tendues (notamment dans la
région du Fleuve) surtout lorsqu'el1es avaient choisi une stratégie
différente de celle proposée par la SRDR. Le contexte crêê Par la Nouvelle
Politique Agricole Ieur est très favorable et les collaborations avec
l'Administralion se multiptient, sans qu'elles aient cependant renoncé à

leurs partenaires de toujours que sont les ONG.
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Certa ines d'entr 'eI 1 es sont regroupées au sein de Ia Fédération

des gNG du Sénégai (FoNGS), ce qui accroît leur autonomie interne et Ieur
pouvoir de néqocia:ion avec l'extérieur. l1 existe aussi des organisations
feOeratives intra ou inter-régionales (lnter-Ententes) et départementales
(C0RD-Bignona).

2- TYPoLOGIE DES oRGAl{lsATlOtlS PÂYSttlllES ACIUEL!-Es

0n a exclu de cette typologie les conseillers ruraux qui sont des

é1us et Ie mouvement coopératif (ce dernier fait 1'objet d'un document

spécial cf. tome 2, document no 9).

0n a opté pour une présentation par niveaux 9éographiques. (du

niveau infra-vilfageois au niveau national ) pour mieux rendre compte de la
diversité des o.g.-nisations paysannes gui existent; elles sont autant de

partenaires potentiels à ronridérer dans 1a définition d'une stratégie
d'appui aux producteurs et productrices.

?.1. Les organisations Paysannes de base

Elles se situent au niveau infra-villageois ou villageois. 0n

retrouve parmi elles quatre grands types d'0P :

2.1.1. Les qnoupeænts de s liés à des Sociétés
réqionales de développemnet ou à de grands

tent actuellement

a.rojets régionaux. Dans la
ffif ormes d'organisation :
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autonomeParmdescobpératives.Lessectionsvillageoises
réalisent des performances très variables et si certaines sont devenues

autonomes en matière d'approvisionnement, de façons culturales, de

.àr*rrcialisation, d'autres ont beaucoup d'insuffisances : un nombre trop
éIevé d,adhérents, des' modalités de création tfop _directives et trop
hâtives ne permettant pas toujours à de véritables solidarités de

s'exprimer;

les groupèments de producteurs des Périmètres irrigués
villageois sont "aùtonomes" théoriquement mais on note fà aussi de grands

écarts dans les performances réalisées et la majorité 9tt grouPements

étaient, il y a encore deux ans, considérés Par la SAED comme
;in.orpÉtents" pour la réalisation de certaines tâches ou "à

perfeciionnei',. D; gros efforts de formation sont en train d'être consentis
par la SAED.

Dans la zone SODEFITEX, 1 800 Associations de Base des

producteurs ont été créées ; elles assurent, en relation avec la SRDR'

l,approvisionnement en intrants, la commercialisation primaire de coton.
Des actions importantes de formation (techniquer- à la gestion,
ripft"netisation) ainsi que I'existence de ressources financières ProPres
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aux ABP et découlant de ristournes permettent à ces associations de mener
des actions intéressantes pour Ie développement vi 1 lageois (hydraul ique,
santé, équipement, €tc. . . ) . Le fait qu'ei1es regroupent 1a totalité des
exploitants agricoles d'un village en fait de toute évidence des structures
habilitées à s'ouvrir progressivement à un développement multisectoriel,
sur une base territoriale et sociale large. EIles restent cependant très
dépendantes de Ia S0DEFITEX (même si certaines ont manifesté récemment un
pouvoir de contestation) et isolées les unes des autres.

Des groupements de même type se retrouvent dans Ie Bassin
arachidier (en relation avec la SODEVA et d'autres projets) et dans la
région de Tiguinchor ("les groupements PIDAC" semblent avoir disparu avec
le projet du même nom; ils pourraient renaÎtre avec le nouveau projet
DERBAC).

2.1.2. Les grouperents 1iés aux ONG et/ou aux
administratifs

Services

Ils sont des millier,; à travers le pays: les groupements de
promotion féminine, les groupements de jeunes (C0PEC ou non), les GIE
d'éleveurs, de pêcheurs, etc...

Ils se caractérisent souvent par leur approche sectorielle 1iée à

une ou quelgues activités (avec presque toujours Ie maraîchage pour les GPF

mais aussi l'arboriculture, la teinture, etc... ) et par des adhérents
appartenant à la même catégorie sociale (jeunes, femmes, etc... ).

11 peut exister plusieurs groupements de même type dans le même

villâ9€,1iés à des interventions concommitantes ou successives, avec des
doubles appartenances, des concurrences; €tc...

II existe de très grandes variations dans les performances
enregistrées; elles sont fonction de la génèse des groupements, de la
qualité des appuis qu'ils reçoivent et des moyens gui sont mis à leur
disposition. Dans la même zone peuvent co-exister des groupements bien
structurés, avec des adhérents formés, menant des activités lucratives
(PIP, c€rtaines Maisons familiales, CARITAS, GPF du projet FAO-SAED,
etc...) et des groupements dépourvus de projet collectif, de moyens et
d'appui, gui attendent. . .

Ces groupements ont généralement peu d'impact sur le village pris
dans sa totalité ; it sont cependant des partenaires à prendre en compte
dans une stratégie villageoise de développement car ils témoignent de
1'existence d'intérêts sectoriels ou sociaux spécifiques.

2.1.3. Les grouperents de base des OPI

Les organisations paysannes intervillageoises, rattachées au
mouvement associatif, sont le plus souvent structurées à partir de
groupements infra-villageois ou villageois.
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Si dans certaines 0Pl 1es groupernents sont bien stabilisés, oo
remarque en revanche qu'i1s y a cies "fIottements" qui apparaissent parfois
-à 1a base, les adhéi"ents n'hésitant pâs à changer d'appai-t-enance Pour
bénéficier d'offres d'appuis jugées plus attractives (moyens matériels et
financiers le plus souvent).

2.1 .4. Les groupenents d'intêrêt éconorique

lls recouvrent des formes d'organisation très diverses; i1
s'agit en effet d'un statut juridique très adapté qui permet à des
groupements jusqu'ici non reconnus d'avoir un statut qui leur ouvre des
possibilités de crédit à Ia CNCAS. La loi 84/37 a en outre suscité des GIE
d'un type nouveau; une typologie a été dressée en 1988 (1) qui fait
apparaître_ quatre grands groupes :

les GIE constitués de paysans seulement ; localisés
principalement dans le Delta, à Thiès et à Tamba, ils sont le plus souvent
suscités par les SRDR, Ies projets et les ONG qui voient 1à la Possibilité
de donner un statut aux groupements qu'i1s appuient. Il y a parfois
appartenance simultanée des adhérents à la SVC et au GIE. Certains foyers
de j eunes membres de 1 'ASESCAI^I se constituent en GIE ou se transforment en
plusieurs GIE ;

les GIE familiaux sont souvent initiés par un membre de la
famille (émigré de retour, salarié, retraité, etc...) ; constitués par les
membres de Ia famille élargie ils préfigurent sans doute une grande
exploitation familiale où les liens pré-existants entre adhérents
garantissent la solidarité et une bonne organisation du travail. ll n'est
pas sur cependant que ces GIE favorisent à 1'avenir l'émancipation des
femmes et des jeunes ;

les GIE "mixtes" associant des techniciens et des Paysans, les
premiers apportant des capitaux et un savoir-faire et les seconds le
foncier. IIs se développent surtout dans 1a région de Saint-Louis ;

Ies CIE de "néo-ruraux" regroupent des techniciens, des
citadins, avec ou sans émplois, etc... Ils se multiplient dans le Delta où
on enregistre une nette tendance au "retour à la terre" ; le nombre
d'adhérents est généralement faible et ils ont le plus souvent des
objectifs clairs et des compétences, c€ qui augure bien de leurs succès.

(1 ) Situation
Paysannes
1 ggg.

et perspectives des GIE
au Sénégal. M. DI0UF et M.

dans le cadre des
SENE INAP / INDR /

organi sati ons
CCCE Avril
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2.1.5. Des rennrgues sur les organisations de base

Elles ont beauccup de Cifficultés à affirmer leur autonomie par
rapport à leurs tutelles: cette dépendance est le plus souvent 1iée à une
information et une formation insuffisantes des adhérents mais parfois aussi
à une difficulté de certains agents à jouer réellement le jeu du
partenariat.

0n note, êf, règle générale, des écarts de compétence importants
entre 1es Ieaders locaux (présidents, bureaux des groupements et de SVC) et
les adhérents de base;la tendance à la monopolisation de I'information et
au cumul des fonctions par quelques personnes existe dans beaucoup
d'endroits : elle nuit au fonctionnement démocratique de I'organisation,
freine 1'émergence de nouveaux leaders et est à I'origine de maints
clivages internes.

--Si certaines organisations paysannes de base réalisent des
performances techniques et économiques intéressantes (surtout dans les
régions où il existe une SRDR active mais aussi dans certaines OPl, etc... )
la faiblesse de la base économique de beaucoup de groupements est
préoccupante : on a parfois f impression d'organisations socialement
solides (avec des groupements féminins notamment) mais qui "tournent à
vide". L'absence de résultats concrets significatifs est démobilisatrice à
Ia longue et la mission a rencontré des groupements gui, incapables de
résoudre certains problèmes (de commercialisation par exemple),
abandonnaient Ieurs activités productives.

La primauté donnée par les intervenants à 1'0P se traduit dans
de nombreux cas par une prise en compte insuffisante de l'exploitation
agricole à laquelle continuent pourtant d'appartenir les membres de
I'organisation.

Les fréquentes approches sectorielles (ou par sexe) ont
I'avantage de mobiliser des groupes homogènes autour d'intérêts communs ;
elles ont I'inconvénient de rendre difficile une réflexion d'ensemble sur
l'avenir des villages incluant les nécessaires relations entre secteurs et
entre groupes et intégrant la dimension gestion des terroirs.

2.2. Les orggnlsations paysann (OPI ) ae

Leur nombre et leur expérience constituent un atout dans la mise
en oeuvre de la NPA.

Nous ne reprendrons pas ici 1a description des principales 0PI
car elle figure dans les documents consacrés aux analyse régionales (Tome
2, documents 3-4-5-6-7). 0n peut cependant en citer quelgues-unes :

I'ASESCAt^l et la plus récente Fédération des associations du Fouta (FAP)
dans Ia région de Saint-Louis ; I'Inter-Entente de Bamba-Thialène, le
GADEC, l'Al5B, Ia Fédération des paysans organisés de Bakel dans la région
de Tambacounda, lrEntente de Kabiline, le CADEF dans la région de
Ziguinchor;1'AJAC dans toute I'ancienne région de Casamance; I'ADAK,
I'ARAF dans les régions de Kaolack et de Fatick, et des dizaines d'autres
dont les unions des Maisons familiales par exemple,
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0n tr-ouve 1e plus souvent à 1 'origine des 0PI un leader ayant
un degré d'information et de formation supérieur à la moyenne : émigré de
tetour- (4158, Fédé.ation des paysans organisés de Bakei), ressortissant de
la zone ayant fait des études (CADEF, KabiIine, AJAC), des intellectuels
solidaires des paysans (Bamba-Thialène, Amicale du lrlalo), etc.. . Ces
leaders ont su cependant 1a plupart du temps favoriser 1'émergence de
nouveaux leaders paysans ; le pouvoir est le plus souvent partagé mais il y
a des exceptions ;

de rêf r"-,;"tt"t"iiJ*:"';'ï;;J,ï'i;";:u: 
t"*:'éiï" iu,il,.;fiJ:t:.'of,';Ji'':;

tant que structure ;

auto-di"nno,.Tl 5:ti: :r".,:;iilt,u'."#t!. "rïtlurll"'oï",,rto#"Tii.,::u ,,:l
comptant sur ses propres forces". La sécheresse et les conséquences sur la
situation alimentaire ont souvent servi de ressorts à cette démarche mais
parfois aussi Ia volonté d'affirmer un projet de développement différent de
celui qui était proposé par Ia SRDR (au Fleuve notamment),

Elles fédèrent des organisations paysannes de base dont elles
coordonnent et impulsent les actions et auxquelles elles apportent divers
appuis (formation, prestations de services, crédit, financements, etc...).
Ces organisations de base sont diverses : des foyers à I 'ASASCAI^J, des
groupements de producteurs au niveau infra-villageois (KabiIine, AJAC), des
comités villageois (CADEF, Bamba-Thialène), etc... Des structures
intermédiaires existent entre les 0P de base et 1a coordination centrale
(zones, uhions, comités, etc... ).

Leurs programmes ont en règle générale connu un élargissement
progressif : si les objectifs généraux sont restés à peu près inchangés
(auto-suffisance alimentaire, amélioration des conditions de vie), elles
ont débuté 1e plus souvent par des actions à caractère social (santé,
petite hydraulique, etc... ), de diversification (maraîchage, petit élevage,
arboriculture) et se sont attaquées progressivement aux problèmes plus
complexes liés à I'agriculture (pluviale ou irriguée) et à l'élevage :

production de semences, app rovi s ionnement , commercialisation,
transformation des produits, crédit, etc...

Elles Uénéficient toutes de 1'appui d'ONG, du Nord mais aussi
du Sud ("Six S"), qui apportent des soutiens financiers importants et un
appui méthodologique. Conscientes des dépendances qui peuvent se créer,
beaucoup diversifient leurs partenaires et se donnent les moyens de rester
maîtresses de leur projet (formation en particulier).

Des écarts de compêtence très importants existent parfois entre
les responsables de l'OPI et leur base. La nécessité de saisir des
opportunités, notamment dans 1a période actuelle du fait du désengagement
de 1'Etat, pousse en effet certains "exécutifs" à avancer très vite, à

prendre des décisions, etc... Des instances de contrôle et de régulation
existent dans toutes les OPl (conseils d'Administration, Comités de
coordination, etc... ) mais il n'est pas certain que la décentralisation
souhaitable soit respectée dans tous les cas.
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Au sein des OPI des distinctions peuvent cependant être établies.

Cert'aines 0Pl ont une base territoriale "continue" qui englobe
tout (ou grande partie) de plusieurs villages : c'est 1e cas de Bamba-
Thialène et du CADEF par exemple et sans doute aussi de 1'A158, etc... Cela
constitue un bon point de départ pour 1a définition de stratégies de
développement local multisectorielles et intégrant la gestion des terroirs
dans la triple optique agro-sylvo-pastorale (gestion de la fertilité des
sols, intégration agriculture / êlevage, reboisement, etc... ) et la
recherche des complémentarités entre activités. Elles constituent des
partenaires indispensables à toute réflexion menée dans ce sens au sein de
la communauté rurale.

D'autres 0PI sont plus des fédérations d'0P infra-vitlageoises
dispersées gêographiquement rÉme si elles restent dans un espace
relativement homogène: I 'ASESCAhI dans 1e Delta, 1'AJAC en Casamance,
relèvent dê cette catégorie. Elles orientent alors plus leurs actions vers
I'organisation de prestations de services aux groupements.

?.3. Les organisations paysannes fédératives

2.3.1. Les fêdérations suscitées par les services
adnlnlstratrls

Un exemple récent est Ia fédération des groupements de Promotion
féminine. Elle a été créée par décision nationale et les groupements
féminins se sont structurés aux niveaux de la communauté rurale, de
I'arrondissement, du département et de la région et au niveau national.
L'adhésion était assortie d'une cotisation uniforme de 22 000 CFA.

Ces promoteurs ont pour objectif d'ériger la Fédération en ONG et
de constituer un fonds de garantie pour cautionner les demandes de crédit
des groupements féminins gui, sans statut juridiguêr ne sont pas éligibles
au crédit cNcAS.

Dans Ia pratigU€, ce que nombre de groupements féminins ont
retenu est très vague, bien gue I'écart soit là encore grand entre les
resPonsables et Ies adhérentes de base. Un préalable semble avoir parfois
manqué : une bonne réflexion à la base alimentée par une information sur
les modalités d'accès au crédit et modulêe suivant Ie type de groupement,
son degré d'organisation et ses priorités.

La fédération des GIE d'éleveurs, crêêe elle aussi par directive
nationale du Ministère des Ressources animales, semble prématurée ; même si
une organisation de la profession est souhaitable à I'avenir, elle serait
sans doute plus fonctionnelle si elle partait de fonctions à assumer à un
niveau supra-groupement clairement identifié par les GIE performants.
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2.3.2. Les organisations fédératives d'OPI

2.3.2.1. Au niveau national on trouve Ia Fédération des ONG du
Sénégal (F0NGS). Elle a son siège à Thiès et reg
totalisant près de 75 000 adhérents dans 700 villages auxquels s'ajoutent
des villages "polarisés" (cf. tableau ci-après). Son histoire montre bien
la nécessité d'un temps de "maturation" long pour que des organisations de
base se fédèrent même si elles ont des leaders bien informés et formés.
L'idée a été lancée par des responsables d'0Pl en 1976; des échanges ont
en lieu qui ont abouti à la création de la FONGS reconnue comme association
en 1978. EIle a mené quelques actions (surtout en formation) mais c'est au
début des années 80, avec la NPA, qu'elle s'est consolidée et est devenue
ce qu'elIe est aujourd'hui.

a StructUration de la F0NGS

La FONGS admet comme membres des OPl des unions de groupements,
des associations régionales sur la base de régions naturelles.

Elle a une assemblée générale de 200 délégués qui se réunit tous
les ans, un conseil d'administration de 35 membres (dont 5 femmes) élu par
l'Assemblée générale qui se réunit 6 fois par an et un bureau exécutif issu
du conseil d'administration de 15 membres dont 3 femmes qui se réunit
autant que nécessaire.

Des structures informelles existent également : le comité de
secrétaires généraux des' associations membres, un comité de réflexion
restreint, etc...

Il y a en outre, quatre commisions de travail : les commissions
formation, communication, épargne / crédit et promotion féminine.

La F0NGS a comme personnel permanent un secrétaire général r uh
comptable et une secrétaire. Elle fait appel à des consultants externes
nationaux (un consultant formateur et un consultant en développement à
mi-temps, un consultant en planification, détaché des cER) et 'pour 

une
période déterminée à des consultants étrangers.

b Les actions menées par la FONGS

Elles sont nombreuses ; on peut citer :

Ia mise en place d'un système de formation en 1985 gui
fonctionne selon une programmation établie de façon concertée : formation à
la gestion, à la planification, formation des animateurs d'association,
alphabétisation. L'objegtif est toujours la formation de formateurs
capables de démultiplier les acquis auprès de leurs OPI ;

la nise en place d'un système de sécurité al imentaire
permettant des échanges entre associations excédentaires et associations
déficitaires;
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(Entented;o!::,ffi'an,T.'';:.,',nii.;.,',.,.iEo;;n.'J.;:[:il::ï::;
dans 1a réEicn oe Tarbaccunda) et int-sr-iégionales (entre les Ententes de
ces deux régions) qui portent sur des échanges, la formation mais aussi les
prestations de service (commercialisation par exemple). L'initiative est
partie de Bamba-Thialène qui en reste 1'animateur principal,

de pui s p"u 
-osï 

i",il?:ïT",.' o::",'"i 
" 
i"":ulili'" i :i,.iliï i rff5:;liff ":: I

groupements féminins, groupements GOPEC) et des OPI 1iées au mouvement
associatif. Ses projets prennent corps et 1a "Maison des Paysans" sur
laquelle e11e réfléchit préfigure sans doute une "Chambre d'Agriculture"
(cf. document no 7),

rêdêrationl l;ffir::. t

jeunes rn:neâo'T"ôl::.,ir'; ii
départemental des Producteurs à

commercialisation des fruits et

'ASESCAhI sont à la fois des 0PI locales et des

fédératives composées des groupements de
spéciatisées dans une fonction (Ie GIE
Oussouye) qui s'est créé pour aider à la

I égumes.

3- QI'ELQIIE5 REIIARQUES D'E]I5EI8LE

3.1. lt existe une réelIe dynamique d'organisation favorisée par
plusieurs facteurs i

* 1 'existence d'un
possible une réflexion et un
d'initiative ;

contexte politique
débat à la base et

démocratique qui rend
qui Iibère un pouvoir

et adaptée (notamment
ra r o i ea-izï;r.t"t"T'J:rt"t î"oto'"T'."trï ïment 

soupl e

{ le désengagement effectif de I'Etat qui ouvre tout un éventail
de possibilités pour dés paysans organisés (approvisionnement, crédit,
commercialisation, etc.., ) i

d'orsanir"iionun"irl:"nï or'":T'i3ï"t,Ef:l"li" 0",,1" ,"oiiii,ilit. 
t:":;

I'actualité servent de rêfêrence (positive ou négative) aux efforts
actuels d'auto-organisation ;

des leaders paysans ou d'origine paysanne, très enracinés dans
leur mil ieu, largement informés d'expériences d'organisation
professionnelle étrangères et bien formés ;

les performances économiques d'organisations paysannes,
suscitées par les SRDR notamment, qui accréditent f intérêt de
I'organisation à la base, autour de fonctions techniques et économiques;
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r,Etat, ,;r,t;ï'.i':'"i iiJ"t"'ff'-,t"'.""1: ':l;i;;J, "iï""Ji""::i Ti,f."t,"l
résultats rendent crédibie cette voie et' qui ont un effet d'entraînement
certain dans la paysannerie (F0NGS, lnter-Entente de Bamba-Thialène, AJAC,
AISB, ASESCAT^J, CADEF, etc...) i

et/ ou Ia ,rrJi"lta:ttnt" 
de nombre d ''NG qui soutiennent cette dynamique

La conjugaison de tous ces facteurs et de facteurs sociologiques
particuliers (il existe par exemple dans certaines régions comme celle de
Ziguinchor une "tradition" d'organisation qui a su se rénover depuis de
longues années avec les "congrès villageois") a donné naissance à des
formes d'organisations paysannes diversifiées, fort prometteuses pour
1 'aveni r.

3.?. Cependant, s'il y a lieu d'être optimiste, i1 faut se
garder de l'être trop :

.f, Beaucoup de producteurs et de productrices ont encore un niveau
d'organisation "professionnelle" très faible pour ne pas dire inexistant ;

sous-informés, pêu préparés au désengagement de I'Etat, ils ont souvent
encore une attitude "attentiste" et réagissent plus aux sollicitations
extérieures (d'où qu'elles viennent) qu'ils ne développent un projet
propre. CeIa aboutit à des groupements qui "flottent" au grê des
opportunités offertes par les programmes nationaux et régionaux ou par les
interventions des ONG.

Le degré d'autonomie des organisations paysannes est aussi
variable que le sont leurs performances économiques sans qu'il y ait
d'ailleurs toujours corrêlation entre les deux critères... 11 existe des
organisations autonomes et perf ormantes à la foi s rl,âis cette con j onction
est plutôt rare.,.

:

Une évaluation des 0P du Fleuve par la SAED a montré par exemple
que les 0P des grands périmètres, moins autonomes que les PIV, étaient
globalement plus "compétentes"; les ABP sont très dépendantes de la
SODEFITEX mais elles réalisent de bonnes performances économiques.
Certaines OPI, très jalouses de leur autonomie vis-à-vis de I'Etat,
obtiennent des -ésultats intéressants dans certaines activités (formation,
diversification, santé, hydraulique, etc... ) ; les résultats sont moins
convaincants dans les secteurs qui constituent pourtant la base économique
des exploitations (agriculture, élevage) sans doute parce gue Ies problèmes
posés sont très complexes, qu'iI n'existe pas le plus souvent de réponses
directement applicables et qu'un appui adapté leur a fait défaut.
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3.3. Les rapports entr-e les 0P d'origirre différente sont
demeuréesjusqu'iccteUrSontPUjouerdansce
SENS ;

rne sous-information souvent réciProque ;

Ieurs aua"irJr. .dépendance 
des 0P liées à des interventions vis-à-vis de

1a méfiance des 0P associatives vis-à-vis de toute forme de
possibte "récuparation" et 1e besoin légitime d'exister et de s'affirmer
par el1es-mêmes ;

Ces priorités différentes ;

.- etc. . .

Dans Ia période actuelle, des rapprochements intéressants ont
lieu; rien ne s'opposerait par exemple, d'après le Président de la F0NGS,

à ce que les ABP adhèrent un jour à Ia FONGS;les statuts de l'UGIED
rendent possible I'adhésion de SVC ; C0RD à Bignona regroupe des OPl et des
fédérations d'origine associative, étatique (gpf, GOPEC) et privée (CARA).

3.4. Des freins et des écueils existent également qui risquent de
handicaper la dynamique d'organisation :

parfois ,,d-"rt'f,:::Îtuff, "Lî"IJI"",.I:"î?,'"îrîi::i:"r:ï"$,:' irtti:,::::
faiblement organisés; it pousse aussi des responsables nationaux à des
initiatives louables dans leurs intentions mais qui restent "descendantes"
(directives nationales fixant des modalitês d'organisation par exemple) ;

des résistances apparaissent dans les appareils de
développement ; si de nombreux agents se réjouissent sur le terrain de la
multiplication d'organisations paysannes / partenaires, d'autres sont
irrités par I'existence de formes d'organisation diversifiées ; ils
aspirent à "1'harmonisatiof,", parfois assimilée à I'uniformisation" : i1 y
a les nostalgiques du temps où le mouvement coopératif avait I'exclusivité;
il y a aussi ceux qui souhaitent une coordination mais gui se verraient
bien en coordonnateursl .êtc... (cf . document no 14, tome 2) ;

les organisations paysannes existantes ne sont pas à I'abri des
débats potitrQUes généraux et des luttes partisanes sont à l'origine de
maints dysfonctionnements par exemple dans certaines sVC.

3.5. Les contextes économiques et institutionnels
des régions jouent un rô1e important dans la
d'organisation paysanne.

Ainsi, dans les zones d'intervention de la SODEFITEX,

"Association de Base des Producteurs" reste largement dominant,
n'est pas exclusif, alors gue I'absence d'une société régionale

de chacune
dynamique

Ie modèle
même s'iI
forte dans
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la région de Tiguinchor a sans doute contribué à 1'émergence d'un mouvement
associatif important. Le désengagement de 1a SAED et I'existence d'enjeux
économiques considérabies dans la région de Saint-Louis favorise le
renforcement d ' or gani sati ons paysannes déj à anci ennes ( SVC , ASESCAhI ) et
1'émergence de nouvelles formes d'organisations (etf par exemple).

Cela devrait sans doute pousser à des approches régionalisées
prenant en compte les atouts et limites des organisations paysannes
existantes.

3.6. I1 importe de ne pas perdre de vue le risque toujours
possible de "bureaucratisation" des organisations paysannes, quelle que
soit leur origine ; i1 s'y ajoute un autre risque : des Ieaders paysans,
développant un discours "de masse" peuvent se transformer au fil du temps
en une éIite de "paysans performants", ce dont le Sénégal a sans doute bien
besoin mais qui perdraient de vue les intérêts de la petite paysannerie gui
est cependant très majoritaire.
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36. Dans È,ous les cas, la règle qut s'tmpose eÈ, qut
-en oeuvre dans la démarche FOp (cf t,ableau n"2)

ré sume en 4 phases : -

l. dlagnosE, 1c du (des) problème (s) eÈ chotx des
prlortcatres avec res agtlculEeurs, la Fop et,

T

a
2- expértrnenc.atlon ec recherche de soLuttons adapEées

aux dtf férenLs Eypes d'explottacton avec La .Recherche,
La Recherche-DéveLoppemenE, la FOP eE les agricdIE,eurs.

3. dtffuston des résulcacs et, des proposlE tons ( eechnl-
ques r f tnanc [ères ) ec format ton ( cechntque ec gest ton )
p1r la l'i)P, avec L'apprri .te La R/D ec un srriyL assuré
par Le S/.8

4- anaLyse des résulcacs cechniques et économiqrres par
Ies agrtculEeurs, La Êop, La R/D eE -tê s/E-; analyse
rlui débouche norrnaltlrrlr]nf srlr Le ili-aqncsElc er l-,.: cSrtt:<
des chèrues

La dérnarche esE plus ou moins.o*plèr,ement développée
seLon Ies chèmes eE selon les problèmes à résoudre nats
tl esE posstbte de l'évaluer dans tes mots qui viennenE.
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