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Ré s u m é

- Le ProJet Retatl, proJet de riziculture intenslve ibrtguée
réallsé dans le cadre de la réhabitilation de I'offlce du NLger (MALI) a un''
certaln lmpact aur }a situatlon des paysannes de Ia zone

Bfen qu'11 ne sradresse pas directement à elles, '1is modlfl-
catlons qutll ""tr.rri" 

au nlveau des conditions de Ia productlon rlzlcole
retentlssent aur le travall des femmes qul est accrt'notamment par ra pra-
tlque du repiquage et Ia structure de leurs revenus rizlcoles dont '

lrévolution est difftcile à percevolr car la partie donnée en cadeau a ten-
â*"" à se systématiser alors que res garns du travalr ont dlmlnué -.

par I t attributlon générallsée de parcelles de maralchage à

toutes les familles, re proJet favorise lraccés des femmes aux terres naral-
chères et donc 1eur pe"rLt à,obtenir prus facilement un revenu indépendant'

cependant, ta pratique du maraichage présente des problèmes à la fois technl-
ques et économiques

La constltution du revenu féminln détermine la partlcipatlon
de Ia femme à lréconomie famlliale' r- ^^i.

outre la masse annuelle du revenu, la répartltton de celul-cl
sur lrannée est également détermlnante car les besoins monétaires des femmes

se caractérisent par leur échelle quotidienne.

crest drallleurs au niveau de la gestion des ressources allmen-

talres que ilimplication de la femme dans rréconomie familiate est la plus

vislbre, surtout en situatlon de crise: la femme utillse arors Ie plus souvent

Ees revenus personners pour r r achat de tout ou partle de la nourrLture faml-
lLale.

La nécessité de préserver les revenus fémlnlns apparait donc

.tcl nettement.

La situation des paysannes de la zone Retall évolue fortement

Bous ltlnfluence de nouvelles données indultes par le proJet'
I t est indispensable de contlnuer un sulvl de cet lmpact , afl'n

de détermlner les orlentations de cette évolution'
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I n t ro d u c t i o n

Notre stage s,est déroulé dans Ia région de Niono (MALI),dans

re cadre de I'office du niig"", €t plus précisément au Projet RetaLr'

Pour la présentatlon du MALI, voir Annexq 1 '

1. Présentation de la zone drétude

L'gg@ à 1'Office du

à partlr du bamage de Markala, construit

Ce barrage dévie une Partie
vallées asséchées (delta mort du Niger) ,

canaux. (cf Annexe 2)

2.

rrlgatton i '.;#s'r'i- 
'

en L947 aur Ie Niger ' , ,. *.,

des eaux du fleuve dans dranclennes'-{ ,i*r'
aménagées et complétées par des '- ' '',t

certalne lndépendance de I I agrlculture
cette réglon sahétienne ' les cultures
sucrg.

Lf lrrlgatlon Permet une

vis-à-vis du cllmat, sl bien 9uê, dans
princlpales sont Ie rLz et Ia canne à

La pgpglgtion est hétérogène sur le plan ethnlque (Bambara'

Minianka, Mossi, Bobo, P;;I etc... ) car elle provient essentiellement des

dépracements de popuration qui ont présidé à lraménagement de ltofflce du

Niger

Encore maintenant, des paysans provenant des zones sèches

vlennent s,y installer, attirés par un meilleur potentlel agricole.

Lesystèmepaysannalestbaséaurleprlncipeducolonat.
Le pqysan, appelé colonrffiiT attribuer (sans en être proprlêtalre) des

te*es à cultlver, sous réserve de sracqultter de la redevance annuelle et de

respecter un certain nombre de règles et obligatlons lnstaurées par lroffice
du Niger.

La .zone d | étude recouvre un des secteurs de I I Off lce du Ntger t

le secteur Satrel , àppartett"nt a Ia zorle de Nlono. ( cf carte annexe 3 )

cette réglon compte une populatlon drenvlron 9000 personnes

réparties dans dix vil'lages.

La réhabilttatton de ltOffl-ce du Nlger et le ProJet Retall '

.'!.. :1.."

LrOfflce du Niger présentant à la fols des problèmes technlques ',

(infrastructures drirrigation déficientes) et structurels (organlsatlon et
gestion peu efficaces), des efforts de réhabilitation sont apparus lndlspens?-, 

,

b1es.

1-



s t inscrit
de Coopéra
et du rése

vlllages
agnona N6)

l
I Depuis 1978, Ies

çant différents Proiets.

Le Projet Retall
Flnancé par Ia Calsse Centrale
basé sur un rêaménagement comPl
(cf annexe 48)

I1 touche quatre
Nl; Nango N3; Sassa-GodJ.l N4; S

réaménagés. (cf carte 4A)

bailleurs de fonds s'y lntéressent, êtr flnan-

I

dans le cadre de cette rêhabilltatlon '
tlon Economlque depuls 1986r tI-'eEt
au d'lmlgatlon Jusqut à la parcglle'. 

,
- .- . i

du secteur Sahel (Nlono-Colonlgatlon

_ 
pour un total d'envl19n 13Ot)_h" 

_

de réhabtlltatlon
fonds, 1:" grandes

notamment la Pratlque
,.: .i. :i ' 

i{i.lf.{}t;rr:i: l.', '

I'intermédlalre dfun

En àccord avec les obJectlfs du programme

déflnl en 1986 par I'Offlce du Nlger et les ballleurs de

optlons du ProJet Retall comprennent:

p_ Intenslfication de la riziculture, avec

du replqu"ge èt de 1a culture de contre-sal'son.

Sécurlsatlon foncière des paysans r Pâtr
ff permls d I occuperrr déltvré par I t Offlce du Nlger.

Promotion des assoclatlons villageolses, €û

fert de fonctlons et de responsabllttés de Itoffice du Nlger
tlons villageolses. (cf annexe ACl

vue dfun trans-
vers les associa-

niveau de
ZODê.

LeproJetestintégréàra@9"1'offlceduNtgerau
lazonedeNlono,le'chefdepro@l'homologueduchefde

Il est organisé autour de quatre volets:
Gestlon de lteau
Recherche/d6ve loPPement
Formatlon et organLsatlon paysannes
Suivi-évaluation

Aprés trois ans dtexlstencer'.le ProJet Retall aborde malntenant

.sa deuxlème phase et va s|étendre à deux autres villages. (cf carte 4D) :.
Au polnt de vue du réaménagement, le secteur Satrel présente

i

actuelLement trols types de situations:

la zone réaménag€e (g villages:Nl, N3, N4)

la zone partlelfement réaménagêe (r vlllage: N6)

Ia.zone ton réanénagée (O vlllages: N5, N6 bis, N7, N8r-N9,

3. Le ttrème de stage

Notre stage, encadré Par
organisation PaYsannesrr a

MarieJo DOUCET, responsable du volet
pour obiet I'étude de l'!cP3g!llg

ll

I
T

rrformation et
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Eâtii::Ëlr::ï"ïSïiffi.:émrnines et sur la prace des remme. dans l'explol-

Lrabsence de données sur ce thène avant lrarrivée du proJetnous prive d,une indispensable situation cle référence, fa"un. ;;.;;"'easayons de compenser Dar l I observation de ti-iituatron actuerle en zone non,.réanénagée.

Cependant,.ll faut garder à lresprlt qurll ne s,aglt paa à.proprenent parrer drune.srtuatl.n àe référence tar, d,une part, certarnas ,condlr -'tlons sont dlfférentes (compositton-"ii"iq"., -gLrgnernent 
.rrr-Â-vrs aà-nrono);:.et' drautne pant, certalna- effets au p*J"ï-J"Àt eenerbles en pérrphérre ateisâi,zone dractron ( inpact sun r r offre a" i.ii-à,o""""e sararrée notanraent).

Notre étude est axée sur trois thèmes:

La mobirisation du travail féminin dans lfexploitatlon agrLcole.
Les mécanlsmes de rémunération et le revenu agrlcole féminin.
Le rôle des femmes dans le système de gestlon des ressources monétalres etallmentalres au sein de rrexprâitation famiriale.

aubiIanou?-u'Ïâ::ii.ffi';!î::.Ï:;"o;:Ïiï:'Ëi;i:":ïff:"u"
allons déveropper lraspect travail dans la deuxième partie, puis I,aspectrevenu et gestion des ressources dans ra trotsième partle. ""o r -.'upe

rvporogie des "iilliiJ:"1Ëi:i;:i: i::'::-::ffi:::T"ï*i: i:::ïi::'i,uï,"-vall et une synthèse des résultats.

I
fr 

+rli, ; I'j'r';i.',lr1r;

I
I
I
I
I
I
I
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Première Partie

Présentation du t ra va il

DU STAGE EÎ BII,Ail DES EÎUDES PREEEDENTES

j

I. DEFINITION

1. Définttion du stage

Le stage, réallsé en blnôme avec une étudlante mallenne (étève-

lngénieur agronome) siinscrit dans le cadre drune étude visant à détermlner

à moyen ou long terme lrimpact du ProJet Retail aur ra situatlon et les actl-
vltés des femmes. -

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

Cette étude
s I est alors Penchée sur les
actlvltés domestiques.

En 1988, ur binôme franco-mallen
actlvités productives et du rôle économique des

Ce travail a bénéflcié de ltaide
cours drune mission dtappui au ProJet Retail.

a débuté iI y a deux ârs. Une staglalre- mallenne
travaux des femmes, €t plus spéctftquement sur les

a réalisé une aPProche des
paysannes.

d'Annette conREzE ( IRAM) au

L'hypothèse de tnavall eat que "' drune part' ces élérnente

contrlbuent à éclalrer fiâffiiffitlon dans les. explol-tletlOna=t -quer . An a.'- -- -
i;: Ë;ù;r-iêrbÈ 42g-t"qsee-xu* et""9éli't"i"."LP9.al,9|++!ry

Pour Ia poursulte du travail, A. CORREZE a élaboré des oropoel.-

tlons de suivi dans deux domaines:
':.

-'it" moblllsation du travall féminln et sa rémunératlon' .

Les actlvltés économiques des payEannes et Ie rôle Joué par leurs revenua

dans I I économie des ménages.

/développement, dontplus-t!eg1kF"@la:ilypologieEEE[1e?""l?-l::?:::T:1ol""IoppemenE'
li$f;ffi-g_rt aÉl{Oi:: iâ réetstance.g!--19. """9n"tltutlon'l 

i"''r

Notre travail srinscrl,t donc dans ta gonttnutté, des études déJà

réallsées et s I appuie sur les données recueil$es, les résultats 'étabIls et
les hypothèses énoncées par nos prédecesseurs.

4
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2. Les résultats obtenus et la poursuite du travail

L'enquête réalisée en 1988 a permis de cerner
activités économiques des femmes, les activités agricoles' et
coles, ayant été particulièrement détaillées.

des points Ëin
CORREZE 3 il...
valeur par les
vail, produits 

'

Itensemble des
surtout rizi-

al Les activLtés agrtcoles

La participation des femmes aux dlfférents travanrx rLzlcole8 a i''

étélnventorlée. ' ' 
.

Letypede@a,étéévoqué:tâchesexcIus1vement'
fém1nlnesouenco1Iabo"atffihommesetIesenfants;systèmes.:d|en-..
tralde; parents éloignés apportant leur aide; emploi de salariés.

résu,rats ;""1ï"::'i: ff.Ï:: ;:3"Î:ï":?H"ï:ffi :Ïil::,3"1""'irmer 
les

---+ Nous avons envisagé I I aspect main-d I oeuvre dans 1 t optLque des

mécànlsmes de mobilisation des femmes, surtout vis-à-vis de la main-droeuvre
salariée.

En ce qui concerne le maraichl+e, nous avons voulu .approfondlr
soulevés lran dernler, conformément aux indications drA.

les conditions dans lesquelles des parcelles sont mlses en

femmes, quels échanges s I opèrent au sein de la famllle ( tra-
revgnus) ...tt .

Le travail salarié féminin est apparu beaucoup plus développé

cette année que lran dernler.

ra s*ucrufu"lJ"lrT"ï:;Î:i:, 
t:"li

ses et les modalltés.

marque d I une évolutlon lmportante dane
nous avons cherché à analyser les câu-

b/ Les actlvttés productlvee non qgrlcoles

staglt du commerce, de ltélevage et de Itartisanat' Dfaprés
dernier, seul le commerce est pratiqué par un nombre I'mpor-

II
le travail de I I an
tant de femmes.

I - rci,
aource âe revenu et

I
I
I

allons surtout étudier ces activités sous I t aspect
dans la dynamlque annuelle des ressourcês.

Les résultats concernant I f 
-élevage posent des problèmes de

ftabtllté, compte tenu de la réticence des femmes à parler de leurs reasource8
personnelleg.

nous
rô1e

5
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-
cf Le revenu

Le mode de
étab1i I'an dernier.

---+ Nous avons
éIéments quantitatifs.

des femmes

rémunération des différents travaux rizicores a été

cherché à confirmer ces données et à y apporter des

sontattachésu^Lli::"Ï"3":,Ëffià"';:;j:fî3il""précédents
---) Nous avons surtout envisagé Italternative autoconsommatLonvente dans la stratégie économique des femmes.j

se

etlou

d/ L|utilisatton des revenue

L Lrutilisation du paddy par les femmes apparalt surtout orlentéevers des dépenses personnelles.

' Les formes dreccumulation spéclfiques des femmes comportentessentiellement Ia constitution du Erousseau des filles, llachat de blJoux,la partlcipation à des tontines de mariage ou de baptême.

La répartition des dépenses à I r intérleur des ménagesétudiée lran dernier à travers quelque" dép"nses-crés:

Le rrcondimentrr (ingrédients composant la sauce) est prlnclpalement
charge par les hommes.

Savon et pétrole sont fournis par les hommes et par les femmes dansproportlons varlables.

a été

prls

des

Lrhablllement des femmes est sous leur propre responsabillté, ainsl quecelul des enfants (te plus souvent).

Les médlcaments sont généralement payés par les chefs de famille.

La fourniture des gralns
ratt comme le strict apanage des Ëîmes
femmes y partlcipent parfois en zone non

pour Ia consommation famlllale appa-
en zone réaménagée alors que les
réaménagée.

grandes 
-, 1ô" [:"#::lïJ:3"f ;:" lÏH";::oi":::J:::';3n.:ïH"nï'liî,':;:talres à l|tntérLeur de lrunlté famillale. s'
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e/ La tSrpologie des situations féminines

Les résultats dcs enquêtes de 1988 ont permis I | établissernent
drune typologie des situaùions féminines, car la typologie des exploltations
(établle par le votet recherche/développement du proJet) ne parat t pas dlscrl-
mlner lee altuatlonE fénlnines.

' La typologie distingue quatre types de femmee: (CORREZE,A.;1988)

- - - Il4re A : rrvlelllesrr, fennes llbérées dee travaux domeatlquee par lrfue et la
présence de belles fllles ou de Jeunes fanrnes dans la fanlll€. Elles Èont'
llbétréeË des travaux agnlcoles eur I I exploltatlon (aauf r6colte).

| - I:/ps B : femmes rractivesrr dans de grandea farnllles (2 ménagea êt plus conpotr-
I tant au total plug de 3 fèmmes actlves).

- TyTe C : femmes rractLvesrr dans des familles moyennes (un ménage polygane ou
2 ménages totallsant moins de trols femmes. actlves).

Tlrpe D : femmes rf actLvesrr dans des famtlles restreintes et monogames.

1ogledes'rt.,"Ii1"l3"iul,:Ï:"3:':io:"i;ffi:f#î"":"ff"m,iËÏj"o:Io"-
exploltations, établle en décembre 1988 par le volet recherche/développement
(CeNrrLrD.i SEBILLOTTE,M.; lg8g - cf annexes ).

Ir. HEffiODOLOGTE

Nous avons utilisé deux types de méthodes de recuell des
données:

Le travail bibltographique et la rencontre de peraonnes compétentes.

La réalisatlon drenquêtes en milieu paysan. .

Le travail bibliographique a conslEté essentlellement en l t étu-
de de documents et rapports relatifs au proJet, €t plus partlcullèrement des
comptes rendus des travaux déJà réalisés au suJet des activités féminines.

Des données sur la structure et le fonctlonnement__des exploltâ:..
tiôns ont été obtênùèb dans les comptes rendus des enquêtes drexploltatlons
effectuées par les staglaires recherche/développement de 1gBB, ainsl qufau
cours drentretlens avec les stagiaires de cette année. '

Ces données ont permis d t effectuer des recoupements et d I appor-ter des éréments de compréhension à nos propres enquêtes.

La collaboratioF avec I t animatrice chargée des actlvltés féml-
nines au volet rf formation et organisation paysannesfr s I est également avérée
trés fructueuse, grâce à sa compétence et sa connaissance du temain.

I
I
I
l
t

T
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Notre étude des activités maraÎchères a notamment largement

bénéficié de cet aPPort'

l{ous avons réatisê trois types complémentaires d'g4quêtes' en

milieu paysan:

- Une enguête auPrés des femmes '

- Une enguête auprés des chefs drexploitation'

- Un sulvl des temps de travaux féminlns '

Nous allons maintenant détailler
de ces enquêtes.

Ies modalités de réallsatlon

t
I
l
l
t
t
I
t
l
T

I

1. Lr€chanttllon initlal

pour assurer Ia contlnulté du travail drenquêtes débuté en 1988'

nous avons cons.ervé le même échantlllon de femmes

cet échantillon a été constltué parmi les 65 exploltatlons
suivies par Ia recherche/développement'

Ces exPloitations sont réPartles
Nlono colonlsation Nl et sassa-GodJ i N4 en zone

zone partlellement réaménaEêe, Tlkabougou N5 et

tation).

Lréchanttllon aur lequel
tué de 45 fernmes, soi t une diminution de

dernLer.'

sur 5 villages du-Eecteur:
réaména3êe, Sagnona N6 en
wérékéla NB en zone non r6amé-

nagée.

Dix de ces exploitations nront pas été retenues pour notre

échantillon de femmes, car il sragit d'exploltations dirigées par des non-

résidents (c'est à dire n'habitant pas dans des vlllages de ltofflce du Niger)

dont res famtrres ne participent géâérarement pas à ra productlon agrLcole'

Ltenquête de 1988 portait donc sur 55 femmes (une par explol'-

Les paysannes ont été choisies seron les gtilèlgg sul'vants:,

- femne marlée,
- femne en âge ale travailler (nolns de 60 ans en 8énéral)' ^ -
_ é;;"" àu rrr.r ae ra.iire si possible; st erle est trop âgéer une dê ae3

belies-aoeurs ou belles-fllles '
Cepenalant, nous avone retrouvé lee coordonnéee de aeulenent 49

de ce8 femrnes à trarrers ies flchee dr enquêtes de lran dernier.
parmi ce6 49 villageolseÊ, noug avon-6 pq-en rencontlgq 4$.-(qte--.- . -

-â -qurtté Ie e.ecteur, ui. ii.ii -n-voydge, bne étatt màIâae, une e refusé de

nous recevolr).
nous avons travalllé est donè corrstl'-

I I effectif de 18% par rapport à I I an

l
I
I
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A ce titre'
de suivi Pendant Plusieurs
ments Précis et clairs sur
r*.,é"=, renseignements qui
mémoires.

types

il apparait essentiel pour Ia poursuite du t'fâvail
années de conserver au niveau du proiet des docu-

lacompositiondel'échantiltonetlesenquêtes
ne figurent généralement pas in extenso dans les

Notre échantlllon nrest pas représentatif de Ia populatlon

fémlnlne du secteur étudié '
Les proportlons des différents types de femmes entre les diffé-

rents villages ire reflètent pas Ia sltuation réetle (inconnue)'

Le type A est peu représenté, ce qui pose des problémes pour

lrélaboratlon drune typotogie plus fine (cf page 48 )'
A cet égard, il seralt lntéressant dtélarglr l'échantlllon au

nlveau des femmes de tYPe A '

2. Lrenquête g€nérale auprés des femmes

Nous avona donc rencontré lea 45 
- 
femnes de lréchantlllon' avec

lesouelles nous avons.t'-"i-"" ààux entretLens lndlvlduels selon l€6 caa'
'tcYsv--e- -'---c"t 

enquêtes ont eu lteu en Julllet et aott 1989'

.,. LeF.. g!Sæ.!!g!t en Banbara ont été réattsés -en-'collaborallon- ---- - ' -

avec lrlorlnoueso lxlt trnrA :iït;;;;i;e mallenne' qui a égarement aasur6 lsa

trâductlons' 
sa parfalte connalgsance dY BT?ï: ::-":",1t*::::l?:"Tr::' '.

travalr ont perÏi""i"'iirit"" au maxrmum les blals dts à ra traductlon et 1

erreura dt lnlerPrétationl

Le guide
aborder les différents

Notre échantillon se répartit ainsl ' selon les vlllages let les

femmes:

drentretlen (cf annexe 7A ) a servi de trame pour

thèmes de notre enquête '

I
t
I
I

A B c D total

N1 2 4 1 3 10

N4 o 3 3 2 I

N5 2 5 3 o 10

N6 1 o 1 o 2

N8 1 6 4 4 15

total 6 18 L2 9 45

I
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quêtes

ten des
façon à

Quelques femmes ont montré des réticences vis-à-vis de ques-
tions précises concernant notamment leurs revenus.

Certaines fiches dtenquête sont donc malheureusement restées
incomplètes.

Cependant, drune manière générale, Itaccueil qui nous a été
fait et la bonne volonté des paysannes rencontrées semblent assurer une cer-
taine fiâbillté à nos enquêtes.

IT existe quand même une certaine saturation vis-à-vis des en-
dont les résultats ne sont pas immédiatement percpptLbles.

I1 nous parait important pour la poursulte du travall drappor-
préclslons lors des entretlens sur Ia nature et les buts du sulvlrde'
malntenir Itlntérêt des vlllageolses.

Des restitutions en assemblée de femmes permettent également
dtatteindre cet objectif, et ont plusLeurs motivations:

- Ne pas lsoler l'échantlllon du reste de la population fémlnlne (ce qul est'.
drautant plus important que nous Eavons quê notre échantlllon nrest pas reprê-
sentatif).

Expliquer I'utilité de notre travail et rendre compte de I'avancement de-
celuL-c1.

Etabllr un dialogue, susciter des réactions parmi les femmes, pouvant confir-
mer, lnflrmer ou moduler les résultats des enquêtes.

I
I
I
I
I
t
I
I
t
l
t

. Nous avons réalisé une restitution partielle
dans un des villages concernés.

Trois points ont été abordés:

Ies temps de travaux féminins ( cf présentation de I t enquête
les galns en paddy,
les problèmes de gestion des ressources allmental.res.

de nos résultats

page 12 ),

Cette réunion nous a apporté quelques renselgnements complémen-
talres que nous avons utilisérpour Itinterprétation des résultats de lren-
quête, êt a suscité I'intérêt et la participation active des villageoisesr c€
qul est de bonne augure pour Ia poursuite du travail, pour peu que cette motl-
vatlon eoit entretenue.

3. Lrenquête auprés des chefs dre:çloitation

enquête auprés
lleatlon de la
ressourc€s.

I1 nous a paru judicleux de compléter notre
des chefs dfexploltatlon, notamment à propos
maln-d t oeuvre, organlsatlon de la production

travall par une
des aspects mobl-..
et gestlon deE

I
t
l



t
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
t
I
l
I
I
t
I
t

a/ r*ornation de I | échantillon

Il ne nous a pas êtê possible, cornpte tenu du temps dont nous

disposions, de rencontrer tous les ctrefs drexploitation de lréchantirlon ini-
tial. ,-- ) -. -r

A partlr de celui-ci, nous avons donc constitué un €chanttllon
restrelnt, comprenant 14 ctrefs drexlrloitation' . .^.. t - t^- !---^-

It s'agit drun échantillonnage stratifié selon les types drex-'-
ploitations, dont ]e détail est donné en annexe I ' '

t
a

tu/ oujectif

L'objectif de cette enquête était d'obtenir des Lnformatlons
dans différents domàines (cf gulde drentretien annexe ?B ):

Les stratégies drutllisatlon de la maLn-droeuvre famillale et ealarlée, Pour "'
le replquage notamment.

L r organisation des cultures pluvlales par rapport à la. rizlculture et les
contraintes en découlant.

Les mécanismes de décision pour Ie travall et les ressources.
': .. 

r

En outre, ces enquêtes nous ont permis dteffectuer quelques

recoupements avec les enquêtes-femnes.
Les divergences enregl.strées ont attiré notre attentl'on aur

quelques points 'sensibles" pour le-quels les _résultats bruts de I t enquête
dolvent 6ans doute être modulés ( cas de I I accês des femmes aux teFes de ma-

raichage page 24 ).

4. Le suivl des temps de bavaux agrl'coles

Un suivi des temps de travaux agricoles a été réallsé sur un

échantlllon de 11 femmes, €D Juitlet et aott 1989.

al Echantillonnage et obJectLf

Les 11 femmes ont été choisies dans lféchantillon lntttal au vu

des comptes rendus d'enquête 1988.
ii-"i"ËIi-à"-pat;"t "u" 

participant nàuitùèrrémen€ à r 
' 
i;ètarrà-

tlon de la culture du rLz.
En effet, I'objecttf de ce sulvl est d'appréhender de manlère

quantltatlve Ia moblllsation des femmes pour Ia rlzicûI6re eE@
Ieurs autres activités agricoles au sein du calendrier rlzl.cole.

La répartition de cet échantillon selotr les vlllages et les
types de femmes est présentée en annexe I '

11
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femmes de la

en zorle non
droeuvre est
femmes sont

Aucune femme de type A ne fait partie de

zone non réaménagée sont peu représentées '
En effet, les femmes A ne sont mobilisées

réaménagée où Ie repiquage est peu pratiqué,
assez faibl,e au moment de I'installation de

rarement mobilisées.

I'échantillon et les

que pour la récolte;
le besoin en main-
Ia culture et les

Nous avons conçu ces fiches
qurelles solent utltlsables par des femmes

Ies dlfférents dessins auprés de quelques

I Cette méthode de ti'avail sur papier à

t bien accueillle par les paysannes '
Elle semble pouvoir être utilisée avec

que la politique dtalphabétisation fonctionnelle mlse
f.lfgu" nf a touctré pour Ie moment qurun irombre limtté de

I

celles-ci ne correspondent donc pas au critère de cholx de

notre échantillon.

vl i" système des fiches de pointqge hebdonadaLres

Le dispositif de suivl, mis en place conslste en Ia dlstrlbutton
de fiches de pointages hebdomadaires, que les femmes remplissent elles-mêmes
(ur, 

"o"tant Ie" cases prévues à cet effet), et qui sont nelevées la semalne

suivante lors de la distribution de Ia nouvelle fiche'

(cf annexe 9A ) de manlère à ce
'analphabètes, €t nous avons teeté
paysannes.

mais ".r" a etelloÏ;::3Ë ff""î:o;:T;ïl:î î.iluol"::""îi:i:::;:*:'lËl*lli""
nous reprentons avec chaque femme son 

-emploi 
du temps de ra semaine écoulée '

pour vérifier lrexactitude des enregistrements.

base de desslns a été

profit , d'autant Plus
en oeuvre à ltOfflce du

femmes.

t
t
t
t
I
I
I
t
I

c,/ lléttrode de dépoulllement

pour les 11 femmes de ltéchantillon, nous disposions des enre-"
gistrements quotidiens des horaires approximatifs de départ au champ et de

retour au viilage, ainsi que des données qualitatives sur Ia nature du travail
effectué, recueillies lors de nos passages hebdomadaires.

Le détail de la méthode et des différentes étapes du dépoutlle-
ment se trouve en annexe 98 .

A pqrtir de ces do44ées, nous avons réalisé- un svstèmP .de
jôurhées-typéè, eui nous sert d,outil dranalyse pour ltétude de la structura-
tlon des temps de travaux féminins.

L2
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dl Intérêts et lirnites de la néthode

Cette méthode permet une approche plus
travail- indifférenciées.

fine que
journées de

Elle met en évidence une des partlcularités du
les tâches domestiques ( et notamment la préparation des repas )

la durée quotidlenne des travaux agricoles.

matlque et
tfcularttés

entlère, les

le système des

travail féminin:
conditlonnent

un aspèct sché- '

toutes les par-
Le. système des Journées-types.a bien sûr aussi

simplificateur et ne prétend pas prendre en compte
indivtduelles.

En outrer c€ sulvi nfayant pas été réallsé aur une campagne
1nformationsdontnousdl.sposonsnesontqueP3@s.

La réalisation des trols types d'enquêtes a permls de recueilllr des
données complémentaires et dteffectuer des recoupements et des vérift-
cations.
Ceux-ci se sont révé}és indispensables, €D raison de I I esprit même des
enquêtes, qui ont port6 parfois sur des suJets considérés comme se-
crets ou indiscrets.
Compte tenu de ces problèmes, iI a été recherché un maxl.mum de ri-
gueur dans I t analyse des données et I t énoncé des hypothèses.

.1, :,.I
I
T

t
t
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De u x i te me partie

axée sur Ia rLzLssJf,srs'.

différences entre la'

que largement pratiqué par les payaans'
une activité annexe, €t est à ce tltre peu

des parcelles de maralchage ont été attrl-

R ô | e des f emmes dan s la Product ion agricole

T

I
I
I
I
I
I

Dans la zone dtétude, 1â productlon est
irrlguée.

Les systèmes de culture présentent des
zone réaménagée et Ia zone non réaménagée.

en annexe 6 .

Le maralchage, bien
est pour Irlnstant considéré comme
encadré et peu suivi.

En zone réaménagêe,
buées à chaque famille.

En zone réaménagée, il s I aglt de culture intenslve pratlquée
sur deux cycles (hivernage et contre-satson) avec replquage
générallsé.
En contre-saison, seule une partle de la surface est mlse en
culture.
Les rendements moyens annuels sont de I I ordre de 4 r!t/l:.a.

En zone non réaménagée, la culture est généralement extensive
sur un seul cycle cultural (hivernage), avec des exploltatlons
de surf,ace plus importante mais des problèmes dtlmlgatlon et
de drainage en raLson du mauvais état du réseau.
Le .semls à la volée y est de règle, mais un certain nombre df ex-
ploitations se sont mises au repiquage, spontanément ou sur
incitation de lrOffice du Niger.
Les rendements moyens annuels y sont de I I ordre de zt/!r.a.

Les op pratlquées sur le rlz sont présentées

T

t
I

t
T

I
I

La culture
famllles en périphérie des
tante des vlllages, ce qui

pluviale (mil surtout) est pratiquée par certalnes
périr4ètres lqrigués et donc à une distançe -lmp-or=
pose des problèmes drorganisation.

Les femmes nront pas directement accés aux terres et particlpent
aux travaux agrlcoles en tant qutêi.des famlliales.

Que recouvre ce terme ?

Quel est le rôle des femmes dans la production céréalière ?
Dans Ia production maralchère ?

1

:

i

!

I

I

I

L4



lr

ll
l!

ll
Ir
lr
ll
It
I
t
t
I

r. HOBILISATION DE LA UATN-D I OEI,IT/RE FEiTTNINE POUR LES CULTT'RES CEREALIERES

Nous allons évoquer successivement dans ce paragraphe les méca-
nismes qui président à la mobilisation de Ia main-droeuvre féminine, Ies tra-
vaux auxquels les femmes participent dans Ie cadre de lfexploitation famlliale,ainsi que ceux qufelles effectuent ensuite (aprés la récolte) pour leur propre
bénéfice.

1. Les nécanl.smes de nobill.sation

a/ eui déclde ?

loutes les femmes enquêtées s I accordent pour affirmer que toutle pouvolr de décision revient aux @reg et qu'el1es ne font qu,obéli.
11 ne nous a pas ete'possiUfe dtaffiner ces réponses, qul fontpartie du discours socialement acceptable des femmes.

I1 est probable que les femmes disposent de moyens de presslon
ou de suggestion, mais ceux-ci ne sont pas exprimés car ils remettent en causeI I autorité du mari.

La seule trace que nous en ayons rencontré au cours de nos en-quêtes nous a d'ailleurs sans doute était révélée car il stagit dfune presslonrrpositiverr de la femme sur le mari : un chef drexploitation nous a expllquéqurll nfemployait plus de salarié permanent depuis que sa femme avalt déctdéde prendre en charge tous les travaux de celui-ci et ainsi de falre économlserà son mari Ie coût du salaire.

Parmi les hommes, les décisions sont rarement prises par lechef dtexploitation sans discussion (S cas pour 19 réponses à cette questloncf T I annexe 10 ).t Dans les 3 cas, 11 staglt de grandes familles anciennes, vrai-semblablement encore fondées sur des structures hiérarchiques trés rlgides.( Dans les 16 autres cas, Ie chef dtexploitation discute eqitavec ses frères, soit avec ses fils, soit avec son père.

On constate donc
Jours au chef drexploitation, la

euêr même si la décision
concertatlon entre les

revlent tou-
est de règle.

finale
hommes

b/ I{obllisation lndtfférenciée de toutes les femnes actlves
_ _de la famille

A. CORREZE (1988) a énoncé I'hypothèse suivante:fr1,es fenmes.sont engagées dans les travaux rlzlcoles (. . .j'seton des modalltés qul relèventégalement de leur position dans la famille, détermin&par I'âge, le ""rg dré-pouse, le statut par rapport au chef d'exploitation, le nombrè et lrâge desenfants, etc...fr .
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La Fépartltl.oùr des tâcher
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I
I Cette différence peut s'expliquer de deux façons:

It y a relativement peu de travail sur Ia riziculture en contre-saison (sur-
face petite): la mobilisation des femmes nrest pas indispensable.

I - Les femmes sont occupées par le maraîchage, activité reconnue inportante 3

I leur non-mobllleatlon est donc bénéftque par ailleurs.

e,/ ttobilisation pour la culture pluvlale

La pratique de la culture pluviale (mll Burtout) est condltlon-l
née par la possession ou la locatlon drun champ en zone exondéerdonc relatlve-
ment éloigné des villages.

Les famllles récemment lnstallées en dlsposent rarement.

(cf T 5 annexe 10 )l 24 familles sur les 44 de notre échantlllon nront Jamais
fait de culture pluviale.

* 13 famllles ont arrêté récemment. Parml celles-cl, 3 lnvo-
quent la balsse de la pluviométrie, 4 Ie manque de maln-droeuvre (ce sont des
familles séparées depuis p€u, ou dont les Jeunes ont qultté I'exploltatlon).

t 7 familles prati-quent la culture pluvlale cette année (a en
zone réaménagée et 3 en zone non réaménagée).

Ce sont des familles moyennes à grandes (plus de 10 personnes
actives ) , ce qui tend à confirmer I t importance du facteur main-d I oeuvre..

Ces familles détachent généralement quelques lndivldus ou ména-
ges pour Ia culture pluqiale, de façon permanente pendant tout lrhivernager ou
blen de façon temporaire lors de I'installation de la culture et de Ia récolte.

. Dans la zone réanénagée , la culture pluviale ne comnence que
l| lorsque le replquage est termlné, ce qul montre Iâ prlorité accordée au rlu.
I

I
La gestion de la main-dfoeuvre agricole répond donc à des impératifs d
technico-économiques relatifs à I I exploitation.
I1 sragit en effet de prendre en compte la dlsponibilité et lteffica-
cité de la main-dfoeuvre famillale drune part, êt, dtautre part, le
cott des salaires et le nLveau de ltoffre de maln-droeuvre salarlée.
Chaque paysan cherche un équilibre convenable entre ces différents
facteurs, comespondant à sa situation personnelle.
I1 en - résulte de grandes di fférences entre les exploitations au nlveau-------
de la mobilisation des femmes pour les activités agricoles . .

Les cultures céréallères 6e distinguent par Ie falt que les femmee nry
ont aucun rôle décislonnel, celles-cl étant le domaine des hommes, du
molns Jusqurau battage de la récolte.
Les femmes y ont uniquement un rôle de main-droeuvre.

t
t
T

I
I
I
i

t
I
I
T

I
t
I
I
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2. Activités anr:cquelles les femmes participent

Nous allons d'abord considérer lraspect qualitatif,avec la na-
ture des travaux effectués par les femmes, puis lraspect quantitatif, avec une
analyse des données de temps de travaux aboutissant à la notion de structura-
tlon du temps de travail féminin.

a/ .Naù|re dea travaur

I1 exlete deux grands p@!4g$Ugallgn au tr.rr.tl d.s '':.

femmes: 1r Installatlon de Ia culture €t la récolte.
Ce Bont des travaux nécessltant une matn-droeuvre Lnportante

poui!. être r6a11sés dans un tenpa convenable. . . .

Au nLveau de I I t nstallatl.oùr dc.Ia cultrre, 1l Braglt du repl-
quage du rLz en zone réanénagée et dan6 quelquee exploltatlons de la zonc non
réanénagée, du senls du r1z en zone non réanénagée et du 6enla du nll dang
lea chanps de culture pluvlale.

- Parml les 21 exploitatlons de notre échantlllon pratlquant le
rgÉ-sssgg.: . 15 paysannes lnterrogées partlclpent à au molne unê de8 3
op6ratlone (amachage, transport ou replquagê proprement dlt),r 3 fernrnes sont dlspensées car trop âgées,r I épouse de marabout ne travallle paa pour des ralsone
rollgleuacs,

r 1 femme âgée dans une famllle restrelnte nonogane eat die-
pensée de falt de la plupart des ttavaux agricoles,r I femme est lsgue drune grande fanllle (12 hommes acttfg)
où les femmea ne aont pas mob!.lisées.

La moblllaatl.on des femmes pour le replquage egt donc de règle,
à rnolns drune dlspense partlculière.

Le semia du riz à la volée e6t, par cornparalson avec le repl-
quqge, une tâche beaucoup rnolns cotteuee en main-droeuvre.. Seule une payÊanne a déclaré y partlclperi iI sraglt drune
femme de famllle restrelnte monogarne dont le8 enfanta sont encore trop .leunespour la renplacer.

Ce phénonène de substltutlon de la naln-d I oeuvre fénJ.nlnc par
les enfante aenble trés répandu.

Dés que les enfants attelgnent lrâge de 7-g ans, ils prenncnt
le devant dea bo€ufs lors du labour, assurent le gardiennage des chanps contr€les olseaux, ctc... , à la place de leur rnère.

Pour les çultures pluvlales, ce sont
complets qul Be déplacent.

Les femmes sont donc nécessalrement
sus. ParmL les 7 femmes ayant déclaré prendre part
L6% de lféchantlllon (cf f 6 annexe 10 ):

le plus souvent dee ménages

moblllsées dans ce proces-
à la culture du mll, solt
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retours

récolte

* 3 sont employées au semis et à la récolte,
'r 3 srinstallent de manière permanente ou font

répétés pendant I'hivernage,
r Ia dernière est mobilisée soit pour le semis,

selon les arutées.

La participation à la culture pluviale, à cause
qurelle implique, pose des problèmes d'organisation du travall
en concurrence avec drautres activités féminines, telles que le

portante

molns au

des allers-

soit pour la

des déplacements
et peut rentrer
maral.chage.

I
t
I
I
I
I
I
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I
t

La récolte du riz est aussi lroccasion drune mobilisation lm--
des femmes.

Même les femmes âgées habituellement dlspensées particlpent au'
vannage, sans doute parce qurelles y gagnent du paddy.

(cf f 7 annexe 10 )

rarions de ,e"oTt.'?,1::'ï S;:.l!"]'iÏ5":l':::lr:i:';:T:::."ï*"1"3:;"Tin-
des opérations culturales annexe 6 ) ,t 7 paysannes ne font que le vannage (S femmes âgées dlspensées,
1 épouse de marabout, 1 femme dont le nari emploie un manoeuvre permanent).

loutes les femmes valides partlcipent au moins au vannage car
crest à lrissue de cette opération qu'elles peuvent prétendre à une rémuné-
ration. Cela explique la mobilisation massive des femmes pour la récolte.

bl La structuration des temps de travaux fémlnins

L t Listog@- ( page suivante ) indique, pour chaque femme sulvle
dans lrenquête des temps de travaux, Ie pourcentage Pô de journées sans tra-
vail sur le riz familial par rapport au nombre total de journées dtenregls-
trement.

On remarque que ce pourcentage est trés variable ( ae 10 à 6SË)
selon les câs. Cela sfexplique de 2 manières:

La réalisatlon ou non du repiquage sur le rLz famlllal: les femmes qui nty
participent pas sont peu mobilisées à ce moment de Ia campagne.

La date de début du repiquage et la durée de celui-ci sont trés varlables
selon les exploitations. Les femmes de notre échantillon sont mobilisées pour
des durées variant de 1 à 6 semaines.

Ltenquête sur les temps de travaux a permis de détermlner pour
les 11 femmes sulvies la pæportion de chaque Journée -type dans I I ensemble
des Journées de travall (cf annexe gB ).

La figure I de la page suivante présente ces différentes
proportions- calculées pour chaque femme.

Nous distinguons 4 groupes de femmes:

Groupe 1: femmes 8r9r1orl1.
Ces femmes sont peu mobilisées pour la riziculture famillale:

elles présentent un PO éIevé.
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HISTOGRATT{I,IE : pourcentage de journées sans travail sur Ie riz familLal.
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FIGURE 1 : proportion des journées-t3rpes (T) selon les femmes.
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* Les femmes 10 et Ll appartiennent à des exploitations ne
pratiquant pas le repiquage. Elles ne sont pas mobilisées pour les travaux
champêtres et peu sollicitées pour porter le repas au champ car les hommes nty
travaillent pas de manière intensive.

i Les femmes B et 9, bien que dans Ia zone réaménagée, sont
peu mobillsées pour Ie repiquage sur Ia période considérée (début du replquage
tardif ou période de repiquage trés brève).

Ces deux femmes sont également peu sollicitées pour porter le
repas au champ: le mari de Ia première ne veut pas qutelle sorte trop souvent
de la maison; Ia seconde appartient à une grande famille où .les touns de cul.-
sine sont trés espacés.

Groupe2:femmes2et6.
Ce sont 2 femmes de type D de la zone réaménagée. Elles sont

chargées en permanence de la cuisine famlliale et portent le plat au champ
tous les Jours r c€ qui explique un PO faible et Ia prédomlnance de Journées
de travail courtes, de type T1 .

Glqqple3:femmes3et7.
Les durées des périodes de'replquage sur ces deux exploltatlons

sont trés différentes, droù des Pô différents pour ces 2 paysannes.
La structuration dës temps de travaux se caractérl.se par la

présence encore marquée des journées de type 11, type qui disparaltra quasl-
ment pour les femmes du groupe 4.

CeIa peut se justifier par le fait que ces femmes (type B) font
partie de grandes familles. Les jours où elles sont de cuisine, la masse de
tnavail qurelles ont à accomplir ne leur permet pas de particlper en plus aux
travaux des champs. Elles se contentent alors de porter le repas au champ et
de revenir préparer Ie repas du soir.

Grouoe 4 :.femmes 1, 4 et 5.
Pour ces 3 paysannes, les journées de type 11 sont pratlquement

inexistantes. Ce sont des femmes de type C, dans des familles moyennes:
Le travail de préparation des repas est moins lmportant que

pour les femmes du groupe 3. Même les Jours où elles sont de culslne, elles
peuvent se llbérer quelques heures pour travalller au champ.

Les exploitations dont elles font partie disposent drune
main-droeuvre masculine assez restreinte. Elles sont donc trés sollicitées
pour les travaux agricoles, et particulièrement le repiquage du rl.z.

I vauxfémlnlns.lli"n"lliiîliliiï,ff:i:"Tï::::i,l"iT:::ffi,:ïi::ii.jl:;.
r par A. OORnEZE.

La taille de la fânllle senble Lnfluer nettement sur leB moda-
I lttés de noblllsatlon dea fenmes .

I Ces résultats eeront reprlq,et. développés 1016 d€ ltélaboratlon_
de la typologle (cf page 46 ).

3. Les activités férnLnines autononea

Dans la zone étudiée, nous avons vu que la riziculture est le
domalne des hommes. Cependant, les femmes y accomplissent 2 tâches de manlère
autonome: le glanage et le rebattage.

I
t
I
I
I
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Dans quelle mesure peut-on dire que ces travaux sont autonomes
Les femme.s décident elles-mêmes de I 'opportunité de les réaliser oiln|ilF-
Elles s rorganisent drelles-mêmes.
Le paddy gagné à ces occasions revient directement aux femmes sans aucun

contrôre de la part des hommes (sauf querques exceptions).

al Le glanqge

Le glanage consiste à ramasser
Lalssés dans l.es champs aprés la récolte.

bl Le rebattage

Cette opératlon consiste à chercher les dernlers gral.ns lalseés
dans la pallle à Ia sortle de la batteuse.

Le rebattage est trés généralement une activité fémlnlne auto-
nome, mais deux femmes (sur les 40 ayant répondu à cette question) ont tndiqué
que les hommes de la famille font faire le rebattage pour eux-mêmes.t Dans un cas' 11 s'agit dfune grande famille de structure tréscentrallsée,

* Dans le deuxième cas, la femme est de santé fraglle et estlncapable de faire le rebattage elle-même.

btlités;
Pour la réallsation du rebattage, les femmes ont deux nossL-

- soit le falre elles-mêmes,
- solt employer des salariées.

Le choix entre ces deux possibllités (ou la combl.nalson des 2z
une partle par elles-mêmes, une partie avec des salariées) comespond à unestratégle prenant en compte dlfférents facteurs:

la pénlbtltté du travall,
la disponibi l i té en temps et la concumence avec d f autres travaux ,le gain potentiel,
la dlsponlbilité de ra main-droeuvre salariée.

( cf T I annexe 10 )t 9 femmes de notre échantillon (soit 24#) ont déclaré falre Ierebattage elles-mêmes.
Dana 4 cas, iI araglt de grandes familles (de S à Z f€nmêgactlvee) où Ia naln dtoeuvre fénlnine est eans doute conaldérée comne aufflaant€.
Dans les ? âtatrgs cag, 1l eraglt de fanlllee en sl.tuatlon pr6-calr€ où leg femmee sembrent chercher à gagnèr un maxr.num de paddSr, qurtt€ àeffectuer des travaux pénlbles.. 45'6 des femmes interrogéea enplolent ayat6netiquement deaaarerlées, rémunénées en nature (elles reçolvent une frâctlon di ra quantlté depaddy obtonue - cf page 33 ).

les derniers épis ou gral.ns .

I
I
I
I
I
I
I
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Ces salariées sont le plus souvent des femmes BeIIa ou Peul
dont les familles ont afflué à Nlono à la suite de la sècheresse.

A cet égardron remarque un emploi massif de salariées à Nlono
Colonlsation Nl (g cas sur g). Cela peut-il s'expliguer par la proximlté de
Ia ville de Niono, gui constitue un réservoir de main-droeuvre ? Ou blen El
agit-il drun phénomène social, Ies femmes du Nl se considérant un peu comme
des [citadlnes'f et étant plus enclines à_ s" dégager des travaux pénlbles ?

* L2 femrnes (gftr) choisissent à chaque récolte la mellleure
solution pour el-Ies en fonction des facteurs précédemment cltés. pour ces
paysannes ' I I aspect décisionnel est donc important et cela Justifte plelnement
le terme dractlvité autonome.

Finalement, la participatlon des femmes à la riziculture famlllale
ae limlte surtout à un apport de travail, les décislons technlques et
économiques étant prises par les hômmes.
Cependant, une fois la récolte famitiate effectuée,les femrnes peuvent
gagner leur propre paddy en glanant dans les champs récoltés ou en
rebattant les pailles. _

Ces activités supplémentaLres et autonomes jouent un rôle lmportant
dans Ia constitution du revenu agricole féminin, c€ qui sera dévetoppé
dans la troisième partie.

rr. ORGANTSATION DU I{ÂRATCHAGE

Contrairement à la riziculture qui est une actlvité famlliale,le maralchage est essentiellement une activité individuelle, pouvant être pra-
tlquée auss i bten pan les homrnes que par les femmes .

eis tnemes vont être exposés ici :
Les problèmes d'accés des femmes aux temes de marafchage.

- Les types de main-droeuvre utilisée et les modalités d'èmploi de la farnilleet des salarlés.
- Un aperçu des cultures pratiquées et du calendrier cultural en relatlon
avec celui des cultures céréalières.

1. Accés aruc terres

La question de I'accés des femmespartle des "poLnts sensibles', de nos enquêtes.
En effet, il semble que certaines

qufelles cultivent une parcelle, de peur que ceradlstrtbution future de temes.

aux terres maraichères falt

femmês préfèrent ne pas dlre.
les exclue d I une éventuelle

I
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Le nombre de femmes pratiquant Ie maraîchage que nous avançons
provient de recoupements entre les enquêtes-femmes L988 et 1989, les enquêtes-
exploitations 1988 et nos enquêtes-chefs d'exploitation 1989.

Nous avons mis un maximum de rigueur dans ces recoupements mal.s
tl faut cependant considérer les chiffres présentés comme des approximations.

II faut noter que Ia culture de gombo le long des parcelles de
rtz, que toutes les femmes pratlquent, n I est pas considérée !cl. .

Sur les 45 paysannes interrogées , 32 exploitent
parcelles de maralchage (soit 7L?61, €t les 13 autres disent ne
maraichage (soib 2g%).

al Répartttlon eelon les villqges

(cf T 9 annexe 10 )t En zone réaménagée, 83% 'des femmes+ En zone non réaménagée, nous avons

ou plusleurs
falre de

rencontrées ont des terres.
eu 6496 de réponses posltLves.

Cette différence s I explique sans doute essentlellement par le
falt 9u€, dans le cadre du réaménagement, des parcelles de maraichage ont été
attribuées à chaque chef de famirle sur la base de orezha/actif (est actlf
toute personne de 15 à SS ans).

réserve
famllIe.

Des temes ont donc été
d I une redistrlbution effective

lmplicitement accordées aux femmes, sous
des surfaces entre les membres de Ia

redistribution alt été comec- .

de la zone réaménagée ( ftf et N4 ) .tement réalisée
ft semblerait donc que cette
dans les villages enquêtés

I
I
I
I
I

b,/ ttécanl.smes de répartition des temes à r I Lntérieur
de la fanille

.rles parcelles des honmes 6ont trop petites pour en donner
aux femmea.r.

Sur les I femrnes ayant donné une raison à la répartltion lntra_.famlllale, cette réponse revlent z fois. cette ldée est eurtout précente en
zon€ non réaménagée (6 réponeee).

Une première expllcatlon à cela eet que le maraichage (et eur_tout la culturê drolgnon) eÊt une curture de rente et susct te donc à ce tltrelrlnt6rêt dee homaes.
En conaéquence, I'attrlbutlon de parcellea aux fe@les nladvl€nt -,qur apréa que led hommes aient été Batlsfalts, et peut se révéler trécaire:dans une des famillee, toutêa les parcelres deg femnes ont été rrrèquleltlon-

n69srr lors du r€tour drun Jeune frère dans lrexploitetlon famtltalC.

Ce phénomène Ee Justlfie par le falt que le maraichage eat géné_
ralênent la seure source de revenus personnera dea Jeunes chefa de iénag.r,
alora que leg femnes ont des revenus issus de la rizlculture.
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Malgré une apparence inégalitaire, cela constitue en falt sou-
I vent une répartttidn des sources de revènus à f intérleur de Ia famllle.
I

Parmi les femmes dfune uême famille, il semble que les plus
âgées mais encore ilaetivesrf bénéficient d I une priorité pour 1r attrl.bution de
parcelles (g femmes dans ce cas ont reçu des terres alors que les Jeunes femmes
de Ia famille nren ont pas eu).

CeIa s'explique socialemeirt par la prééminence des femmes âgées
par rapport à leurs belles-filles, €t économiquement par le fait gue les femmes
âgées, démobilisées de la majeure partie des travaux rizicoles, ont besoLn
drune autre source de revenus.

c/ OrlgLne des terres e:çloltées par les femmes

.} 29 femmes sur les gZ faisant du maralchagà (soit 91%) dlsent
avoir reçu une parcelle de leur EgEi.

On constate donc que cette pratique de cesslon de temes par le
marl est fréquente, aussi blen en zone réatnénagée (fS cas) quren zone non ré-
aménagée ( 14 cas ) .

Sur ces 29 femmes, deux ont en outre une deuxième parcelle obte-
nue gratuitement en dehors de la famille.

I r sur les 3 femîes falsant du marafchage sans avolr obtenu dc
t parcelle du mari, une en loue et les deux autres occupent une parcelle gratul-

tenent.
Ltobtention de temes en dehors de Ia famille reste donc un p!q-

nomène marg[gL pour lequel on peut émettre quelques hypothèses explicatLves:
le manque de temes disponibles, signalé par 4 femmes,
des problèmes financiers, signalés par 2 femmes,
Irobstacle social ou culturel vis-à-vis de cette pratique,
le manque de temps pour le maralchâB€, mis en avant par 2 femmes.

d/ PerspectLves

On remarque donc que I I accés des femmes aux temes maralchères
est largement condltionné par Ie bon vouloir des hommes.

En contre-partie, les femmes sont dégagées de la responsablllté
du palement de Ia redevance-eau pour Ie maralchage (490OO F.CFA/ha): aucune
drentre elles nra été sollicitée pour apporter 6a contribution.

I
I
I
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I
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A ce titre, il serait intéressant drévaluer, dans
d I unê -aïtribution dê pârcelles directement aux femmCs, Ie poids
dans le budget de celles-ci.

I t hypothèse
de la redevance
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2. Flux de nrain-d t oeunre

La pratique du naraichage, actlvlté agricole lndlvlduell€, eat
I lroccoçlon de flux de maln-d I oeuvre entre les différents nenbreg de Ia fanLlle,
I donnant lleu à des contre-partiea et conpensatlonr dlver6es.

Les femnes font parfols aussi appel à des manoeuvree aalarl,ég.

a/ Flux intrafanLliaux

It ressort de nos enquêtes que le maraichage est pratlqu€ solt :

par le marl, soit par Ia femme, soit par les deux dans 43 cas (sur 4S).

r Le marl aeul a une parcelle : 11 caÊ. .
DânÉ la rdaJorlté ffies aont arore nobrlreées por.rr..
trâvalller su:r Ia parcelle du nari..
Le6 3 femmes dlspensées le sont pour des raLgons pr6claea: refus du narl defairê travallrer sa fenme aux chempa, louriteur dee tâches n6nagères, enfantg
renplagant leur mère .

- I La femrne eeule a une oarcelle : S cas.
Dans 4 cag aur 5, le marl ntaide pas sa femmeg dans le clnqulème caa, le marl.,qul effectue le piochage de la parcelle de son épouse, reçolt de celle_ct ll
équlvalent de la rémunératlon d,un salarié.

_r ,{arl et ferune ont tous deux dea parcelles: ZZ cas.
- Dans rz caa 144%), lr nry a pas d'entralde entre re marl et la fenrne. g de
ces fenmes ae font alder par querqurun drautTe, dont 6 en employant deg ealarlés.
- fl y a 6 cas (22É) d'alde à aens unlque, dont 5 cas dans le Êens rle ferûne
aide le narlrr. Dans re sixième caÊ, le narl aroccupe unrquement de la vente
des prodults cultlvés par sa fenune.
- Lralde réclproque entrê marl et fenme apparait dans 9 cas (34S).

La répartltlon de ces 9_lypgg_d'afde selon Ia zone eat pr6aentée

I
I
I
I
I
I
I
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I
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en annexe

quente (z
(s cas).

En zone non réaménagée, Itaide réciproque (Z cas) et lrabsence
drentralde ( s cas ) sont à peu prés au même nlveau, mais cette dernlère ne donne'pas lleu à Itemploi de salariés.

En obaervant cette eltuatlon, on peut érnettre lj-bypglhègg que,
en zone réanénagée, Ies fennes dlÊposent de moyens flnancl€rÊ lufileantË, o,
bien réservent une partle de leur revenu pour lremploi de galarlés.

Elles se llbèrent alnsl de Ia cantralnte en relatlon avec ladlg ônlblllté ou le bon voulorr du narl (ou des auttres merûbrcs da la fantlle)et acqulèrent alnsl une autonomle totale pour le marafchage.
Cela slgnlfle:

- Solt quo lea noyens financiers des fennes sont plu6 importante qurcn zone
non réanénagée.
- Sol.t que la contrainte dt spd,nibil lté/bon voulolr des honnes eat trop fort€et pousae les femnes à trouver ung autre solutlon à leur problème de ialn-<t 'oeuvra..

10 I 10.
En zone réaménagée, I I absence d t entraide mari-femme est fré-

cas ) et s I accompagne souvent drun recours à la main-d I oeuvre salariée
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Une femme de Ia zone réaménagée explique ainsi son système de
décision: I'si j'ai du riz, j'en vends pour payer un salarié; si je nren ai pâs,
Je demande à mon mari de m'aider, mais il ntest pas toujours disponible car il
est occupé par ses propres travaux de maralchage; sril ne peut pas mraider, Je
me débrouille seulerr.

b/ Nature des travaux

Les tâches réalisées dans le cadre de I I aide intrafamiliale
sont différentes pour les hommes et les femmes.

Cas des hommes:

I Sur les 32 femmes ayant une parcelle, la noitié se décharge des

I S"::TLf:. "*"âratlon 
du 8ol sur Ie mari, un autrê menbne de la famtlle ou

' La premlère explicatlon à csla peut être la pénlbt11t6 du travall.
Il faut ausel prendre en compte le falt que la pr6paratlon du Bol a I eff€ctu€
en novenbr€-décenbre, c I est-à-dlre au moment de la récolte du rlz pour laquelle
lae femnee eont moblllséea.

La vente des produits cultivés par les femtnes est souvent effec-
tuée par les homnea (1O cas), le prodult de la vente revenant blen str aux
fenmes. Il sraglt le plus aouvent de la vente d€ Iroignon en gros.

Cas des femnes :
Sur les 23 femnes qui aldent leur narl (plusleurs réponeee par

femme), 17 font l'arrosage, 12 sont chargées des transports (fumler et/ou
récolte) .

On note lcl lrinfluence de la tradition dans le8 tâchee des

I fennes: IIaFosage à la calebasse est dévolu aux femnes alors que I I lrrlgatlon
t 'rmodernerr du rlz est le donalne deg honme6.

c/ Le système des contre-partLea

Dans la majorité des cas, les produits maralchers sont destlnés
à la vente, en totattté ou en partie (seules 3 femmes ont déclaré ne pas vendre
leure produits ) .

I La présence drun revenu monétairê permet donc la mlse en pj,acc

t drun Êyatène de contre-parties au sein de la famllle,en compenaatlon du travall.

NouE renarquons que, drune nanlère générale, les contre-partlea
données aux honnes par les femnes sont plus lmportantee que dans Ia ÊltuatLon
lnverae.--- Cela Êlgnlfle peut-être que, soclalement, la femrn€ eat tenue 

'

de rérnunéren leg gervlces qul lui sont rendus par les hoflnea de la fanllle,
alorg quê lrhonme, qul prend nonnalement en charge un certaln nombrê dê dé-
pensee fanlllalea, nrest pas dans I I obllgatlon de rémunéren le travall de aa
femme.

I
t

I
I

I
I
I
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Le système travall,/contre-parties au niveau du maralchage nreat

I certalnement pas dissoclable du reEte des actlvités.
I Il est probable que dans certains cas lron sorte du cadre atrtct

de la rémunération directe drun travall.
I Le cadeau reçu à lroccasion des travaux maralchers vlent alorg
I récompenser ou sanctlonner un autre travail, voire une attltude parttcullère

vls-à-vis de la farnllle ou du conJoint.

d/ L'emplol de la !âl,n-d.oeu\rre aalarléo par les feûtea'

Parml les 32 fenmes gyant une parcelle, lO ont déclâré avolr
employé des salarlés lors de la dernlère campagne (contre-salson. Ba-49).

Le recrutenent des manoeuvres se fait par lrintermédialre du
mari maiÉ iI semble établl que celul-ci ne peut pas refu€er à sa fenne d r engagsr
un aalarlé pour elle : les femm€s dlspoeent de I I autonornle de déclslon aur
Ieura parcellea lndlvlduellea.

Les teches confléea aux salariés Bont le plua eouvent les tra-
vaux de. préparatlon du sol(8 caa sur iO).

Cela arexpllque par Ia péniblllté du tnevall, et égalenent par
Ia concurrence avec lee travaux de récolte du rlz. -

Le 6al-aire Journalier payé par les ferutes est généralenent de
500 F.CFA, ce qui est le tarlf habltuel.

Certaines fenmes parvlennent à falre faire deg travaux à un
moindre cott, par des parents ou des connaiËsances.

Nous avons déjà noté I'emploi pfus frESEEt de salariés par lea
femmes de la zone réarnénagée.

Notre enquête ne nous permet pas de nettre en lumLère les
obJectlfs poursuivis par les fenmea à travers I'enplol de maln-d I oeuvrê EaIa-
rlée.

Sraglt-ll drune recherche d I allègement de leurs actlvlt6s ?
Ou bien le but eet-ll d'obtenlr une nellleure productlon par

Ie blals drun travail mieux falt, ou fait plus rapidement, ou à un monent oùla fenme nrest pas disponlble ?

3. Les productions et le calendrier culturat

Aprés une énumération rapide des principales productions, nous
allons étudier la question du calage des cycles culturaux des produits maral-
chers et la concumence des cultures céréatières vis-à-vis de ceux-ci.

al Les productl.ons

a;'
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Dans la zone d t étude,
I I ff oignonrr au sens large, la tomate

les productions les
et I I ail.
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- La aurface culltivée en gi.l varie drune ann€e sur lrautro:
t elle est pratLquée masslvenent par les femmes aprés une année de baa prlx
- aur les ol.gnons.

Lr'rrgiglglrr est une culture trés pratiquée: sur les 32 femmes
qyant, une parcelle, 27 ( soit 84%'l cultivent I | "oignoorr .

Le terme d'oignon est employé pour trois prodults: le gros
oignorf, 1réchalote, et ltéchalote traditionnelle (tigf kene) de petlte tallle.'

Ltéchalote a Ia faveur des'femmes car elle se conserve blen,
alors que le gros oignon se dessèche rapidement.

La
Les

Roma est préférée
cueillette.

I Les fenmes cultlvent égalenent une variété de trés petltes to-
I mates (appel6es rrminkon'r), en replquant des plants pouasaBt Bpontanément pen-

dant l rhlvernage.

Les autres productions maralchères Bonts
Le gombo, culture traditionnelle des femmes, pratlguée par toutes aur une

parcelle ou sur les digues le long des canaux dtlrrlgatLon.
Le chou pommé, d'introduction nécente, encore peu cultivé.
Le mais, eui se consomme grillé en épis vers Ia fin de lthivernage.
Lraubergine traditionnelle, dont les fruits et surtout les feuilles entrent

dans la composition des sauces.
On trouve également du coto4 et dg_!abac., cultivés surtout par

Ies vieux.

bl Catage des cyclea culturaur - Concumence avec Ia
production céréalière

Le calendnier cultural est présenté en annexe Ll .

La maJorlté du rnaraichage est réalisée pendant la sal.son sèche
frolde, c I est-à-dlre de décembre à mars.

La période décenbre-JanvLer est particulièrement surchargée:
en décembre sont installées les pépinières d'oignon et de tomate, les plants
étant repiqués en Janvler; lrail est également semé en décembre.

Cette période comespond également à la récolte des céréales
(mlf d'abord, puis riz), €t un décalage de celle-ci peut mettre en difficulté,
voire même compromettre Ia campagne maralchère.

La fin de la campagne maralchère coinclde avec le début des
travaux de contre-saison sur le riz.

Les hommes sont pris par ces travaux alors que les femmes r pêu
mobilisées à ce niveau, peuvent se consacrer plus facilement au maràlchage.

Le naratchage dfhtvernâge est peu pratlqué, à cause drune part
de la concumence des cultures céréalières, êt drautre part des conditlons
cllmatlques peu favorables (excés dreau).

tomate est également trés cultivée par les femmes.
variétés disponibles sur le marché sont Roma et Marmande.

car elle peut se conserver prés drune semalne aprés 6a

l
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Le grand nombre de femmes pratiquant le maraîchage montre bien I I im-
portance de celui-ci.
En tant qu'activité individuelle, il permet à la paysanne de se cons-
tituer un revenu personnel indépendant, ce qui sera développé lors
de ltétude du revenu agricole féminin (page 35 ).

Lraccés des femmes aux temes maraîchères dans Ie cadre du ProJet
Retail, bien qurencore imparfait-ement réalisé, semble plus faclle quf
zone non réaménagée.
A ce titre, Ie mode dtattribution des terues en vigueur au ProJet
Retail, eui octroie les temes aux chefs de famille, paralt avolr été
bien compris dans les villages enquêtés pulsque, drune manière générale,
Ies terres ont bien été redlstrlbuées par Ia sulte à tous les meqbnee
de la famille et notamment aux femmes (ce qui nrest cependant pas Ie
cas dans I'ensemble des villages de Ia zone réaménagée).

Au point de vue technLque. le maraichage souffre surtout du manque
drencadrement: difficultés à trouver des aemences de nouvelles varlé-
tés, problèmes phytosanitaires, excés dreau et problèmes de dralnage
sur certaines terres e €tc. . .

Cependant, Ie principal souci des femnes semble la commerciallsatlgn.
Celle-ci n'étant pas organisée, on assiste à des afflux de produits et
donc à des baisses des cours en pleine saison de production.
Ce problème sera détaillé dans la partie concernant les revenus
maralchers (page 36 ).

I
T

I
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Troisième p a rt ie

Formation revenu agricole féminin et

rôle des femmes dans_ le système de ges

des resùurces de I'exploitation

Lerevenuagr1colefémln1nsecaractériseparden.rItl.plea
sources et des formes dl.verses, que nous allons exposer dans cette partle.

Il forme le plus souvent la base du budget féminln, dont nous r

allons étudier les modalltés dr insertlon dans le système de gestlon des
ressources familiales.

I. LE REI/ENU AGRTCOLE DES FEIIIIES

Nous allons aborder ici trois aspects du revenu agrl.cole fémt-
nin: Ies revenus des cultures céréalières, Ies revenus maraichers et les
salaLres.

1. Le revenu des feomes dans Ies cultures céréallères

Celul-cl a trois onigines : les rémunératl.ons dlrectes, Ies
cadeaux offerts par le chef de famille à lrissue de la récolte et les gal.ns
autonomes du glanage et du rebattage.

al Rénrmération et cadeau : nécanLenes de r€partltlon

La dlatlnctl.on entre rénunératlon et cadeau nr€st pae tréa nsttc.-- -
Sl lion consldère que la rérnunératlon conalête en ce que le chcf de fanllle êst,.
(eoclalementl tenu de donner, 1l ne staglt alors que du pad{5r dlgtrlbué aux
ald€e et rrnanadésrr ( farnllle élolgnée) venant partlclper à la récolte.

En effet, la rénunération des femnes de la concesslon nc senble
paa stnlctenent obllgatolre (sur les 33 foflres ayant répondu à cette questlon,
5 nront rlen ieçu en hlvernage).

,..Ê,,ri.i. .
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En fait, nous avons choial de quallfler de rémunération le rprlx
du vannagerr (ctest-à-dire te paddy donné aux vanneuses à la fln du vannage),
quel que solt Ie statut de la personne qul. le reçolt (famtlle ou extérleur).

Les cadeaux éventuels sont donnés aux fenmes de la conceaslon
une fola la récolte rentrée.

La quantlté r€çue est fonctlon de la producttonr-' nouB ont
afflrné toutea les femnes inteFogées.

Il nry a généralement pas de cadeau lora de la récolte de contre: -.

salson, de même'que lors de la récolte de rnll.

.+ Lee, nodalltég de r€partl.tl.on : :

Le prlx du vannage est généralement donné une fols le vannage
termlné. La quantité globale est donriée par Ie chef de fanitle, la femne Ia
plus âgée se char:geant de la répartttlon.

En fonctlon du nonbre draldes à servlr, la quantit6 restant
dleponlble pour les femnea de la concessl.on est plus ou nolns lnportante. A cètltre, 11 faut noter que les femnes Lnterrogées au NB, vlllage Ulnlanka ayant
coneervé dee liene étrott avec le pays drdrlglne, reçolvent peu do paddy au
vannage car de nonbreux namadés vlennent, qutll faut noumlr et rémunérer.

b/ Les galns autonones

+ Le glanage:
Il eemble que le réaménagement alt consldérablement ltmlté lrln-

térêt du glanage car les femnes y gagnent maintenant beaucoup noins.
fI y a trols raiaons à cela: :

- Les surfaces en culture aont plus faibles et les chanps nleux entretenua.
-.Les femnes sont plus alaénent survell.lées compte tenu de la petlte taille
dea champs et ne peuvent pas lalsser de paddy derrlère elles.
- Les nouvellea varlétés vulgarlsées s | égrènent molnE (surtout la vartété dc
contre-saleon ) .

-. Le rêbattsgg3
ôffia-;?alartéee sont employées pour le rebattage, eltea

récrament en palement une partle du paddy obtenu, et cette fractlon dépend du
rapport pallle/graln. 

.r

51 ce rapport est élevé, ce qul est le cas avec les nouvelleg
batteusea VOTEX, les salarlées demandent Ia moitlé du paddy.

Si ce rapport est faible (cas des groaaes batteuses de lrofflce
du Nlger), ellea 6e contentent de 1/3 de la quantlté totale.

Lt lnfluence des sal.arlées dans Ia négoclatlon senble donc alaccroitre: une femne décrare lalsser également ta pàtlle aux salarléas Belra;
une autre affirne que lran dernler res Bella ont refusé le travall car ll n!.y...._ ._
aùatt tâE aaaez de paddy à gagner.

L I lnnovatlon technologlque conetltuée par la batteuse VOTEX
sernble donc Jouer en défaveur des paysannes, qul gagnent alnBl noln6 lors
du rebettage.

T
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c/ Aspect quantitatif

Nous avons rencontré quelques problèmea pour déterminer lesquantités de paddy reçues par les femmes.
Certaines femmes n I ont pas voulu dire ou ont affirmé ne pas

savoir comblen elles avaient gagné. -

Pour les autres, il se pose le problème de Ia conversl.on; lesquantités sont évaluées en sacs (de différentes contenances), bâignîGs,frgongosrf (sorte de seau), calebassês'... Nous avons tenté dtobtenlr le maxlmum
de préclslon, mais. il nren Feste pas moins que les chiffres présentés ne sont
qu I approxt matlfs.

1988 et de

part, €t en

Les données individuelles por"tant sur les gains de lrhivernagela contre-saison lg8g sont présentés en annexe Lz .
Nous avons calculé les gelns moygg en zone réaménagée dtune

zone non réaménagée drautre part:r Hivernag@
En zone réaménagée , Ro$êrr€= z4:tr6lcg ( écart-type=ll3, s )
En zone non réaménagêe, nof,€Dnê= 416r3kg (écart-type=216,g)I Hivernage lgBB t contre-sais (zone réaménagée)
Moyenne= 3O3r6kg (écart-type=126,7)

des
aussl,

I (resr de "o'o""llll,,'o:';:;::5:"i'::'":1"ïi;ï'!"Tl! ffiiffiàf#ffi
I zone non réanénagée, en faveur de cette dernlère.

Peut-on considér€r que Ie conportement de I | échanttllon de la
zone- non réaménagée constrtue une 'ituatlon de référence pour ra zone réarnénag6êvle-à-vla des modifications dues au réaménageme-nt ?

ou bien ra 
'rtuation est-erre prus conplexe et dr autreg facteuralntervlennent-lls pour motiver ces dlfférences ?

Lrabaence de données sur Ia zone réanénagée avant 1r arrr.vée duproJet ne nous pernet pas de trancher entre ces deux furlothèses.
' Les fenrnes de Ia zone netal.l s'accordent pour dire qurelles

gagnent nolns depuls re réarnénagement. pourtant, aur l,année, lee gllne noyens
l??9-198?.91! été coqroarabres entre ra zone réanénagée er ra zone ion réarnènagée
lpas-de allfférence signifrcative, mais ir faudrait faire la conpara!.son eurplusieure années).

II sembleratt donc que Ie résultat par canpagne solt eeul pnlsen comptê pa:r les femmes. euol quri). en solt, Ies pay€annes de la zone r6ané_
nagée sont blen conscrentes du fart que reurs garns nront pas augraent6 propor-tlonnellenent à la récolte de I'exploltatlon.

Les résultats de Ithlvernage 1988 montrent un disperalo-ngains plus grande en zone non réaménagée qu'en zone réaménaee;G;i;-îàil faudrait vérlfler ces résurtats sur plusieurs années).
Les facteurs surface de Itexploitation, rendement, nombre de

femmes dans la concesslon, ne semblent pas directement coryélés avec Ie galndes femmes et ne peuvent expriquer cette dlsperslon.
Le dynarnisme personnel peut peut-être justifier ces écarts:certalnes femmes glanent dans drautres champs que ceux de Ia famitle, effec-tuent un trolslème battage aprés Ie rebattage, -ou pratiquent beaucoup le van-nage extérleur (dans drautres famllles).
En zone réarnénagée, le fait que les femmes

systématiquement un carletru (au moins aprôs la récolte de
être tendance à réduire cette dispersion initiale.

reçoivent presque
l'hivernage) a peut-
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Le suivi plgri-aruruel des gains des femmes dans la riziculture
permettrait d'étudier I'évolution de ceux-ci en fonction de Ia production de

I r exploitation, afin de déterminer si chaque exploitation a effectivement une

logique lnterne stable de redistribution des revenus (en relation avec Ie t]æe

dtexploltation?). ^. . ,L- ---a^Le travail de suivi nra pas pu être commencé cette année car
Ies données recueillies I I an dernier sont incomplètes.

2. Le.uaralchage, source de revenus persorurels

Les produits maralchers culttvés par les femmes ont deux

destlnations: 1|autoconsommation et/ou la vente'

a/ Autoconsomnatlon et vente

Sur les 32
(cf I 11 annexe tO):

t 23 femmes
consommatlon familiale et

r 6 femmes
I 3 femmes

femmes de I t échantitlon pratiquant le maralchage

( soit 72%l gardent une partle des produits pour la
vendent le reste.
(soit Lg%) vendent Ia totalité de leur production.
(g%') cultivent uniquement pour I I autoconsommation '

La majorité des paysannes (81%) se conforme donc à Ia çradition
qul veut que Ia femme fournisse les légumes et condlments pour Ia sauce.

Cependant, I raspect culture de rente est trés développé ' sur-
tout pour I ,oignon ( dont Ia culture est egafenent tres prlsée par les hommes ) .

La pràxtmtté de Niono, important centre d'échanges économiques, favorise sans
doute cette extension, ainsi que I'introductlon de nouvelles variétés (écha-
lote et gros oignon).

Six femmes intemogées disent d' ailleurs consacrer la totaltté
de leur productlon à Ia vente. Ieurs motivations semblent relever de 2 tgtoues
dt fférentes :

- Drune partr otr trouve des femmes de grandes familles pour lesquelles lraspect
revenu personnel est primordial (a cas).
frAvec Ie riz, tu travailles pour les hommes; avec le maralchâg€, tu travailles
pour tolrt, nous a dit une de ces paysannes.

- Drautre part, 11 y a des femmes dont le mari ne prend pas en charge lrachat
de la totalitédes ingrédlents entrant dans Ia compositlon de la sauce ("le
prlx du condlment") mais qut fournit les produits maralchers d|autoconsommatLon
(Z cas).

Lemara1chagesembledoncavoirdeuxtnté.rêtspour1afemme

Lrapport drun revenu(prlncipat ou supplémentalre selon les cas).

La vente de produlte transformée et coneervés nr a pas été étu-
diée à travers notre enquête. fI semble cependant que les femmes pratiquent
fréquemment le séchaee (gombo, tomate, oignon, plment) pour conserver les pro-
dutts,

35
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et répartlt
Cela évite les ventes à bas prix en pleine

Ies revenus sur une plus longue période'
par exemple, les îemmes préfèrent dans }a mesure

vendre les ol.gnons secs ou la poudre d t oignon en septembre car
beaucoup plus éIevés.

Pour les tomates 
'

En pleine salson de Production,
fluent sur le marché de Niono et
ou 2OO F.CFA Pour une vingtaine

Les femmes prffi--t tl- pat savoir
petites ventes hebdomadaires (gombos,

Plusieurs paysannes n'ont pas encore

quêtes
tlquer;

saison de productlon

du possible,
Ies prlx sont

le problème de commercialisation est crucl.al.
Ies tomates produites dans toute la zone af-
il nrest pas rare que les prix chutent à 15O

de kg.

exactement combien elles gagnent aux
tomates,... ).
vendu la totalité de Itoignon produit'

Dans cette situation, I'étude et éventuellement I t amélloratlon
des procédés de conservatign seraient à encourager. cera dégageralt peut-être
des ltsation Pour les femmes '

bl Aspect quantitatif

Sur les Zg femmes qui vendent tout ou partle de leur productlon,
seulement 10 ont pu nous indiquer leurs gâlns pour la campagne 1988-1989' I1
sragit pour la plupart drune fraction du galn totar, Qul reste non éva1u6'

Deux raisons à cela:

Parmi les 10 femmes ayant répondu, 7 dtentne elles ont obtenu

des sommes comprises entne 5ooo et loOoo F.CFA. Il est probable que ces

chlffressous-estlmentlegainannueI,comptetenudesraisonsprécédemment
lnvoquées.

seul un suivi plus précis de la campagne maralchère permettrait
drévaluer drune part les cnarles (semences, engrais, salalres' cott du trans-
portr...) et drautre part Ie produit (quantité et devenir de la productlon)'
ôn poumalt ainsi obtenir des données fiables sur les revenus issus du

maralchage.

3. Le travail agricole salarié

Le travail agricole salarié féminin apparait à travers noa en-

comme un phénomène en extension: en 1988, 4 femmes ont déclaré Ie pra-
elles sont 10 en f gAgl--(Ef f f Z annexe 10 ) .

I
, i$P* ,.'

I

Le repiquage salarié est surtout pratiqué (g réponses), généra-
lement par des femmes ne participant pas au repiquage famillal 0 cas) et donc
-dfsponibles à ce moment-Ià.

Cependant, deux paysannes mobllisées pour le repiquage famlllal
font également du travaii salarié, """et 

tiellement dans la pérlode comprLee

entre Ie replquage de la sole de slmple culture et celul de Ia sole de double

culture. La coFtrainte temps ne semble donc pas rédhibltoire, dtautant plus
que la salson de repiquage est trés longue '

. Lee femmes travaillent toujours en -8g1i. (familtal ou de vol-
sinage). Une des femmes a Ia responsabilité de répartir les gains.

I
T
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La nécessité d'un emploi massif de salariés pour le repiquage

amène Irapparition de situations nouverres: manquant de main-dfoeuvre, ur chef

d'expIoitationaembau@ae""piqueuseS,dontfaitpartiesapropre
femmê, gui est ainsi salarlée de son mari '

Les salaires des femmes sont identiques à ceux des hommes:

5OO F.CFA/iour potr I I amachage des pl'ants' 
, - ,- ^ r r

L75O F.CFA pour Ie repiquage à'un petit bassin (1/1O ha)'
SOOO F.CFA bour le repiquale drun grand bassin (L/3 ha)'

; fourchette de gain enregistrée sur notre échantlrlon va de

15OO à SOOO F.CFA/fenme.

une autre tâche salariée féminine est Ie rebattage (g réponses) '
Crest un travail partlculièrement pénibte, pratiqué surtout par les femmes

i"-p""ticipant pas à drautres travaux (dispensées par ltâge ou pour des ral-

"orr" 
reltgte.r""" ) et ayant besoln d I un revenu extérleur '

Les femmes prennent par elles-mêmes la déclsLon de s I employer

conme salariées et ille mari ne dit rienil tant que la femme remprlt ses devolrs

ménagers et familiaux.
L'apport dfun revenu autonome supplémentaire est Ia principale

motivation du travail salarié. Le repiquage salarié présente I'avantage d'ap-

porter un revenu dans une période ""itiqt" 
(période de soudure)'

Finalement, les revenus agricoles féminins sont de deux types:
La rémunération et les gaclg en.paddy obtenus pour des travaux

que les femmil-onttenuesA-uGmplir dans Ia rizlcurture famlllare'
Les galns autonomes, c, est-à-dire dont I I obtentlon dépend de chaque

payaanne.ceJîffirevenusmara1chers(danslamesureoùIafemme
dispose dtune parcelle ) , les gains provenant des travaux rizlcoles
dont la décision revient aux femmes (glanage et rebattage) et les

salalres.

Le réaménagement et I I lntensification de la riziculture semblent Jouer
de plusleurs manlères sur ces différents revenus:
- une quantlté de paddy donnée en cadeau aprés la récolte apparait plus

souvent en zone réaménagée.
Les gains lssus du glanage et du rebattage ont dlmlnué depuls le

réaménagement de la zone du projet'
Les femmes ayant plus souvent des parcelles de maralchage en -zone--

réaménagée quren zone non réaménaEêe, elles disposent plus fréquemment

de revenus maralchers.
Le travalr sararié sembre en extensLon en raison de ra forte demande

en maln-droeuvre au moment du repiquage. rl est surtout pratlqué par

des paysannes de la zone non réaménagée
La pratique du repiquage salarié est trés intéressante au nlveau éco-

nomique car erre permet de disposeq dfun revenu en pérlode de soudure

ce qui est un facteur de sécurlsatlon lmportant.
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rr. ROLE DES FEMI'IES DANS tA GESTION DES RESSOURCES AU NMAU

DE L I T'NITE DE PRODUC TON

Nous allons étudier successivement dans cette partie la complé-
mentarité des budgets famitiaux et tndtviduels et notamment féminlns -r la
contribution des femmes à la fourniture de lrallmentation famllialeralnsL que
les méthodes utilisées par les femmes pour réguler et répartir leurs revenus .sur I I année.

1. Budget famtltal et budgets Lndtvtduels

a/ Sctréma général

Le système de gestlon des ressources se caractérise par la co-
existence et la complémentarité dedeux types de budgets: le budget famlllal et
les budgets tndividuels.

Le budget familial est alimenté par les revenus agrlcoles ou
para-agricoles de I'exploitation familiale. II est géré Ie plus souvent par
le chef de famille. L'existence et Ia bonne gestion du budget familial permet
de garantir la reproduction du système de production et de maintenir la cohé-
sion de Lrunité familiale.

Les budgets individuels sont constitués de revenus personnels
et servent à assurer des dépenses non prises en charge par la structure
familiale.

Les sources de revenug:

Lrunlté de productlon tlre lre€sentlel d€ son revenu de la rlzl-
culture. Le travall à façon ( labour, battage,...) est aurtout le falt d,re*plol-
tations êur-équlpées qul rentablllsent alnal leur matérlel. L r élevage constltue_.-
une forme d'abcumulation et d I épargne.

Lea sources de révenua per:aonneld sont tréB diversea selon lea
lndivldus. Lréventall dee posslbllltés va diune pettte actlvité annexe,telle
que le tressage dea cheveux, à une profesalon permanente (atédecln par exemplc).

Une partle des revenua personnele êat dlrectenent dépendantê d€
lrunité de productlon. rr s'aglt de6 revenua agrlcoles acquls dans le cadre dc,,lrêtçloltatlon fanlllale. ' 'Î'r'i '

I
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. céréales

. travall à façon

: .':1"""*"

unité de productlon

. travall salari

. commerce

. artisanat

. élevage

. profession
extra-agricole

. revenu rlzlcole

: . T::"tchase

individu
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Le levenu rizicole des femmes a été étudié dans la partie pré-
cédente. Pour les hommes, iI y a parfois redistribution des surplus (en paddy
ou en argent) entre les chefs de ménages. Nous en avons rencontrê 10 cas au
cours de nos enquêtes.

Ltexistence drun revenu rizicole masculin permet de garantir,
surtout dans les grandes familles, IIintérêt des Jeunes hornmes pour la rlzl-
culture. CeIa constitue sans doute un facteur drefficacité du travaLl.

L'obtention drun revenu individuel semble être ItobJectif prin-
cipal, aussi bien des hommes que des femmes, car elle conditionne l.r autonomle
économique de chacun.

De plus, Ia multiplication des sources de revenus est un élément
de sécurlsation pour la famille.

---) L'utilisation des revenus :

Les dépenses relevant du budget familial sont clairenient déff-
nles et llmitées, de façon à peu prés identique pour chaque famille.

La possibilité de nrélèvement du chef de famille sur le budget
famtlial pour satisfaire des besoins personnels semble varier selon les famil-
les: lnterdite dans certaines (7 de notre échantilton), eIIe semble pratLque
courante dans drautres (fO dans notre échantillon).

Deux explicatlons possibles à ces dlfférences:
St le chef de fanille e.st trop âgé pour disposer de revenus tndividuels lesus

de son propre travail, iI peut prélever dans la calsse commune.
Le chef de famille peut se servir lors de Ia redistribution des surplus aux

chefs de ménages.

Les modalités de gestion du budget famllial nront pas été pré-
clsemment établles au cours de nos enquêtes. II faudralt pour cela réaliser
des entretiens plus approfondis auprés des chefs de famille.

Ces modalités sont pourtant déterminantes pour assurer la bonne
marche de Ia famille et de I'exploitation.

Les dépenses relevant des budgets individuels sont en fait
toutes celles qui ne sont pas prLses en charge par Ie budget familial. Le bud-
get lndlvtduel a un rôle de complément vis-à-vis du budget famlltal, de manlère
à satlsfalre au mieux les besoins personnels.

bl Les flnx financiers et la porosité des budgets

[,e schéma général de répartition doit être affiné par l'étude
des fLux fin=rciers inLrafamiliaux, entre les individrrs d'une part, €t entre
individus et budget familial d'autre part.
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I En effet, Ies différents budgets ne sont pas étanches et la
I responsablllté des différentes dépenses nrest pas immuable.

+ Les flux financiers interindividuels

Les échanges d t argent entre mari et femme sont couramment pra-
tiqués. Sur les 42 réponses obtenues, nous avons rencontré 34 cas (81%) où les
femmes s I adressent exclusivement ou entre autres à leur mari quand elles ont
besoin drargent. 37 femmes (sur 421 nous ont aussi affirmé que leur marl sra-
dresse à elles eh cas de besoin. Cette réponse massive correspond-elle à la
réalité ou bien masque-t-eIle une certaine méconnaissance des femmes vis-à-vis
du budget du mari (ou bien ces renseignements sont-lls confidentiels ?'l ?

Les échanges drargent se font solt sous forme de prêt, solt
sous forme de cadeau, selon la somme et la disponibilité financière de celul
qui est sollicité.

+ La oorosité des budgets

Sur Ie plan qualitatif, l"q exemples de flux cités par les
femmes portent:

Soit sur des dépenses relevant des budgets inaivtauets. ( vêtements des en-
fants ou réparation dfun vélo par exemple).

Soit sun des dépenses relevant du budget famitiql (médicaments, dot).

Les apports des femmes au budget familial permettent de pallier
aux défaillances des chefs de famille. Les épouses de ceux-ci sont donc parti-
cullèrement sollicitées en relai: de leur mari.

A ce titre, il est important pour les femmes âgées de disposer
de revenus conséquents car elles jouent un rôle économLque déterminant dans la
famille. En situation difficile, la contribution des femmes au budget famllial
est essentielle, êt se manifeste surtout au niveau de la gestion des ressources
alimentaires, cê que nous allons développer dans le paragraphe suivant.

2. La gestion des ressources alinentaires

Lfalimentation quotidienne est basée sur un plat de céréales
(rLz ou mil) accompagné dtune aauce de condiments et de légumes divere' avec
éventuellement de la viande ou du poisson.

I
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al Les céréales

La fourniture des céréales
une responsabilité masculine, et Ie choix
également aux hommes.

pour la consommatlon familiale est
de la céréale (riz ou mil) revlent - -

.---f Rlz ou mLl ?

Bien que la monoculture rizicole soit officlellement de règle à
ItOfflce du Niger, les paysans ne consommant que du riz tout au long de lfannée
ne semblent pas trés nombreux dans la zone drétude.
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Dans notre enquête, sur 36 réponses à cette question (cf t 13
annexe 10 ) : t 1 familte ne consomme que du rLz pendant toute lfannée,

t 22 familles (61%) consomment en alternance tiz et mil,
r L3 familles consomment du mil exclusivement en période de

soudure (36 ).
Les raisons avancées pour justifier la consommation en alternance

de* niz et de mil sont:
des raisons économiques ( le mit est moins cher à I I achat que

le rlz)
des raisons de santé,
I rhabitude familiale.

---) Le nôle des femmee en période de soudure:

Les problèmes de soudure ne sont pas rares: 16 femmes lntemo-
gées (39%) affirment quril y a déjà (au moment de I'enquête) ou quril va y
avoir des problèmes de soudure (cf t L4 annexe 1O).

Les réactions des femmes en période de crlse alimentalre sont
_de plusleurs types:

rrC I est I t affalre des hommesfr, c I est aux hommes de fournir les céréaleg,. au
besoin en prenant uR crédit pour en acheter. Parallèlement, elles font des
petits plats avec leur rlz personnel pour elles-mêmes et leurs enfants quand
la quantité cuisinée pour la famille apparait insuffisante.

Certaines femmes (Z/Zg) remettent leur rlz personnel dans la consommation
familiale (surtout dans les petites familles).

- Dans une des familles rencontrées, les problèmes de soudure sont el graves
que la famille éclate en ménages restreints en période de crise. A ce stade,
la femme utilise son riz personnel pour noumir son mari et ses enfants.

Il faut noter que les réponses à notre enquête ne permettent pag
de conclure à une meilleure situation alimentaire en zone réaménagée par rap-
port à la zone non réaménagée (44% de problèmes de soudure en zone Retall,
35% en zone hors Retail), malgré une production globale plus élevée.

Cette différence provient peut-être de la composition de notre
échantillon, mals on peut poser I'hypothèse que Itintensification, notamment
parce qurelle engendre des cotts de production élevés, h€ semble pas sufflre
à solutlonner les probfèmes de base des familles payaannes.

Nous remarquons aussi la fréquence lmportante du travall salarlé
fémlnln dans les familles où des problèmes drautosuffisance allmentaire sont à
cralndre: aur les 9 femmes intemogées pratiquant le repiquage salarié, 7 nous
ont dit par ailleurs que la famille connaissait des problèmes de soudure. 2 de-cès paysannes nous ont clairement indiqué qurelles allalent utillser lrargent
alnsl gagné pour acheter du nll.

llle rôte des fenrnes dans lt approvislonnen€nt en céréalea est donc
lldét€rmlnant en sltuatlon de crise. Elles préservent dans la nesurc du
llposstbte une alimentation coFect€ à leurs enfants, et, dana certalng
llcas, elles peuvent en partie ou totalenent rrprendre le relals du chaf
llde famttte en difflcultés.
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b/ Les ingrédients de Ia sauce

La fourniture des ingrédients composant la sauce semble être
tradttionnellement une responsabilité féminine.

Les ingrédients sont en -partie autofournis (prodults maralchers'
produits de cueillette), €o partie achetés.

Dans de nombreuses familles paysannes, les hommes Eont matnte-
nant censés rrpayer le prix du condimenttt , pendant au moins une partle de 1r an-
née: (cf r 15 annexe 1o)-, . t , - ^-----r --^-r- '

dans 39%' des cas rencontrés, les hommes fournlssent seuls le
condlment .

* dans 13%
* dans 47%

posslblltt€s de chacun.

cas, les femmes Ie fournissent seules.
cas, la responsabilité est partagée selon les

ffla femme complèterr est la formule consacrée pour lndlquer que
la femme nra pas la charge TOTALE durrprix du condlmentn. En fatt cette expres-
slon cache de nombreuses disparités entre les familles: la Bomme engagée pour
le condlment ( par personne et par semalne ) par le chef de famllle varLe .sur
notre échantillon de 20 à 875 F.CFA.

Draprés les renseignements que nous avons recueillis auprés des
femmes, il semble qu'il soit possible de confectionner une sauce rrcorrecte'l
avec environ 50 F.CFA par personne et par semaine. Cependant, iI ne faut pas
négliger Iteffet de rivalité entre coépouses ou belles-soeurs pour la prépa-
ratlon du mellleur plat possible, ce qui entraine une certaine rrinflation'f au
nlveau de la quantité et de Ia variété des ingrédients utlllsés.

En cas de situation économique difficile, les femmes deviennent
souvent les seules responsables pour la fourniture des ingrédients de la sauce.
Il existe alors deux t-ypes de stratésies:

le circult direct, eui consiste à vendre le paddy ou les produits maralchers
produits pour frpayer le condimenttt,

le clrcult lndirect, dans lequel la femme vend une quantité lmportante de
paddy pour acquérlr un stock de marchandises destlnées à la vente, le prodult
de la vente servant à I'achat des condiments et à la reconstitution du stock
commercial (Cette idée sera reprise dans le paragraphe suivant aur la dynamlque
annuelle des ressources, qui développe la notion de régulatlon des revenua ) .

c/ La fourniture du bole de chauffe

Le bols de chauffe est difflclle à trouver à proxlmlté dee
villagee. Généralement, Ies chefs de fanllle envolent lea Jeunea gèna en cher-
çher en brousae, ou bien l'achètent par charretteB.

A travers no6 enquêtea, nous avons rencontré 3 fernrneE auxguelles
lncombc la responsabilité de Ia fourniture du bolê. Il sraglt danE les taol3
cas dtêxploltatlons en difficultés dans leaquelleÊ Ie chef de fanllle ne pêut
pas prendre on charge cette dépense.

Flnalement, le rôle des femmes dans La gestion des ressources alimen-
taires est surtout déterminant en situation de crise eb dans les
exploitations en difficultés. Elles interviennent alors financièrement
avec leurs propres revenus pour assurer la subsistance de la famille.
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I 3. La {ynamique annuelle des ressources

Nous venons de voir lr5.nportance des revenus férninins pour la
I vle de I'unlté farniliale. Comment Ie6 ferrunes procèdent-elles pour répartlr eur
I, lrannée leur revenu agricole obtenu seulement aux pérlodee de récolte ?

al Stockage des produits

Draprés les paysannes, il est plus faclle de conserver un pro-
dult plutôt qurune somme d'argent (rlsque de gestton dlspendieuse). Le stockage
en nature est donc largement pratigué, pour les eéréales notamment.

Aceniveau,Ia@correctedesproduitsstockéseSt
donc un facteur essentiel pour assurer la bonne marche de I I économie famlllale.

bl fnvestiesements, capitatLsatl.on et petLt connerce

Un investissement important constitue également un moyen de
blocage des ressources. Il sf agit principalement de lrachat dr.animaux (bovlns,
ovins, caprins).

I'Les animaux, c I est Ia banque des femmesfr, nous a dit un chef
dtexploitation. Et, de fait, cet investissement semble rémunérateur: une femme
rencontrée a acheté un mouton au moment de Ia récolte du rlz et I I a revendu 6
mols plus tard le double de son prix drachat.

Malgré cet avantage, ItéIevage dranimaux est peu répandu parml
Ies femmes (ou bien se gardent-elles de le confier à la première enquêtrlce
venue ! ) . Lors de la revente, la femme se trouve à nouveau à Ia tête drun ca-
pital et non drun revenu échelonné.

Ltachat dfanimaux permet draccroitre le revenu annuel mais ne
contribue pas beaucoup à sa régulation.

En revanche, Ia constitution dfun petit stock commercial a la
faveur des femmes. Les produits commercialisés sont le plus souvent des condi-
ments ou autres produits alimentaires achetés en gros à Niono et revendus au
détail dans les villages.

Le stock est renouvelé selon les besoins et le bénéfice est
uttlisé pour les dépenses quotidiennes. Le niveau de bénéflce nrest pas trés
éIevé mais le but de régularisation du revenu est attelnt.
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cl La transformatLon des produits

La transformation des produits constitue une étape supplémen-

';;. 
-;i î"Ji"l ;*;; ii"oi.ïïl.IïiiiïIï"''u"

telsquesoumbala(condimentàbasedenéré),pâted'arachid
de m11), gâteaux, sandwiches,.. r ou bien de proAutts non attme (savon,
fll de coton... ).

Ces pratiques nront pas été étudiées avec préclsion à travers
los- enquêtes mais il sembleralt que ces activités soient souvent réallsées paq
deE.lfemmes âg6es détachées des travaux ménagers et pour lesquelles I'lnves-
tlssement en temps nfest pas un facteur de blocage.
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Si cette hypothèse sfavérait pertinente, l'étude de ces circuits
de transformation-vente serait intéressante car les revenus des femmes âgées
(ne travaillant plus ou peu sur Ie riz familial) présentent des spéctftcités
importantes et jouent un rôle particulier au seln de la famltte. '
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d./ Les chalnes conmerciales

J,es femmes rencontrées au cours de nos enquêtes combl.nent par-
fois plusieurs types de commerce: ventes, échangesr transformatLon, êt co[stL-
tuent alnsl des chatnes commerclales complexes srétalant sur toute lrannée.

A tltre drexemple, voicl la descrlptlon drune chalne commerclale
pratiquée pan une femme de Ia zone réaménagée:

I Une partle du paddy gagné est décortlquée manuellement êt échan-
I gêe contre du lalt catllé auprés des peuls de Niono.

: ,n ".*on "n"n"lil"ll"li.ïiil"i"ii'i:i:i,::,"i':Ëi."t iiiifflri"l$""$ttt'
I v€ndu au march6 de Nlono.
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el Les apports extérieurs à I I exploitation

Il est fréquent de voir un ou plusieurs r"rb""" de la famtlle
pratlquer une activité hors de I'exploitation. Il peut stagir drune acttvlté
temporalre en saison creuse ou bien au contraire en période critLque, comme
on Ifa vu pour le repiquage salariér ou alors drune activité professlonnelle
permanente.

Ces apports sont échelonnés dans le temps car its conespondent
solt à un salaire, soit à la vente de produits artisanaux (tlssusr-cor{es, ...)
solt à des prestations de service ( tressage des femmes ) .

Ce type de revenu favorise donc Ia régulatlon des budgets faml-'
llaux et lndivtduels.

Flnalement, les indivldus apportent de nombreuses solutions au pro-
blème de la régulatlon annuelle des revenus.
La pratique des cultures de contre-saison tend également à une mell-
leure répartition des revenus. Pourtant, il semble que cela ne sufflse
pas à résoudre tous les problèmes car même I'alimentatlon est parfols
déficiente.
Production insuffisante ou gestion des ressources imprévoyante ?
Nous ne disposons pas des éléments nécessaires pour choisir entre ces
deux hypothèses. Tout au plus pouvons nous dire que si la productlon
est globalement meil.Leure en zone réaménagée, Ies pnoblèmes alimen-
taires nty sont pas absents.

fl E. résumé de cette partier oD peut dlre que la gestion des ressources
fl "" niveau de la famille e+; des individus forme un système complexe
ll d'interactions et de complémentarités, évoluant au cours de Itannée
ll selon les besoins.
ll t'efflcacité de ce système détermine Ia survle des famllles et le
ll fonctionnement des exploitatlons.
ll f" rôIe des femmes au niveau de Ia gestion des ressources famlllales,
ll bien quren partie occultér sê révèle essentiel en situatlon de crLse,..
Udroù lflmportance de la constltution du revenu fémlnln.
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Quatrième p a r t i e :

TyPologie
I
I
I
l

Conclusions" Suggestions

Dans cette dernière
sltlon de typologle des sltuatlons
mise au Polnt Par A. COnnEZg) ' des

et une sYnthèse des résultats '

partle ' nous allons exposer notre propo-
ieriiri"" (qut est basée sur Ia typologle
suggestlons pour la poursulte du travall

CONTRIBUTION A LIELABOR/\TION D'['NE TYPOLOGIE DES SITUATIONS FEIIINIT{ES

La tlrPologle établle

a/ Justlfication

lors de l|étude Précédente

La typologle existante dlstlngue quatre groupes de femmes '
selon leur charge de travail domestique:
Type A : femmes âgées dispensées des travaux domestlques ' D€ partlclpant

au tour de culslne.
l5rpe B : femmes ,activesfr dans res grandes famrlles ( comportant au molns

femmes actives ) , ayant à peu prés utt tour de culElne par semaine '
T57pe C : f emmes rractlves,, danl les famllles moyennea ( molns de 3 femmes

aiânt aes tours de culsine rapprochés '
Type D : femmes rractivesrr aanà- tes familles restrelntes monogames'

Le nlveau dtactlvlté domestloue est
est à la base de I'actlvlté féminine '

Les travaux domestl'ques constituent
toute femme marlée dolt faire et conditlonnent les

--hore .de Ia sPhère domestique'

en effet détermlnant car 1I

bl Le nlveau dractlvtté agrLcole

Ilen entre Ie niveau dtactlvité

l.

I
l
T

I

plus

3

actlves )

rr le ml.nlmumrr de ce que
possibilités de travall

un
?

1

I
I
t
t
I

Existe-t-iI
dt actlvité agrlcole
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Lrenquête tempÊ de travaux a apporté des éIémenta de réponse à
cette lnterrogation, même st, cette enquête ne portant pas Eur I I ensemble de
la canpagne, nous n'avons pas une vue globale de Ia moblu.satlon âgrlcol€ dc8
femmes. Ces résultats doivent être consldérés comme des indicateurs et non f,)aa
deg concluelons déflnltives.

Rappelons que noua avons Êulvl pendant envlron deux mola lea
tenpa de travaux agrlcoles de 11 fenÙ|le6 (3 fernmeB de t5rye B; 4 fennes d€ type
C; 4 femmea de type D), la maJorité drentre ellee particlpant au replquqge,
les autreB pratlquant drautres activités ag!:1cole6.

La rnéthode de dépoulllernent et les calcula effectués Bont pr6-
sentés en annexe 98

Sulte à l'étude des données recueillies, il semble que l'on
puisse accorder à chaque type de feruneE un nlveau noyen de travall agricole:
- Les femrn€a A ne sont généralenent pas noblllséea pour le rlzlculture fanl-
Ilaler hornls pour le vannage.
- Les femmes B prattquent les actlvltée agnlcoles à un nlveau noy€n nalÊ
conatant, que ce solt pour La rlzlculture fantllale, le narafchage ou le tra-
vall salarlé.
- Les femnes C Be distlnguent par un nlveau d'activlté agrlcol€ 61evé, qul peut
aller Juequrà une noblllsatlon totale en pérlode de polnte.
- Les femmes D ne consacrent pas des Journées conplètes au travall agrlcole,
en ratson du poids quotidien des activités dornestiques. Cependant, elles
peuvent parvenir à dégager un temps important en cas de besoln (polnte de travall).

t donc considérer que la typologie existante a porrr base le
d t activité des femmes, tant domestique qu' agrLcole.I ol peu

u nlveau

Les critères supplénentaLres

Les quatre type de femmes précédemment cités noua paralesent
certaine hétérogénétté au nlveau du deeré d'autonomle de Ia

son @ au sein de Ia famille.
C I est donc dans ce sens que nous avons cherché à afflner la

,typologie.

Le croisement de la tSpologie ilfemmesrr avec celle des explol-
tatlons de Ia recherche/développement nra pas abouti car cette derntère com-
porte un trop grand nombre de types (L2) par rapport à notre échantlllon de
femmes. En revanche, nous nous sommes appuyées sur cette typologie pour déter-
mlner les exploitations enrrbonne santé'r et les exploitations en dtfflcultés
(cf annexe 5), notre hypothèse étant que ce critère est intéressant à confron-
ter au rôle économique de la femme à lrlntérieur de la famille.

al Lee crLtèrea retenus

Nous avons choisl deux critères:
- Ie potentlel de diversification du revenu,
- le nlveau de partlclpation aux dépenses famlliales.

2.

contenir une
femme et de
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sificatrorî ":;ï"?vons 
utilisé deux indicateurs pour le potentier de dlver-

La possibi l ité d ' accés aux temes maraîchères ,
La pratique du travail salarié.

1 L I indicateur retenu pour Ie nlveau de partlcipatlon aux dépens ea
famillales est la contribution ou non à I'achat de condLments.

bÊ Intérêts et Ilmltes de ces critères

surte de norre *:":iÎt:?::ï:.::tli:n:":i':,::ii"
receler d' importantes disparités.

A ce titre, 1'évaluatlon du revenu global seralt peut-être plus
stgnlftcatlve que le potentiel de revenu. Cependant, I tobtentlon de données
flables nécessiteralt une enquête préclse de budget, cotteuse en temps.

De même, la contrlbutlon ou non au rrprix du condLmentrr cache
une grande variété de sltuations: quel est le niveau de contrlbutlon ? S t aglt-
11 drune nécessité ou du désir de Ia culsinière soucieuse de préparer un bon
plat ?

Les critères choisis sont donc partiels mais ils déterminent
quand-même les grands traits dessinant la situation des femmes: le travail, le
revenu, f t implication dans I | économie familiale.

3. PrésentatLon de la t1ryologle

Les Ilsnes directrices ayant guidées le choix des sous-ttrpes
sont les suLvantes:

Le sous-t;pe O est considéré comme le t'type de basert, €t correspond à une
situatlon moyenne sur Ie groupe considéré.

Le sous-type 1 présente un potentiel de diverslfication du revenu supérleur
au type de base.

Le sous-type 2 se distingue par une faible diversification du revenu; il
est centré sur Itexploitation et dépendant drelle.

La typologle obtenue ee présente alnsl:

.æ3:
Il sraglt de femnes âgées (lee fivielllesr) dt epenséea des tra-

vaux domestlques et ne particlpant généralenent qurau vannage lors de la ré- _ _êôlta du rLz.
Leur faible nonbre dane notre échantLllon (6 fernmeg ) ns noug a

pea pcr|lls de mettre en évldence dee dletlnctlons à I'LntérLeur de c€ groupe...
fl seralt lntéressant pour ta pourÊulte du travail d.lnclure

dana :,I échântlllon un plus grand nonbre de femmea, dr autant plus que noue
avons ranarqu6 le rôle économlque lnportant qurelles Jouent dans la famillê
( surtout ên ce qui cgncerne les épouses des chefÊ de iamllle).
, r'1, ii | .$rr

dont noua dlsposons à la
qgqlttati f et peuvent

t
T
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' rractivesrr des grandes fanlrres '
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movennes' Leur i:k"5 ::iî::"*îïiii"i:ï' iËâi""' erres sont

Îlrpe C :
rr s6liv€srr dans des famllles

Les femmes de tYlu.:i^:iT.l:=":ii::
ï:.:î::".::":fi:{T?iTi: ; ::::'n:":'î::"33"' égaremen'ï

s o r r I c * u .'.'oiil' i! :- i: :l*:-llîit 3".;:ltéeg pour les Lr-aveu'- 
É:d"rr* sous-types:

Nous avons distlngut oÉnéralement un€

:: 
" s o t t i cje e 

;'15" tt diil"'t:îi î:îî :T I" hT:"Ë : f:-='i : . : - J 
" "ico : res femmes d".:u sroupe olt i:ffiii"ilïttie (s cas)'

er "n"I"'ie 
pratlo::î:.,t-:i tn"r" 

fols Ie maralchage etr res f emmes de ce g"otP=r""i; i;;vall salarié ( Ë câE I '
,a-"lles ne Pratlquent PÉ

: ces paysant"' -1'1.î?::ï:.n."""::tî.:îr*æ::î:r:l''" 
travalr ealarlé

c1 ;ti:: Ë""il;ipent à r'achat

I

ffi*',estconstituédefemmes||actives||::::''"",,:î:''""
monogames. Le poids des activltés dornestlgues est trés' érevé pour ces

remmes, d, auranr r::""*l:iî lîî!ïL"ih*":tîitï":: 
iï"î?icutture mars

elres peuvent al"" rrés';.îir;irées "r pé"ioa. aJ-poi"t" "* 
la maln-droeuvre

raml*are "j h:î;::r::!tiîi:ii"iin-l:":""ïlfî::i"', ces remmes ne ront

Do , o""Jog":-r:'-ï"î":i:ii:-ill-u. .rimenrs (s cas). .c ,nl 'oli"naee 
ni ::?":ll ïlilï;r de condime"t: -!:.^:,i"lararre et utr-

D1 î,:::'i:_i#[îfËic* #:i:lJ: :ii.., r.,ravar

llsent une partre-âe reurs_""r"rr,r" pour pïriliplr a'i'""ntt des lngré-

dlents de la sauc""i*irlale (4 cas)'

Dans les tYPes c :'
revenu (sous-tlrpe I) . :r 

accolîPagne

î;à"n"t des condiments '

D, on constate que

riltet "tlquement 
de

dlversiftcatlon du

i""tr.fPatlon àIa
Ia
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Existe-il un lien de causalité directe entre ces deux éléments
Autrement dit, ces femmes pratiquent-elles une activité supplémentaire pour
pouvoir acheter des produits alimentaires ? Ce point pouryait être éclalrcipar une étude plus fine des réactions des paysannes face aux situations de
crise.

Cette typologie, regroupant deb critères de nlveau dractivité,
revenus et du rôle économique des femmes, prend en compte tous
aspects présentés dans cette étuder .

rr. SUGCES TONS PIOT,'R LA POT,'RSUITE DU TRAVATL

1. SuggeetLons uéthodologlques

A lrlsBue dê cette 6tude, nous pouvona fonnuler quelquss
ll lndlcationa méthodologlques pour la poursulte àu travall.
!

af Echantillorurage

Lreffectif de lréchantillon des femmes seraLt à augmenter,
eurtout au niveau des femmes de type A ( femmes âgées dispensées aàs travaux
domestiques), de façon notamment à pouvoir étabLir des sous-typêsr srll y a
lLeu.

Notre échantillon initial n'étant pas représentatlf , ll pougalt
maintenant se révéler intéressant dren composer un qui solt représentatlf des
types de femmes et dtexploltations. Le premler obstacle à cette réatteatlonest la nécessité de connaltre la composition démographlque des familles et Iarépartltlon des exploltatlons dans les différents types établle par la recher-
che/développement .

Ce nouvel échantillon pourrait permettre la réalisatlon drunsuiv1plusprécisetp1usapprofondi,ayantpourobJecttf1'analyseplusf1ne
de 1tévolutlon des sltuations fémlnlnes.

b/ Travall aur flches

par les-traval]'
Lrexpérience positive de travatl aur fiches de pointage remplles

femmese1Ies-mêmespermetd|envisagerlapoursu1-tede.ce_t}æede

I

I
" I t";,

I
I
t

Il faut toutefols lnslster sur Ia phase de test des atfférentE
deselns, pul's de la compréhenslon globale de la flche. Des modlflcatlons éven-.tuelles poumont être effectuées selon les suggestlons des paysannes.
Cette phase est plus dynamlque et actlve si elle est réaltsêe en petlts group€Br
mals tl faut ensulte s I assurer que chaque femme a bien comprls et est à même
de remplir seule sa fiche.
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c/ Restitutions

Le travail de suivi, qui mobilise la femrne pour un certal.n nom-bre drentretiens, et à plus forte raison Ie travail sur fiàhes, gui demandeune attentLon quasi-quotidienne, rendent indispensables les restitutlons desrésultats aux paysannes, de manière à entretenir leur motivation et leurlntérêt.

Ces restitutions tendent aussi à responsabiliser les femmes età les falre sorfir du rôle peu gratifiant dr,objet â'étuderrr c€ ili ù"-â"rr" le,,;sens drun développement participatif.
' .. ,,.'

df Conservation des documents

fl nous semble essentiel pour la réalt"atfon dfun travall desuivi sur plusieurs années de conserver au niveau du proJet des Oocdmenisclalrs et précls 6ur les études menées, lqs échantlllons cholsls, les résultats ,.:

dee enquêtes 
' 
... 6ans parler des mémoires déJà rédlgés aur ce suJet dans lecadre du proJet.

2. Les points à suivre particulièrement

Un certain nombre dtéléments
semblent nécessiter un sulvi particurier.

exposés dans notre étude nous

d Le revenu rizl.cole des femmes

Le bilan annuel des revenus rlzicoles et leur répartitlon entreles dlfférents travaux permettraient dren suivre Irévolution sur plusLeursannées, Lf obJecttf vlsé est doubre: 
v-v'r er" Pru.t4nt

Déterminer pour chaque exproitation suivie la logique qui préside à la redls-trlbutlon des revenus entre les dlfférents membres de la famllle, et notamrnentr:les femmes.

- Evaluer prus précisemment I I lmpact du réarnénagement sur les revenus rlzlcoleefémlnlns, en fonction de ra logtque précéde*"rf déterminée et par comparalsonavec Ia zone non réaménagée (si cette sltuation de référence sravère pertl.nente).

bl Le maratchage

Le sulvi conplet drune canpagne naralchère apparalt lndlspcn-sâble pour évaruer l I rnportance de cette l.Er"rtg pour res femmea.Les euDerflcles mlÊes en culture, ll.s spéculatio"., f." tntrants,la maln-droeuvre. ra oroductron, ra part àesïit""'-.i-àJ-ili.i"itlJi"ltron,.rgrid:r,la tran.fornatron des produrts, re rËrrunu, lou"- "." postes nécessrtent r. enre-gistrement de données pnécises afin d,étaÉfir un uitan de campagne.

I
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cf Le travail salarLé

La pratique du travail salarié semble apparaitre, au vu desrésultats de 1988 et lg8g, cornme un indicateur drévolulfon important.
Ltétude des conditions dtemploi des femmes, du temps consacréà ces travaux, de I I insertion de ceux-ci dans le calendrler des actlvltésI'ntrafamlllalesret des revenus poumait permettre df appr€hender des aspects

Lmportants de cette évolution.

dl t"r autosuffl.aance alLmental.re

Le suivi de's productions, ventes et achats de céréa1es ar, ,rirr"",,de la famllle apporterait des éIéments de compréhenslon- à la gestion des res-sources allmentaires.
Dans quelle mesure Ifintensificatlon de la rizlculture (avec

toutes les modifications qutelle impllque au nLveau du système de productton)
apporte-t-elle une mellleure sécurité althentalre ? Accentue-t-elle lee pro-
blèmee dfautosuffisance alimentalre dans certalnes famllles ? Ou blen faut-11 chercher au niveau de la gestion prévisionnelle des 'céréales le centre desproblèmes dfautosuffisance ?

La gestion annuelle des céréales étant sous la responsabilité
des hommes, les femmes ne semblent y intervenir quren cas de crLse. Il seraltalors lntéressant d I approfondir les stratégies économlques développées par lespayaannes pour se procurer les revenus nécessalres à la prlse en charge dfunepartle de I'allmentatlon familiale.

rII. SYNTHESE

Nous allons récapituler d'abord les différents niveaux drlnter-
ventlon de la femme au sein de Itunité de productlon famlllale, puis présenter
un bllan (provisoire) ae I'impact du Projet Retait sur Ia situation des femmes.

1. Bilan du rôle de la femme au sein de l|unlté de productLon

Le schéma de Ia page suivante ( ffg . Zl résume le fonctlonnement
généra1 de Itunité familiale au niveau du travail et de la productl.on agricoler-alnsl.que des revenus en découlant.

Les femmes intervlennent à divers tltres dans ces dlfférents
domal,nes.

Au niveau du çravai], elles particlpent à la productlon céré-allère fanlllale. Celles qutlaÏËffient d'une parcelle pratlquent le maratchage
,, pqPl elles-mêmes. Elles peuvent également aider leur marL dans sea activltés
" maratchères.

I Mêne si ce n,cst pas le sujet de notre étude, il faut ccpendant
t garder à lrespriL que Ics femtnes ont Ia charge des ùâches ménagères, eù notan-

ment de Ia préparatlon des repas.
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FfG. 2 : Schéma récapitutatif du travail,de Ia production et des
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revenua agricoresdans rr'nité farnitiarl.
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LespaySannesconstituent1eur.@personnelàpartirdu
travail rizicole (familial et extérieur) et éventuellement du maraÎchage.
Les apports monétaires du travail salarié, ainsi que des activités commerciales
et de Itartisanat, viennent également compléter ces revenus.

Les revenus des femmes leur servent à subvenir à leurs besoins
personnels mais également à soutenir le_ budget familial quand celul-ci est prls
en défaut. CeIa apparait particulièremént au nlveau de la fourniture de Ia
norrnnlturê familiale. La femme peut alors avoir:
- S.it ". rôle-de nfournisseurrf princlpal,, quand elle prend par exemple en

charge Irachat des ingrédients pour la sauce.
- Sof t un rôle de ,,réàulateurrr , quand elle prend le relalr du chef de famtlle en

dtfflcultés. '

Lrexistence drun budget individuel pour chaque femme lui permet

de Jouer un rôle dans la gestion des ressources monétal-rqs au seln de Ia fa-
mille. EIIe participe aux flux financiers entre les différents membres de la
famllle et peut même apporter son soutien au budget famillal.

Même si le rôle déclslonnèl des femmes au nlveau de ltunlté de

inexistant (ou occulté ?), il nren ressort pas moins que Ia
activement à de nombreux aspects du fonctionnement de Ifunité

Son rôIe est particulièrement important en situation de 9-&.,
travail et/ou des revenus féminins peut se révéler déterminant
de Itexploitation.
Cela tend donc à confirmer notre hypothèse de travail (l'analyse

des situations féminines comme facteur explicatif de Ia frrésistancerr des ex-
ploitationsauxconditions difficiles) et Justifie la poursuite et lfapprofon-
dissement de cette étude.

Le schéma général présenté ici doit être modulé selon les types
de femmes car it existe un grande variété de situations, dtoù Itintérêt de la
tvpologie élaborée comme outil d'analyse des situations féminines.

Z. Bilan de I'l.mpact du ProJet Retatl aur la situatlon des feones

Nous allons exposer successivement I t impact du proJet aur Ia
travall et les revenus agricoles des femmes ainsi que aur Ia gestion des
reasources de I rexploitation.

fI s'agit d'un bllan provlaolre récapltulant lrétat actuel
I nos connat aaances et qul devra sans doute être affiné par la sulte .
I

a/ Le travaLl

L'lntensificationdeIaIl@alargementaugmenté1a
charge de travail des paysans, êt en particulier des paysannes ' même sl le
recours à la main-droeuvre salariée srest généralisé (repiquage notamment).

production est
femme participe
famlllale.

où I'apport du
pour la survie

I
I
I
I
I
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L'attribution de terres maraîchères à toutes les famllles semble
avolr été effectivement suivie drune redistribution des parcelles entre les
différents membres de Ia famille, du moins dans la plupart des cas.

Cependant, lractivité maraîchère, qui intéresse particuftè-
rement les femmes en raison des revenus qutelle procure, semble souffrir du
manque dtencadrement et de problèmes de commercialisation.

Le développement du tr?yail salarié (surtout du replquage) est'.
une des conséquences directes de IIintensification, et semble toucher partt-
cullèrement Ies. paysannes de la zone non réaménagée.

Cela a I t avantage de procurer un revenu en période crltlque
(pértode de soudure).

bl Les revenus

L t lmpact de I I intensification sur les revenus rizicoles fémlnlns
est @!.ElL. Drune part, Ies galns issus du glanage et du rebattage, actlvttéE'
autonomes féminines, ont largement diminué. D r autre part, I t augmentatlon de
la production de I I exploitatlon retentit sur la quantité de paddy donnée en
cadeau à chaque femme lors de la réco1te (d'hivernage surtout), alnst que sur
Ia prise en charge de certaines dépenses par les hommes o -

Mais globalement, Ies femmes se sentent lésées car cfest le
revenu de leur propre travail qui a été amputé drune part importante; elles
dépendent donc maintenant davantage du bon vouloir du chef de famille pour
I tobtention dIun revenu.

c/ La gestion des ressources de I ! e:çloitation

a

Malgré lfaugmentation de la production en zone réaménagée, tt
nrest pas apparu au cours de nos enquêtes des différences importantes dans Ia
sltuation allmentaire des familles. Nous avons trouvé autant, sinon plus, de
problèmes dfautosufflsance alimentalre en zone réaménagée quren zone non
réaménagée. Est-ce dt à Ia composition de notre échantillon ? Des cotts de
production élevés sont-ils en cause ? Ou bien y a-t-il une mauvaise gestlon
des ressources dans certaines exploitations ?

Finalement, Itimpact du Projet Retail sur la situation des femmes pré-
sente de nombreux aspects, parfois divergents.
I1 semble se dessiner 1tévolution suivante:

La riziculture intensifiée, plus performante (donc privant les femmee
des rrmiettesrr que sont les gains du glanage et du rebattage ) , falsant 

.

appel à de la maln droeuvre salariée, est plus que jarnais le domaLne
des hommes.

I
T
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L'opportunité que constitue lrattribution de terres maraichères a

été Uièn saisie p"r les femmes, €t, compte tenu de ltintérêt du maral-
clrage pour elles, cette activité est appelée à se développer'

- Avec Ia deuxième phase du proJet et lrextension de la zone réarnéna8ée'
la demande en main-droeuv"" pour Ie repiquqge va strement sraccroltre.
La pratlque du travail salarlé -porma encore attlrer un certaln nombre

de .paysannes, surtout dans !a àone non réaménagée.
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Conclusion

Blen que les femmes nraient pas été directement concernées par

les actions du proJet Retall, notre étude fait apparaitre un lryact certaln
du proJet sur 1es situations fémlnines i même sl Ia représentatlvtté de notre
échantillon nrest pas assurée, Ies grands traits des modlflcatlons exposées

- au nl.veau de Ja participation des paysannes aux travaux agricoles'et de la
constltution de leur revenu notamment sont indénlables.

Aùec Ie début de la deuxième phase du proJet et lrextenslon de

Ia zone réaména Eêe, le rapport offre/demande de main-d t oeuvré salariée va

évo1uer, €t iI est probable que cela aura un lmpact sur.Ies condltLons de tra-
vail, de toutes les femmes du secteur étudlé, tant pour le travall famtllal
que salarlé.

Si la baisse ou du molns Ia non augmentatlon des revenua
rLzlcoles féminins se confirme, tI pouma y avol.r recentrage du revenu autour
de Iractlvité maralchère, sl toutefols 1'lntérêt économique de celle-cl nrest
pas compromis par des phénomènes de surproduction. A ce tltre, il semble néces-

Laire de réaliler une étude axée directement sun Ie maraÎchage.

Cette évolution des revenus féminins, parallèlement à celle
probable des revenus masculins, pourra entrainer une redlstributlon des

po"t"r dedépenses entre les différents membres de la familleret la recherche
ârun nouvel équltibre entre les budgets famillaux et indivtduels.

Le suivi de cette évolution du revenu féminln nous

lndispensable car nous avons vu I I lmportance de celui-ci quand une

de crlse survient au niveau de Ia famille.

apparalt
s i tuation

r des remmes u-"'i! ::H:"nï":ï:.';:.Ïî'3ï::iï fl:#il:'Ë"ïÏn:::::Tl:.
I poursulte et I I approfondissement de lrétude engagée '

I
I
I
I
I
I
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ANNEXE 7A : GuLde dfentretien femmes

- Tt"ra\ra.Dc t'IztæLes anqtæts eILe pa{icipe.
- eùE en padff (qnntités pr€cfses) à I'hivemqge lffi et à la conbe+atsan 1æ

. pæ san baratl
' obternrs en cadear' - ^ r, i , --! ^L€s gairË rrarient-ils dtr.re flÉe s.r ltanbe ? h fstcttan de q.oi ?

- ÛtllLsatlcn ù pedù' ggrÉ
Iui resbe-t-iI dr padù de lâ d€rniè$e r€ætte ?

Qre rrætelle en faj-ne ? Quræt'clle fatt de ce qrrrelle a vetdr ? 
. 

,:.

- ttæatdr4e
A-t elle t.ure pancelle ? Ocnnænt ltæt"elle obterare ?

Que cultiv+-tæIle ? Estæ pclr la verrte o,r Itffi ? . 
,

Se fait-€Ile atder pd.r les bava.x ? Pæ q.ri ? En ccrrtre4d.e de q.ol ?
Sqr mæi æt-tl r,re parrcelte de ræaictrqge ? Ltatd*tæIle ?'Er ccnbe-pa'tte de q.nl ?
Garde-t-il des prod.tib pcr.r lreurbccæcrmatim ?

- O.rlùre ptuUalc
Lâ farÉlIe fait elle de la ctrlù.me pluuiale ?

Y pæticipe-t-elle ? Qu'y gaerat-elle ?

- Arbes æ'tivités : ccûrlenoe; élevage; artisanat; barrail salarié.

- Alfrsrtatlcn fânlliale:
Ocræcnnrent-.ils du d.1? auand ? Qui décide ? Ccnnent se Ie prw.lrent-lls ?

Y æt-it æz de céréales daæ le grerrier fantliaf pcr.r falre la u.rlre cet .te trÉe ?
Ccnnenit le sait"elle ?

Que væt-il se passer sf il nry a pæ assez ?

Qlt prye Ie rfccndinærrHr ? RAicute-t'€lle des ingnédlents ? Avec q.oi les aùèt+tælle ?

Quf fcrlnit le boi.s ?

- D6clslans:
Ad pr€nd tes déctsiæ daæ ta fanille? En ce qlri corrcerrn le trauatl ? Ex ce qrt oclæerræ'Iâ..1 

'

fanllle ?
Y æt-il des ccncertaticns ?

- Èt Errl æpfcole fadllal:
Ccnrænt est utilisé le paddy réæIté ?
(.Fre partie est'€Ile disbihÉe arlc trcrrres de la farÉIle ?
Ccnnent les hcnnes sr-bvieryrent -ils à la,rs besoins persalæls ?

- EILD( finrnlers :
Si elle rnanq.rs dtargeit, à qut part-clte en dersrder ?
Si scn rræi ntenq.E dtargent, à q,rt en demsrde-t-il ?

l3 : Ce grdde d'enbetien r€sarre les tlràres abondés lm de rm aqrêtes. LrcrùTe et la lbrmfæ
tlqr des qt"Estians mt été rræi&les selqr les ent',e,wes, ainsi qr.e lt@o.r,taâ-,: a

'vÉrt,flcatlc:r de certairæ polnts. ' : *'''*iri'4.'t'i
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ANNEXE 78 : Guide drentretlen chefs df e:çIoltatl'on

- lHn drærze fenirûæ :
A qrelles activités qgnicoles les fennes de ltoçtoltaticn pæticipent'.elles ? lorbs les fsnræs

cu lesquelles en pæticulier ?

Qut le.r denade ?
IbË q.rels cæ scnt"efles dispaæées ?

- tlatndrærrre salæiée :
Fnploie-t-ll de la retin droanvr"e safarfée ? FcLu. qtrgfs ùlatra.o< ?

çptsiqr sr.r le barail effecùrê pæ les Eaf^ætés pæ r€ppæt al nÊne tnaraff effecùré pæ ta
fandlle.
Qri scnt les salariê q-r'it enploie ? (origire-€er(e)
Cqrbien les Prye-t-il ?

Si les salaires agnententl pcr.uræt-ll cartlne dtenplo5ler des sal"ætés ? Fo.rq.tcl ?

- O.r1ù.æ piluvlale :
A-bil des telres de ctùù.ure pluviale ?

Sont-'elles ctrltivêes cette artée ? Par qrd ?
ûrt-elIes été cuftlvées les amées pn6cédentes ?
Si arrêt, pcr.lrqLoi ? Væt-if repnendne ? qri y ba\raillena alc"s ?
Orgærisatim de Ia ctrlb-ne par raport à fa rizicttlh.re .

- r!Énrffi-qfr & la fand-Lle
Les frsnnes reçoivent-ifs quelqte-ùæe ænés f.a r€æfæ ? Et les fermes ?

Y æt-il des changerents druæ artée a.r ltanbne ? Fa.llrqtDf ?

- tttHtisaticn ù padqy eû tu arbes Fotd.ts r€æftés
Quelles ssrt les différentes destinatims ôr padqy récofÉ ? Des proùits ræalcners ?

Quelles scnt les priræipales Ogperces de ta farÉlle ?

- Ges'tt€n des r€ffirtes fanÈLiafes
$1 gare I'argent de la fanllle ?

Qul décide des Oepæes à effecbren ?
fuf disbihre le riz pa.r Ia caæcrnmtisr fandltale ? Qri paye pcr.r Le frccndirænft ? Ocnùlen ?

13 : Selsr tes errqÉts, draLrtnes ttràrns cnt fuafenrent été abqdés, tætanrænt pq.r vértfter et
Ëræ." Ies ir,fornaticns fcr.urnies par la fenrne, quard cela ru.rs a paru nécessalre .
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AilNEXE I : Composl.tion des échantillons

Echanttllon chefs dre:çloitatton : rfuatitim selsr les viUages et les qpes
dterçlcd.tatlm

Répdlttm eelcn le crltlne eryloitatim perfcrrrarte (+) qr rur perfcnrrte (-) :

Echantlllon temps de travaux fémLnLns :
viltqges et les tJtpes de fennes

N1 ttl4 1,t5 t{8

f!,pe A o o o o

I!'pe B 2 o 1 o

f!'pe C o 3 1 o

Ilrpe D 2 1 o 1

répætitim de I'édlantillon selan les

elçloitatim A1 M A3 81, 82 83 84 cr æ. c3
ulLlaoes

1 1 1 1Nl

l{4 1 1 1 1

r{5 l_ 1 1

I\ts I 1 1

Nl lv4 N5 nE!

+ 3 o 2 1

1 4 1 2
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: Flche de polntage hebdomadalre

: Méthode de dépouillement

t
I

âI{NEXE I : Enguête tenps de travatrx
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Æ{NE(E 9A : Fiche de pointage hebdonadalre
(enquête temps de travaux)

Iæs tenps de baua.uc des LL fgnrps de Itéctrantillcn mt été sufvls pæ
Itlnternr6diatre druæ fiche de poin@e hebdsradaire ccçæge de dessfræ, dcnc ccnpé}|eælble
pæ des p€rfsdæ ælphabètes .

L€s 5 desstrE (cf pæe snrtrrante) ccmeæoUent dEûn à m rglgIt'de la
Jcr"rnéerrepnésenrffi les différents hmires pælbles de dfuæt au drarp et de r€Ûcur a.r v{lLqe.

t [ê desstn I lrdiq.re le dfua.t tôt Ie ratCn a\tec les turmes. '

* [ê desstn 2 ccrre+md eu.r dépæt 4û]és Ia pnfua-atfar ôr nææt, pq.rpcten
le plat as hcnnes barrailtant ar.r ctrarp. Crest Ie cæ de Ia fenne de ctdsine.

t [Æ d€ssin 3 rær€sente le @d a.r drarp ryés te rçæ pris à f^a ralsotl.
Cetâ c61:6pqd à par pn€s an nÊre tmai-ne q.re le cæ pnéédent, rais crest lct lrattlùde dfuæ
fsnre qul ntest pæ de cui"siJæ.

* Iæ dessin 4 rsrtne le retcr.r en mlll.eu dt4r€s-midl pq.r pnftæen Ie rtpæ
-cær de ta fcnna de ctrlsiræ - cu en Ére teûps qlæ'ceUæl.

t si.u' Ie dessin 5, 6 rroit le r eta.r des charps a\r€c les tunres (vers fa ffiée
de la nrlt).

Ces différ€nts dessiræ cnt été ccnçus selcn f. gggftigg de la métftoè GRAAP

(Gnotpe de Rectrerche et d'Appui pçl-u" I'Ar.rtcprrcnntim P46arre).
Apnés uuæ ptræe de test après de qLEIq-Es fennes, ta ftdre de pofn@e a été

pn€s€nùée ar.D( pays€nrg de rpbe écfrantiflcn , et nra pæ pæé de græ pn€blèmes de ocrpéherslm.

Pq.g. le pointage, la fictre présarte 7 colcrres en fæ de ch4l.E dessln' ce
qrri cmespcna à uæ semaine dteruqisû''stÉttts.

læs femnes indiqænt ctraq-E jcun te nrcnpnt de ler.n dfoæt ar.r chap et de lq.r
retcr.n à Ia naisfii en codrant les cæes ccrrespcldzltes.

f\er-ls avcrs disbitr.t6 ces fictres à Jo.r fixe dtaqle semalræ,a.I 6.ms dture
reffiù"e de ô.urée rrari$le avec clra$æ fenrrg.

Arr co-rs de cet enbetien, ruls reprsriffi lâ fiùe de la ssraùæ é€rfée
pcLr vérifter lrec<actihrde des reræedguænts et obtenlr des préctsiæ sr-r Ia natrre des baua.o<

efFecùÉs.
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ANNE:I(E 98 : lléthode de dépouillenent

-+ us_wqE_E J$.@[s_r!!s:
t{ils a,Ens fiJé des tsaùrcs ccnne+crtat a.oc dlffénerrts rrrænts nry,ésentgs

s.r la ftche de pofn@e, en fcrætiqr des dires des fennBs et de rE prcfes ôsetrvatl,cræ.

Ces tuaines dêberrnirænt des 
-ô!Ées 

æroAmË'ves des dtfférents qpes de

Jo,ntées de baratl. Celles-ci scnt récæiùrlées das le tôlea.r sutrrart:

K tôt Ie matln ffés Ia pfuæatlsr
ù rrpæ ol 4r€sle
repas

mllleu dtryés-mtdi 6 hel"nes
ltræ si pæ de.travall
4tr si harail

tûrb6e de la nrit I heures 6 fptres

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-l

I
I
t

le repæ du soir,

co.trist.

cæà4h.

Pa,r les fennres de ctrisine qui portent le plat au drarp et rrerriensrÈ pnfuæen
d€rD( pæibllités qrt été rencanbées:

* Soit elles portent le plat et revienrrent saæ prrenôre part anDC baral( .r Soit elles restent q-etqr.es her-nes zu drarp et pæticipent atnc h\ra.Dc en

Da€ le pranier cæi, le tænps de bavail a été âralué à llrlD; dæ le do.odàre

t
I
I
I

tlcr.ts a\ronsi airei réalisé m q6-bàæ èJonÉes-Qæes (de træ, 1[rr Gh et&r),
qtt noJs eert dro.rtil dranalyse pqJl ltébrde de la sbr.rcb.ratiqr des tenps de trana"or des fsnræs.

IS-V4EIAELES gAtgJUE : (utitfsées pcr.r la Qæofogie<f nÉncf-re p,47'l

A pætir des err,egisbrenrents qr-otidieræ , ruls avoræ cafculé d€LD( rræl^ôles
pcr.ur ôa$.re fenrne:

* Lrtural:ne qr.otidien rrryen de ba\rail agnicole pdmt Ia pérlode de a.rlvt:

; total des fnLr,es err,eglsb,éesrtr- !Jr rurtre de jo.rs d'ermqgisErrent
.

* Lrlælre q-ntidien trrtJren de bavail rrzicole fanitl.al penOat Ia pérf*
de rrcbltlsatlqr de la ferne:

;; _ total des heulres emegisbées sun riz fantliafn__=- - JR nctbe cf: jo.rs de brarall rlzicole fanill.al

- ,.'.'i -;i. ia 'i;t;:.'i
Fd-r ôaqtæ feme, ncusi a\rons po té ces der.oc rræiables s.n le græhrq-e

HJR= f (H 
JT ) , cf pqge suivante
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ûF fsnlène &€!n attgr de ce gn{Éqæ rûtre qr lrs dif,îffi._qDca der
fæ rE ecnt pæ p*Anta|'t rçgrs+ée €n ffiÛl des tE?ft€ de tarall.

l{qrs avrs dcr ùetttré k oçltcattcr d.r.. à fa ôrée ltrdtéê e crregl.$
tq|ËrtB à oæ dlf,f€Gnces.

'-lês:*-i t d*fgstt næ u Fo fttbr€ (ûtrfis!.à3). Euê lcnÈ
par mbiflséês po.n fa r"lziorfù.re ffillate.
.ltp de ces fcls a pdrtfit rn F* êeré: eUe prauq.Ê ate srtlr,e sJùeæ rrp æ{irdt6 qgf.læl€
trs de 1l6p:d.Wrn Ètliab -'(matCrue et travalt Êaf"æfé).-Iæs trols arEÈ qrt m Hfi lbtbl€ : ellce se ccr€.rsrË par a.oc ættrrttés gntcotra. .

r Iæa fgtE C art alæ qF t.|, è plrrs de 3r5. ta paHqr or rur ôr rrptç.ge
tLrt,ltal cr3errt's des dræ eekn lrerc F,, T Ia 

-nætqnge 
nr€st p8 raHfl6 as U feture

tl (la fenrn arc1gry rfuullèerærÛ conæ rtp!çQse saIF €+ Iâ fæ 4 q/at €é m!.& ar up
pt{i'e de la p€rlo&, at pqrÈ ocnsl&Ë qr st HJT e6t sos €EtûrÉ.

'' ..' i i'"iË' r lra fqq'scnt Gn stùstLn oqFab ar Ic grqtrl4rr E;'at F!'uigrrr .
Ie rtplqrqge dÉhrtart por-fa-lffi.ue a fln dtt : te F- de ceùte fæ æ retrf&Ë pæul.€rE F
ble de scn barratt è nepiçnge. San HJT est ssrblable âix 2 anbes: elle a fait ù ttæald4e.

cc
(s) o o (1)

B E,Ql

oB(3)
c,o(a)

tr B(8)
Dx (g)

r D (1O)

D r rD
(6) (2)

C tul
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AilNEXE 10 : Résultats d'enquête

--) 11 : Prlse de décislon parmi les hommes de la famllle (fg nfuaæ)

Nt I\l4 N5 T\E Î,tB

dref drerçloltattcn s€tû 1 1 1 o o

disorss:Lm ' 3 2 6 1 4

+,8 : Maln-df oeuvre salarlée pour Ie replquage (fO râcæes)

---+ Et : Si hausse des salaires de repiqueurs (g n€poæes)

NT l\I4 N5

repll' gr rraln dtætnne
fanlliale L 2 o

enploi de sal€riés 2 1 o

a
sansi repq€e 1 o 2

..+ T4 : les travaux des fernmes au niveau du replquage (15 nfuqæes) . ,

Nt t,|4 t15 n6

@
rept$qge 2 o I o

am@ 6 1 o 0

Uareet o 2 o o

ær*age 0 2 0 1

{Ts : Culture pluvlale (aa nfuæes)

,i
'I

Î{t M t15

or1 4 3 2

rur o 1 2

Nl t,l4 t15 t\b nEi

Janafs fatt 4 5 3 1 11

nêté 3 2 3 1 4

pratiqrÉ ach.rellenent 3 I 3 o o
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-+ 16 3 Organisation de la culture ptuviale (Z rfuæes)

Nl 1{4 t15

ssnls an r€æIte o o 1

s€mfs et r€ælte 2 o 1

t ut lrhiverrrqge 1 1 1

a', ll : Particlpatlon des femmes à la récolte (AS rfuoses)

1{1 t\t4 N5 tf6 I\B

rnlse en rr6Btte et gerbien -
village I 7 7 1 15

uiltage seulercnt 2 1 3 1 o

--.. Te : Main-df oeuvre pour le rebattage (SS rfucrces)

--'+ T9 Accés aux temes de maralchage (as népases)

---) 11O : Aide intrafamiliale pour le maraîchage (eZ nfucrces)

?rne rgaÉrqgée rrre rur r€anénqgÉe

pæ drenbaide 7ærdant5
erçloir de
salariés.

5 cæ dcnt 1 erplot
de sal"æié.

alde à sers Luriqtre 3cæ 3cæ

aide réciprrqie 2cæ 7 e.æ

t{l l.J4 t15 nb l€

fadlle 1 3 1 1 3

satarlées I o 4 1 4

ræiùle o 3 3 o 6

M 1'|4 t15 I{6 N8

crli 7 I I 1 7

rul 3 o L 1 I
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.--+ 111 : Destination des produits de maralchage (S2 repûEes)

M t\l4 f,ls N6 NB

arbcæarraticn et vente 5 6 6 1 5

ffiseule o 2 o o 1

verûe serrle 2 o 3 0 1

--+ TLz : Travail salarié (1O rfrqæes pæfÉves)

t{t I\H N5 IS N8

fenrps faisant ôr
travall safæié o 2 5 2 1

--+ T13 : Rlz ou mil ? (96 nQdses.)

t{l I\I4 N5 t16 N8

riz uniq.rrnent o 1- o o o

alternaræ riz/rnil 5 3 I 1 5

mil en sq.d-ure 3 2 2 1 5

-+ T14 : Problèmes de soudure en 1989 (af r$qæes)

.{ T15 : Fourniture des condiments (s8 répmes)

T

T
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Nl r''l4 t15 t\6 I\ts

cr.ll 3 4 4 1 4

non 3 2 5 1 6

re sait pæ 3 1 1 o 3

Nl 1\I4 N5 tfo NB

trcnrBs sqrls 5 2 4 o 4

fennæs sarles 0 o 1 o 4

Ies deu< 4 5 4 2 3



11 : Calendrier cultural maraichage et culturea
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I^æEITE

R fsnre de la 
"rre 

ngaegêe

N fenre de la lrrg rur r€arÉnqgÉe

--{ gafn de lttrlver-rrqg9,l9p^,= :

.--r gafn de la cart'e+afscn 1æ

Faddy WÉ
(ks)

Bctrartffkn de 35 feirrûes (Lt en zgrg rgangnagée et 24 en zorn rsr réanérqeÉe)


