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Résumé

pour mieux rentabiliser les gros investissements, un réaménagement.des. périmètres inigués de

'office 
du Niger a débuté tes JnnJes g0. t-'inl*rification de-la productiôn a été exigée la

BtrËffir:it1:",î,tï,:i;ffi:îffi?:iu Niger a introduit au niveau des pavsans des

périmètr*, ,eu^àirr* i. r.rr,oiî,r, du repiquag; tonutt du riz à partir des pépinières

préétablies.
Ë.ï:'iiift que,contrairementt'.'T'ull::t:,:ïs,'^ï:'iî'11,i:i:",ffi iiii
ijll,ii]ittJ'ffilïiiïiÏ" Dès rors re p,Jic'"î. main d'oeuwe s'est posé aux

èxploitants agricoles'

ffiÏr#l3-fft"ffite était.pratiqué p1t'ï.:'::.Xî:î":"1î":ones arides du nord Les frais

iJ' ï:ffi;ffi p?;#;t;;; ::*:::: :: :]: ffi :f ffi ;

$i3î':Xii#,tfi%ixffiiïJffi;;* ou vilage (notamment res femmes) se sont

,*ïifitees en formant des groupes de travail'

L,analyse de l,utilisation de cette main d'oeuwe par les exploitations agricoles indique qu'elle

rïîÏr,f[ tffr# lffi : ';ff ïî::îllïl ff,f-"ï';;Ïiî*oreu se s as so ci atio ns d e travair

ïi:iïr'i,*f"ï existe aussi bien dans ra compo'll?î,^1"^:"::':;Tii:î,HJ,ï;,or'i:*u'
et l,utilisation des revenus. Notons que dans r. *ii"*é des cas, ces revenus importants ne font

put i; oUiet d'investissements rentables'

L,analphabétisme des femmes semble être un frein à la meilleure organisation des groupes'

cependant, le caractère éphémère de la grande majorité de ces groupes syite au mauvais

fonctionnement , la mauvaise gestion et r" oà.iopi"tnrnt de f ilndividualisme laisse planer un

doute sur I'avenir'
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1. lntroduction

pour mieux rentabiliser les gros investissements, un réaménagement du périmètre a démarré au

début des années 80 et l'intensification de la riziculture a été exigée.

Cette intensification était essentiellement basée sur le repiquage manuel du riz. Ceci pose un

problème de main d'oeuwe.

Le repiquage était pratiqué au départ par des salariés venus des zones arides du nord. Les frais

des prestations ont progressivement augmenté.

parallèlement à cette catégorie de main d'oeuvre, des producteurs, notamment les femmes ont

commencé à s'organiser. Ce phénomène s'est surtout développé à partir de 1992 et 1994 suite

à I'extension du repiquage et à la dévaluation du franc CFA. Ainsi diverses formes

d'associations ont été créées. A ces associations, I'activité procure des revenus importants.

Cependant très peu d'informations sont disponibles sur les effectifs réels, la composition, le

fonctionnement et surtout I'utilisation des revenus.

L'URDOC, dans le cadre de ses travaux observatoire du changement en zone Office du Niger,

a voulu étudier l'évolution du problème de main d'oeuwe au repiquage sur I'ensemble des

zones. Notre étude s'inscrit dans ce cadre.

Le présent document comporte les diftrents points abordés au cours de l'étude à savoir:

. Le positionnement de l'étude et la problématique

. La méthodologie de travail utilisée

. Les principaux résultats obtenus.

Cette étude ne saurait se venter d'avoir apporté toute la précision sur le sujet mais elle tente

d'analyser les points saillants et de faire des propositions pour I'avenir.
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Chapitre I

z. coNTEXTE cÉnÉRAL ET pRoeLÉMATteuE DE t'Étuoe

2.1 Présentation de l'Office du Niger

2.1.1 Le milieu naturel :

L'étude se déroule dans la zone d'intervention du projet Retail à I'Office du Niger qui est le plus

grand et le plus ancien périmètre irrigué de I'Afrique de I'Ouest. L'ON est situé en plein centre

du Mali dans la région de Ségou (à 350 km de la capitale Bamako). Le climat est de tlpe

sahélien avec une pluviométrie annuelle d'environ 500 rnm. Dans I'année, trois saisons se

succèdent

. L'hivernage de mi-juin à octobre ; les précipitations très irrégulières sont plus importantes

pendant les mois de juillet et août. ;

. la saison sèche froide, novemtre à fewier : c'est la période des basses températures avec des

minima pouvant atteindre l0 " C tandis que les maxima ne dépassent pas 30 " C;

. la saison sèche chaude de mi-fewier à mi-juin : on enregistre les températures les plus

élevées , la moyenne des mærima atteint 40 o C.

Avec des variétés adaptées la riziculture est possible toute I'année mais les basses

températures peuvent provoquer un blocage de la germination-lévée (tout en autorisant une

végétation ralentie) une mauvaise floraison et un mauvais remplissage des grains. Les pluies

hivernales gênent la récolte. La saison sèche froide est la période favorable pour les cultures

maraîchères.

Le terrain est constitué par une mosaiQue de sols complexes d'origine alluvionnaire à

dominance argileuse.

2.1.2 Contexte historique !

Les terres aménagées de I'Office du Mger sont irriguées gravitairement avec I'eau du fleuve

Niger retenue par le barrage de Markala. L'eau est drainée sur plus de 160 km à partir d'un

dispositif de canalisation et d'ouvrage de régulation.

Crée en 1932 par I'administration coloniale Française, le périmètre de I'Office du Niger

était destiné à la production cotonnière pour alimenter I'industrie textile Française. Des
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populations en provenance de l'actuel Burkina-Faso et le sud du Mali ont été installées de force

sur ces terres.

En I 970l'Etat décide la conversion des terres pour la monoculture du riz compte tenu

des contraintes techniques pour la culture du coton et la stratégie nationale de recherche de

I'autosuffisance alimentaire. Cette conversion des terres a été faite sans que les aménagements

nécessaires soient effectués.

Pendant toute cette période, le fonctionnement des exploitations agricoles a été marqué par :

- un sustème fortement dirisiste corm .' la monoculture obligatoire de nz;

interdiction formelle de cultiver sur les terres irriguées toute culture autre que le riz; une

restriction économique : chaque agriculteur était contraint à vendre toute sa production (après

déduction de la consommation annuelle) à I'Office du Nig"q au prix fixé par ce dernier; un

encadrement dirigiste : chaque agriculteur devait respecter strictement le calendrier et les

itinéraires techniques dictés.

- une insécurtté foncière consécutîve aa mode de sestion des terres: appartenance à l'état,

attribution normative, fréquent remembrement sans avis des agriculteurs, risque d'éviction des

"mauvais agriculteurs". Ainsi les "colons" ont longtemps considéré le passage à I'Office du

Nger comme un passage provisoire. Se sentant moins concerner par I'entretien des terres dont

ils n'étaient que de simples locataires, les agriculteurs ont laissé se dégrader progressivement

les aménagements déjà non adaptés pour la riziculture.

- une prédominance de la traction animale .' en 1948, avec I'introduction de la grosse

motorisation, seront tentées des expériences de régie directe où l'Office du Niger exploitait

directement les terres avec des salariés, et de colonat semi-mecanisé. L'Office réalisait pour les

colons, la plupart des opérations culturales et prélevait alors 60 % de la récolte. Ces

expériences seront des échecs. Depuis la crrlture attelée demeure le principal moyen de

preparation du sol.
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2.1.3 L'OfIice du Niger aujourd'hui :

Depuis les 15 dernières années ce cadre institutionnel de la production a été
profondément modifié suite à la li-b-q{elisation dq-ri z, avx évolutlons soq_rg:ÉIo_1ogigg91de
l'État et à la restructuration de I'ON qui ont accompagné l'effort de réhabilitation des
périmètres sous i*o*;; go.rur*rment malien et des bailleurs de fond. Le pays a connu
une période de démocratisation et un libéralisme économique. La dévaluation de franc CFA a
rendu corqpétlllll9s-ûLiqçt locales dont la lJière dz. De profondes réformes onr été engagé au
niveau de l'État institutionnel, ainsi l'environnement institutionnel de la production a été env grande partie libéralisé, la redéfinission du rôle de l'État, la restructuration du MDRE et IpU
(les fonctions de I'ON ont été recentrées autour de gestion du foncier, de la gestion de I 'eau,
de I'entretien des réseaux primaires et secondaire et du conseil rural), Ie développement des
caisses d'épargnes et de crédits.

Le maraîchage connaît un intérêt croissant.

Enfin, ces changements se sont accompagnés de modifications sociales importantes, Flux des
migrants, nouvelles installations sur les casiers rizicoles, diversification des activités dans le
domaine non agricole notamment le maraîchage, l'élevage, la pêche et d,autres activités
secondaires.

L'ON est divisé actuellement en cinq grandes zones de production rizicole: Macina,
Kouroumari, hfDébougou, Molodo et Mono.

2-l-4 Des rôles spécifiques pour des acteurs multiples :
Dans la nouvelle définition des attributions, des rôles spécifiques ont été confiés à diftrents
acteurs;

- La gestion du réseaa (distribution de I'eau et entretien) : elle est assurée par l,Office du Niger
et les agri-cultzurs. L'office du Niger (représentant de l'état sur la base d'un contrat- plan)
autorise I'exptqilation des terres par les agqggEg-grs suivant un contrat annuel dont les clauses
sont définies dans un cahier dl$gges. Le non-respect 4., t.r.., j" ,, contrat dewait
entraîner une perte du 'titre de propriété temp-oqgire" accordé à l,agriculteur et son éviction.
Mais la souplesse actuellement observée dans I'application de ce contrat fait que seul legon-
pile3gqt de la l-edeyarys eau (principale source de revenu pour le fonctionnement de l,o N.)
est pas-slb-le 

- d'é{qtion. Il commande les travaux de nouveaux aménagements et de
réhabilitation, il assure I'entretien des ouwages, des 9aryï" primaires et sec_endaues et survgille
I'entretien colrect des tertiaires qui solt à |g çlrgrgg4q-s-ulgulleurs. Les agriculteurs assurent
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l'entretien correct des canaux tertiaires et quaternaireg.

montant varie selon la qualit_é de I'aménagement.

5

Ils payent une redevance eau dont le

- La nroduction.' les agriculteurs sont chargés de la mise en valeur des parcelles sur lesquelles

ils doivent cultiver du riz. Selon lq pilfg çt lp struq_ture de sa famille, I'agriculteur peut disposer

d'une main d'oeuwe et d'un équipement variable. Pour certaines opérations, notamment le

repiquage du nz et la récolte, il peut recruter de la main d'oeuwe journalière. On peut

également noter la présence d'une main d'oeuwe saisonnière sur certaines exploitations. Des

formes d'organisation d'entraide permettent de limiter le recrutement de salariés, généralement

pour le repiquage et la récolte.

L'Office du Niger assure le conseil agricole et le suivi des activités agricoles.

-L,annrovisionnement(équipementsetintrants);pourl,essentiel("l@'
semences), il est collectif. Les achats sont effectués par les o{ganig$rg_ ll p4ysannes qui

contractent à cet effet un crédit avec des institutions financières locales. Des achats individuels

peuvent également être notés chez des agriculteurs mauvais pay_çUfs ou ceux dont la trésorerie

permet un aut_ofinancement partiel ou total.

- le crédit agrîcole .' Deux institutions financières, la Banque de Développement Agricole

A\D3) et le mnOr A" Oe"Uoppr..qytllageqs (FDV), accordent des emprunts aux

agriculteurs à travers leurs glganilations. Les echeances de paiement de ces dettes de

campagnes sont fixées au 3l g31s pour la campagne d'hivernage de chaque annee.

- La pestion des équioements .' Les équipements pour la préparation du sol sont gérés

individuellement par chaque exploitation agricole. Ils se composent de charrues, herses,

charr_ettes (transport), tous à traction animqle. Depuis |99_2, 
la petite mécanisation pour la

preparation du sol à fait son entrée aves I'acquisition de pgllF- 
Tgtogl_t-e1rtt 

par certains

agriculteurs ou des prestataires de services. Elle reste encore timide.

- La nost-récolte. .' Le battage du riz est efuué à I'aide de pçlttes batteuses mecaniques

appgltg4A$t aux or@es. Depuis la libéralisation du commerce du riz, certains

agriculteurs et d'autres privés ont acheté de p{itg 1lg:gg$.qgguses qui assurent la

transformqtfq!_4U paddy. Les autres agriculteurs payent individuellement ce service.

- La commercialisaiion des nroduits .' Elle est individuelle, chaque exploitqlio.n 4Écid_e- des

quantités et de la période dq vente de sa production. Les produits correspondant au paiement

ennahrre,desdettescon!trs,sontconrmercialisésparlesorganisations
paysannes.

Touteslestransactionsfinancièressepassentdansune!v{q@miqueg
structuré, donc très fluctuant. Les meilleurs prix au producteur sont garantis pour les premières

récoltes.
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2.2 Présentation du prolet Retail
Financé par la Caisse Française de Développement (CFD); ce projet a été initié en lp_s6_

par une première tranche de réhabilitation de I 500 -hwletes. Il a été conçu comme un projet
de réamenagement sur la base de l'optimum technique et du reamenagement complet du réseau
(iusqu'au tertiaire). Lps options étaient la régulariold_ep_ pla4s dleap- et débit au moyen de
modules à masques en tê&-4'arrogurs, le lateritage des pistes et des cavaliers primaires et
secondaires, le planage et le compartimentage poussé des parcelles.

Le mqdèle d'-rnleqg!f,çatlgtt--difitsé reposair sur le repiqqage*d'une variété non
photo-9-e19i!le à haut potentiel de rendement (BG 20-2) et de rolUttorrs 

1i1_é1agx, et la
pratique de la doÉE P]tgtg I31 ?:3 des superficies totales réhabilitées. une ,jdur{gn d*
surfage-s allrjbuées a été jugée indispensable pour garantir une intensification poussée : Les
nouvelles noûnes d'attribution étaient de l^ ha / TH. modulable en fonction du taux de double
culture pratiquée. Lu 4qub!9 cqlqge se retrouve sur des çupedçisr l,spsicjples,, ou sole de
double culture. L'emplacement des diftrentes soles, (sole de simple culture, sole de double
culture, sole maraîchère) a été décidé avec les paysans. L, pr.qjgl.-g- .p-grlrus à toutes les
exploitations d'accéder au Taraî'cbggq sur la base de 2 ares par personne active. Le maraîchage
occupe une place fondamentale dans l'économie des exploitations et permet surtout aux
dépendants (ieunes et enfants) de disposer de leur propre revenu.

La deu-4lQrpg -lrarrchç des ré-habilitations (l 300 ha) a commencé en lpg De
nombreuses réferences techniques ont été produites et ont conrmencé à diftser en milieu
paysan : Identification des variÉtÉs .adaptées à diftrentes périodes de cultures pouvant se
substituer à BG 90-2, réferences sur la fug4rre ry-otée, suivi phytosanitaire, diversification avec
fourrages cultivés, maÏs, réferences sur I'alcalinisation des sols.

Parallèlement, la zone de Niono est devenue une zone test pour la décentralisation dg llON
Les résultats les plus spectaculaires concernent l'évolution des rendements. Ils sont passés dg 

?---tonnes/ha à 6'5 to-nnevtrg (carnpagle g4lgs) dans la zonede Niono en zoneréaménagée avec
des pointes de 7 à 8 tonnes/ha sur certains terroirs villageois. Le modèle technique promu sur
le projet-Retail a progressivement diffusé sur I'ensemble des superficies de l,office, dans les
casiers non réhabilités cornme dans les zones réaménagées. on estime que 2!!odes superficies
de l'oN sont désormais TqLlggges. Les rendements moyens de I'oN tourne autour de ,4.5
tonnevtr-ectares' Il atteignuit 13 t/tru dans les zones non réhabilitées de la zone de Mono. cette
intensification a peTI illvryi de s'approcher de I'autosuffisance alimentaire en nz etpourrait
permettre des exportations.

Cependant, de nombreux problèmes demeurent pour le développement de la région et
Ia pérennisation des aménagements;
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L,entretien du réseau, notamment dans les tgrtiaires et qgaternaires pris en charge par les

paysans, n'est pas sorryent 3ssur9 c9[eg9:T94

La situation du credit dans la zone reste tqès pçgc-cupa4rte. Moins familiarisées avec les

procédures de qestion. d'apptgy:giqu3gent et de commelcialisation dans un contexte de

libéralisation, les Av se sont forteme4t_çn4ettées au cours des campugnR-qTryts' cette

situation compromet une politique d'approvisionnement régulier et de qualité, nécessaire au

maintien de rendement élevé.

o La _{e'alualion en jan:rrpr-l 994-a modifié les données economiques de production' En

riziculture, le prix du paddy produit localement est devenu attractif mais le prix des intrants'

notamment dgq engrais a doublé. Les pri* des produits de l'élevage ont sensiblement

augmenté, ce qui rend difficile I'acquisition d'animaux de traits pour les plus petites

exploitations. La dévaluation, associée à une gestion incertaine des matériels agricoles a

remis en cause le développement de la petite motorisation, et accentué les diËçultél9erJ AV

dans la gestion des battzusçs.

pour faire face à des {iqgglÉs, et dans le cadre oe lg troisième tranche de r& ion

du casier Retail couwant r_Jqg hé (ayant débuté en ocrobre t2t, les activités

d,accompagnement de mises en valeur ont été_tæonduitts dans la 
"one 

ie Nigno, avec des

modifications institutionnelles par rapport au projet RpJ4r et Retail 2 : Le volet recherche-

déJg!g!"**:, dénommé uB_Dgc (unité de Recherche Développement/observatoire du

changement), rattaché directement à l" 
".onr 

d" Ni* de I'oN, prend la suite du volet

du- p-rpjct__&elg!. Le CQIrtre de Prestation de Services,

complètement autonome par rapport à I'ON, s'occupe plus speifqUguqe$ de I'appuijuridique

L'U.RI)./0.C,. qui a débuté en janvier 1995, s'appuie zur les ré9g[a5 {elbo-tcl-allfihieures

du projet. compte tenu de la maîtrisg technique dont font preuve les paysans dans la zone

d,intervention du projet, l'accent en matière de rqcherche- dévelo3-p- ement est désormais mis sur

les points suivants :

o pérennisation des niveaux de rendements. Les principaux prqblèm,es qui se posent

désormais sonr le développement d'_"lg:ltg!e (mosuque jaune du riz) et la dég@.9q ges

sols par des proceq-lgs .4l4cal-!n!rytion/salini*-s3!9lr 
Le projet a développé des collaborations

avec IiIER et I'ADRAQ pour proposer de nouyg!9!-1119l9l rÉlr'stantes avec les mêmes

qualités de rendements que QG 
g9,2, pour comprendre l'épidémiologie de cette virose et les

relations entre les pratiques culturales et le développement de la maladie'



I
' La maîtrise des coûts de production dans le contexte post dévaluation; Il s,agit de

promouvoir une merllgq , pff combinaison d,a@s
divers (azoll4 compost) et des apports minéraux permettant de réduire les coûts de
production tout en mainten-ant 

4-eq gyçqp* dgreldlmautséevés. Des travaux ont été menés
sur les prob.lèmçs disrganisatiotrelaffige et de sestipn d-es battcuges, afin d,aider les AV à
mieux gérer ces matériels, qui représentent leur première source de revenu. L,{JRDoc, en
collaboration avec le- J-ct$, est en train de mener une étq{e qu! 

_Eu_ porr&llilÉ*
d'introduction d'outils d'4. à la getlo-llggl1ggg et financière au sein des exploitations
agricoles.

o Appui à la diversification des casiers rizicoles; le Taraî,cEg: 9g9upe une place crojssante
dans le fonqti_9qqery_q4* 4g *_rælg{g!Ignr. L'objectif esr de valoriser au mieux-ces
productions et de favoriser la conservation des produits. Des réferences techniques de bases
(date de semis, fertilisation, entretien phytosanitaires) doivent être élaborées.

o Renforcement des relations élevage- riziculture, avec pour objectif d,augmenter les
restitutions organiques en rizière, de développer des possibilités d'enffouragement en saison
sèche précédant la période des travaux, de valoriser le potentiel élevage au sein des
exploitations et de limiter la dégradation du réseau par les animaux.

o suivi des stratégies mises en oeuvre : conséquences de la dévaluation et évolution des
systèmes de productioq des pratiques paysannes et des stratégies, suivi de la
commercialisation du paddy et des produits maraîchers sur la production de paddy, sur les
stratégies d'équipements, étude sur la place des hors casiers.
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Ces actions sont menées dans le cadre dlrne collaboration

d'appui à la production (oÏg, res paysans de ra zone de Niono et

GER), dans le cadre de convention de collaboration.

étroite avec les services

la recherche thématique
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Tableau I Quelques grandes dates historiques de l'Office du Niger

I
I
I
I

comité du Niger

a central du Niger

Loi du zz rc*i construction du barrage de

Markala et les canaux'
ffice du Niger'

age de Markala'

ffiros ouwage du Barage'

@agedeMarkala'
ublique du Mali

lntroduction de la canne à sucre'

oculture du riz'

et d--es bailleurs de fonds'

Initiation du Projet Arpon'

AV' séParation des

sucreries de I'ON

ion du Prix du riz

du Projet Retail ll

eries de l'ON

éveloPPement/

Observatoire du

o--euut att travaux du Eewani

Source (Coulibaly, 1988 et JamfuL 1994

\



3. Les systèmes de production à l,ON

Elle se catactét',se par la double culture du riz sur- l0 à 2llo des surfaces, l,utilisation devariétés non *pb-qtgsensibles à haut potentiel de rendement pouvant supporter res &rteq jçsesd'engrais.Latechniqued'implantationestlere@pourlequelladisponibiIitédgla

main d'oeuwe semble être une QqqE4t$q lgur mieux varoriser le nouver aménagement, cetpe de riziculture n'a été imposé par le proiet que ra première année d,exproitation et depuis lerepiquage est un choix libre pour les paysans.

Evorution des superftcies repiquées à rofiice du Niger (s4 à 96)
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3-7 La rizicurture d'hivernage (ou desar.son des pruies)Des variétés à cycle moyen sont cultivées sur la totalité des terres rizicoles. Les princ_ipalesco$rai$es sont les basses températures de s-aiqorr froide, qui ne permettent ni une bonnefloraison ni un remplissug, ,o;"r, dr; ;;'=--ï;;s dernières pruies d,hivernage quigênent les récoltes à cette période. Pour la campagne qui s,étend sur ra période mai_novembrgla principale variété cultivée a longtemps été ra FG-9 0 2. cette riziculture se passe dans ressituations diftrentes.

outre la riziculture, activité principale, d'autres activités telres re maraîchageI'élevage sont également pratiquées par les agriculteurs de l,office du Niger

Traditionnellement le maraîchage est réservé aux femmes qui doivent fournir descondiments légumes à mettre dans les sauces.
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Actuellement le repiquage est pratiqué sur

rizicoles de I'ON (voir graphique 1).

l4

94% des surfaces aménagées dans toutes les zones

Généralement pour respecter !e caleldrier cultural du repiquage la plupart des exploitants font

recours à une main d'oeuwe salariée.

4.4 La main d'oeuvre au rePiquage

4.4.1 Rappel sur les différents types de main dtoeuvre.

La main d'oeuwe est I'ensemble des forces de travail humaines d'une exploitation. Il existe deux

types de main d'oeuwe:

4.4.1.1 La main d'oeuwe domestique (ocale oufamille).
--* t 

Elle est composée de toutes les forces_ 4_q tryyqi_l lgmaine propre à une famille et d'un nombre

variable d'individus des deux sgxry et de diftrantes catégories d'âges. Cette main d'oeuwe

peut s'oftir temporairement ou durablement sur le marché du travail. La permanence de la

main d'oeuwe familiale est un avantage considérable pour les ajustements rapides aux

variations des besoins de main d'oeuwe pour la production.

*-2 4.4.7.2 La main d'oeuvre &erne
La force de travail externe intervient

entraide, salariat, invitæion.

selon les modalités économiques et sociales vâfiees :

La possibilité de recourir à une main d'oeuwe externe dépend :

De I'existence d'un marché de travail,

Des disponibilités financières de I'exploitant,

Des conditions d'accueil et d'accès dans la zone.

Le poids de ces charges de main d'oeuwe peut fortement varier d'une unité de production à

I'autre. Il atteste ainsi la disparité des capacités financières des unités de production qui vont

souvent de pair avec les diftrences statut. Il constitue un bon indicateur de la structuration

sociale et économique du milieu

4.4.2 La main d'oeuvre au repiquage.

Le repiquage étant pratiqué à large échelle depuis lg87 et se diffi.rsant progressivement depuis

lors, il apparaît nécessaire qu'un nombre important de main d'oeuwe soit sollicité. On a recours

d'abord à la main d'oeuwe familiale qui est largement mobilisée pour le repiquage, bien qu'elle

ne suffise que très exceptionnellement à assurer le travail nécessaire dans un laps de temps

limité par les exigences du calendrier. La main d'oeuvre familiale assure presque dans tous les
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cas I'arrac.bggg-e! !e*!ranspq4-dç!.p!aqqdg*lg p-iplniir_e*ql# c-hamps. Il arrive cependant, Quo/\/ I'on confi( ce travail à des salariés principalement dans le cas d'exploitants non-résidents
(Molle, tigzl
Les agriculteurs peuvent faire appel aux services de g typg!_dg_sabnés travaillant tous à la
tâche: Les jour-na-l1qqg:s11lttarrcs, les petllqg-o3rggq- (eunes garçons ou filles) et les eran{s
groupes. d-e- tep*rqU9lFes crées suite au développement de la riziqghfrs lgtsnsive (Coulibaly,
ree6)

La main d'oeuvre pour le repiquage était fournie essentiellement par des pelitg!_gIp!_oitations

des zones non ré-aménagées et des populations déplacées au début des I ères années de
repiquage et dans les zones réaménagées. Le réamenagem_q-t1*ro_grefsant et le repiquage
s'étendant aussi aux diftrentes zones ltou -Léaué:1eggçs, cette offre diminue alors que la
demande augmente.

de la main d'oeuvre ylariée (populations déplacées) semble actuellement ralenti voire inversé
au "profit" principalement de groupes de femmes ou de jeunes dynamiques et organisés dans
chaque village.

La mérrente du riz cn I 992 a été un facteur important de la mobilisation de la main d,oeuwe
villageoise (Molle, lggz) on note des groupes de &rnmes'- de jeunes numériquement
important; à I'opposé on trouve des petits groupes de 7, 

_ lQ q:ersonnes regroupées par affinité et
travaillant généralement de manière quasi continue.

Æn trouve aussi des g1-o1up-gjq Eç!.lgb pey structur_és et rrès *4ob!-çs qui se déplacent en
fonction de l'offre des villages et des q..oïry_giygf
Actuellementonconstateuneréd@14estravauxderepiquage.Ilssontpassésde

zl'sitlha pour les groupes de femmes, deJ7,5-jt pour les bellas er de lllir pour les groupes de
jeunes' (Molle, 1992) à tSjt pour les groupes de femryes (Coulibaly et al, 1993).

Le prix repiquage

Les prix pratique_s de repiquage pour I lll yqlg1t en fonction des villages et des groupes.Dans
ce!4!!-villages, le prix dçllrs-çIg{g repiqué est fixé par une-4ssemblée dt1 vrllæe. Dans
d'autres, une certaine conculrence prévaut. Le prix oscille en mode salarié entre 17.500 et
tggt:lAa, et comprend parfois entre I gl ] r_ggas Le prix du transporr des planrs pouvanr
repiquer un hectare varie selon les groupes mais est de 2..50p-.30-ggJ. Lr prix de I'arrachage
est de 5000 à 6 90-9 F pour une pépinière bien préparée, mais peut atteindre 7 sg_g F pour
pépinière mal preparée voire l0 - I I.000 F pour pépinière très dense ou excessivement
enherbée (Molle, l99Z).
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5. Problématique de la main d'oeuvre au repiquage et son évolution

Le repiquage du riz sur l'ensenrble des zones de l'Office du Niger couwe pres deJ47o des

zuperficies mises en valeur en l2gg_(DADR Segou). Il s'est genéralise zur I'ensentble des

zuperficies à la favar_r 4es bons rérul!{1$glArry 9ryyg4ç_Ni_o*no. 
Cette technique de mise en

place du riz est plus exigeante en main d'ozuwe que le sernis à la volee anciennement pratiqué. Sa

diffirsion pose donc avec acuité le problàne de la main d'oeuwe en riziculture.

Les meilleurs rendements de riz sont dûs au repiquage de jeunes plants effectué avant le 15 août,

passé ce délai, les rendements commencent à baisser. Les rézultats des études menées par diftrentes

institutions specialisees (IRR! ont été aussi confirmés au niveau local (IER, Mono) et indiquent que

l'âgg_gpti*.r*-jes plants au repiquage est compris entre ?_l_g_?f-igrrs;. C'est à c€t age

correspondant au stade l+ fzuilles que le tallAge des plants de riz se declenche. Un sejour prolongé

en pépinière bloque ce tallage. Les solutions de rattrapage à posteriori (augmentation de la densite

application d'une forte dose d'engrais) ne permettent de compenser les pertes que partiellement

donnant ainsi des niveaux de pertes diftrants selon les diftrentes varietés de iu. Ce sont ces

differentes contraintes de calendrier, que I'agriculteur doit gérer pour garantir son re,ndement. En

effet le repiquage dernande une ryfr d'ozuwe trys r.ppo{ante. Au début de cette techniçe

d'implantation la main d'oeurne familiale aszurait la plupart des travaurc. Dès les leres



annees du repiquage on a progressivement assisté à un recours à la

t7

d'oeuwe salariée.

Initialement I'essentiel de la main d'oeuwe salariée utilisee pour le repiquage etait constituee de

< 
-Bellah 

> populations nomades chassees du nord du pays par les longues annees de secheresse de

198-3- à 19.-8-6. A celles ci s'ajoutaient les populations des uil-lgg$ g*gqdés avoisinant le casier. Après

les annees 90 nous avons as$i_$té à la c.rçgtion_ {_e_s_g:-o_upes-de travail villageois.

Deux raisons principales ont largement contribué à la creation de ces groupes: I'extension du

repiquage et sa forte demande en main d'oeuwe.

Le temps necessaire au rePiqu€_man,trel est variable selon les pays mais reste toujours important: 9

journées d'ouwier par hectare en Espagn e; 12 à l|journees en Franc e; 12 à I 5 journées au

Vietnam (A Angladette, 1966)

Le recours à ces groupes de travail était obligatoire pour une exploitation moyenne de I'O N. Il
fatlait 18jt (Coulibaly et al, l9g3) pour repiquer sanlement un hectare

A ce temps consacré au repiquage proprement dit (lS JT/ha) s'ajoute celui necessaire pour la

preparation des plants (arrachage et transpo$.

Ainsi les temps de travaux totaux pour le repiquage ( arrachage + transport * repiquage proprement

dit) sont de loin supérizur à ces 18 JT/ha.

Les zurfaces rizicoles moyennes des e4ploitations du Kala inferieur étant estimees de I'ordre de

3.48 ha (SÆ OI{) il faudrait alors lS JT x 3.48 ha pour une exploitation moyenne. La population

active moyenne par exploitant est de 9.54

Pour repiquer seulement les 3,48 ha il faut 62.64[pour une e4ploitation moyenne donc 6.6j de

repiquage pour une personne active.

Il est alors pre$que impossible pour une exploitation moyenne de faire repiquer la totalité de sa

surface dans un délai raisonnable par rapport à l'âge optimum des plants notamment à cause des

contraintes liées à I'organisation du travail. En etret rarement toute la main d'oegwe active d'une

famille est affectee à une setrle opération surtout quant le paysan doit s'occuper de plusieurs

chantiers à la fois ( labour, hersage etc).

n n'est pas aussi certain que toute la population active soit à mesure de travailler sur une

exploitation durant 8 heure{our. Il peut avoir des enfants qui ne peuvent pas supporter le rythme

de 8 heures de travail ou du moins ne pzuvent pas repiquer le riz.

En outre il faut prendre en compte la disponibilité (matadie, événements sociaux), I'efficacité de

cette main d'oeuwe et tous les risques de perturbation de travail (pluies etc). Il en rézulte également

marn
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des diffirences entre les exploitations au niveau de la mobilisation des personnes actives d'une

famille pour les activités rizicoles.

I"a pénibilité du travail rend de plus diffcile une activité continue dans cette opération.

C.r goï!.r ggjgfjl tirent un revenu zubstantiel de ces travaux. LÆs prix du repiquage d'un ha

varient de 12500 à122500 F CFA.

A travers ces constats à I'O N une etude donc le thème < Problématique de la main d'oeuwe au

repiquage à I'Office du Niger D m'a été proposee

Au cours de ceffe etude nous allons évoquer la dynamique

L'étude va se pencher également sur la destination {e,s revenus.

5.7 Méthodologies utilisées

Trois methodes d'approches, du problème ont eté utiliÉs

évolution de ces groupes à I'ON.

5.1.1 Les recherches bibliographiques:
Une série de documents traitant des études $rr le repiquagela main d'oeuwe au repiquage et des

personnes ressources ont eté consultees.

5.1.2 Les enquêtes

I-a methode d'enquête utilisee ast I'interview structuree c'est à dire un entretien oral entre

enquêteur et enquêté avec enregistrement des rço_nse! dqDs un- $Jestionnaire. Nous avions jugé

meilleure cette methode car les reponses nous parviennent direstement des enquêtés.

5.1.2.1 Dispositif,
Enquêtes: Elles se sont deroulées en trois phases.

Identification des diftrents groupe sur I'ensemble des zones de I'office du Nigsr ( 150

villages). Elle a eté utilisee pour l'élaboration d\,rne @ du kala inferizur (Niono,

Molodo; N'Dedougou). Ces enquêtes ont été realisees en collaboration avec les agents du SCR des

zones ON

Enquête approfondie de 3l gr_o]tges représentants des diftrents groupes pour l'élaboration

d'une seconde typologie. Ces 3l groupes ont eté choisi pour se rendre compte de leur structure et

de leur fonctionnement

Avant la troisième phase d'enquête des assemblées générales ont été organisées dans 12

villages et avaient pour objectif de caractériser la disponibilité en main d'oeuwe et les

problèmes rencontrés par les paysans lors du repiquage
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Cette phase concernera les exploitants des 3 zones après le repiquage afin de pourvoir

prendre les diftrantes opinions des exploitants, les diftrants types de main d'oeuwe utilisés et

les problèmes rencontrés lors du repiquage.

5.1.3 Les suivis

Un suivi en temps reel des activités de repiquage a eté effectué chez une douzaine d'association

dans les 3 zones du Kala inferieur. La disponibilité du groupe à travailler durant la campagne en

cours a été prise en compte.

Le choix des villages a été fait après avoir élaboration d'une typologie. Nous avons classé les

diftrants groupes de travail en se basant sur les critè19s go1Tg E llllr, le genre et I'objectif.

Chaque cas a été représenté en fonction de sa proportionnalité rencontrée après l'élaboration

de la typologie.

Des fiches specifiques ont eté élaborees pour chaque cas ( voir annexe...)

Analyse des donnæs

Iæs logiciels Winstat 3 et Excel 5 ont eté utilise pour I'analyse des données. Le Word 6 pour la

saisie du rapport.

Des contraintes ont éæ observees dans I'exécution de ce travail notamment dans les zones éloignees.

Celles-ci n'ont pas fait I'oQiet d'enquête approfondie €t de zuivi en temps reel :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



20

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Chapitre 2

6. Résultats

6.1 Des associa tions de travail, foftement diversifies dans toutes les zones

Lu eggrul$_qlgg !ç_Irntçqsjûq[iq{L de-la ngrculture a entraîné la création d'association de

trava.il autour de diftrentes activités , notamment le repiquage'

un inventaire effectué dans les 5 zones "d-e lloN a permis d'identifier 520 associations de

travail en 199,7,i

On obsserve une forte diversité dans :

La dispersion des gr-oUpes par zones, par village et des effectifs par groupes,

Une dynamique d' évolution ya-qi-é"s,

Diftrentes critères d' adhésion,

Une composition variable selon lg-genre,

une conduite peg yariée,

Trois principaux tlpes dlaclivi és'

Des temps de fonctionnemgt-variés,

Diftrentes formes dlUJi[sation des revenus'

6.1.1 La dispersion des groupes par zones, par village et des effectifs par groupes

Le tableau 2, récapitule les chiffies de la campagne agricole 1996197

I
I

Zones Nombre
de

(}rôrtnes

Pourcent
rge

Effectif
moyen

Moyenne
groupeVv

illase

Effectif
total

sup
repiquée en
ha

Sup mise
en valeur

Nombre de
villages
enquêtés

Niono t26 24. 24 5 3077 9.065 10000 25

Molodo 62 t2 37 2.9 2307 6.388 6687 2l

N'Debougou 66 t2 47 2.6 3091 8.939 9468 25

Kouroumari 113 22 35 3.2 4009 10.490 10500 35

Macina 153 29 33 3.5 503 I 9.132 1t620 43

Total s20 100 33 3.5 17515 44614 48275 148
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Le tableau 2 résume cette dispersion

Le plus petit nombre de groupes observé à Molodo s'explique par la taille de cette zone (!f
villçes) et l'importance des effectifs par groupe ( en moy.enne 37)

Dans I'ensemble on observe une évolution en sens inverse entre les effectifs par groupes et le
nombre groupe par village. Le 19glfe gg€Lo:upg par viJlqggs es! un indicareur d"e cçhésion

sociale dans le village. Ainsi sa valeur élevée dans la zone de Niono pourrait s'expliquer en

partie par les nombreux problèmes observés dans le fonctionnement des organisations paysans

( cas du village de Moussa wèré où t 3 petits groupes ont été enregistré.

6.1.2 Une dynamique d'évolution variée

L'analyse des diftrentes composantes du graphique No2 indique que les groupes de travail
n'ont pas connu la même évolution dans toutes les zones.

En effet les premiers gr-gupes ont été crées dans les zones de Niono et Macina respectivement

en 1985 et 1986.

Une progression lente dans la création de groupes de lggtè l99f a été constatée dans toutes
les zones. A partir de cette date les groupes de travail se sont intensifiés jusqu'en 1995. Ceci

s'explique par la généralisation du repiquage dans toutes les zones

A partir de cette date le non paiement des credits a orienté plusieurs adhérents des qg|_pes
vers le travail individuel pjyg_au comptant. Egalement des prob[-emes de fonctionnement ont
occasionné l'éclatement de certains_Eoupes. On peut citer aussi le ca$ dçlUgffies où toute la
population active intervenant dans le reEggge se retrouve au sein d'un groupe, bloquant ainsi

la creation de nouveaux groupes.

I
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Graphique' : Dynamique d,évolution des groupes de travail des différantes zones de I'oN
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6.I.3 Différents Critères d'adhésion

comme I'indique le tableau 3 , Ies cn!ères d'qd-læ-sæn sont multiples mais c,est l,adhésion librequi domine

Tableau 3 critères d'adhésion aux groupes de travair

L'analyse de ce tableau nous montre que nous avons une très grande diversité des critères
d'adhésion aux groupes.

La dominance de l'3dbélt-o-lt-ljbte est un élément de sou-plelg qui permet certaines personnes
d'être membre de plusieurs groupes.

ces critères influent beaucoup sur les effectifs 
-des 

groupeq et illustrent également le niveau decohésion sociale dans le ullæe. Ainsi là où le critère d'adhésion est << être membre d,unecollectivité du village D ( il s'agit généralement d'organisation regroupant toutes res femmes outous les jeunes du village) les effectifs sont plus élevés: cas de Fassoun avec 200 femmes et deN5 avec 105 jeunes 
.
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Critères d'adhésion

originaire du mem@rtie,
appartenance à une collectivité du

selon I'appartenance a un sous

groupe de travail du village.

amitiés des époux

même classe d'âge

membre de la même faffi
originaire de la mêdiocalité
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6.1.4 Une composition variable selon le genre

Selon leur composition, les typet 4ç-gq49q suivants ont été identifiés :

le groupe des ft-T..,l '*ie, : ils représentent J8% d" nombre toB! dg-g.uPes. Ces groupes

n,ont pas d'auqes actiyi!éç 1é-qlunératrices pendant cette période:

_re groupe jzunes_ fi[g:JzrZ.). pas assez de group.r- 4, j_.y.rgl filles par ce que res qrariages

précoces sont très fréqu.entg,

La jeunesse (7%). Les groupes de jeunes, tout comme tes grgl+pgs d'hommes sont utilisés sur

d'3,"tlo chantiers.

Le groupes de hommes ; 11èÂ minoritaire -(6%) ces groupes sont uniquement composés de

{en ag_1énages

'\

6.1..5 Une conduite Peu variée

Dans la majorité des cas (g5%) les grou!CI-fonctionnr.ment sur la base d'un rèelement interigur

orar. seulement dan6 tt:tfiescas un règl_em-qluryq! existe. et dans 4o/o des cas, il n'y aucun

règlement.

* --raominance du ,"g:trnlotul pourrait s'expliquer par I'an-alphabctil$ et la pesanteur

culturelle. Bien que faible, les cas de règlement écrit constituent un indicateur d'évolution des

mentalités qu,une action soutenue des animatrices de I'Office du Niger pourrait dynamiser'

cerrains groupes de femmes ont signalé I'açgursitlo-p- de- iec-épls-gli -eracÆ_-àJlBpui des

animatrices.

îâùrnce de tout règlement intérieur ne saurait que fragiliser les groupes'

6.1.6 Trois principaux types d'activités

selon le types d,astivités menées, les groupes se repartissent entre trois grandes catégories

catégorie r : composée de groupes ne pratiquant que le repiquage du riz, ils représentent 80%

des grouPes

catésorie 2 : Qa%) : pratiquent plusieurs activités rizicole (repiquage, moisson' mlse en

gerbier. ). I s'agrt essentiellement d* q911gçq dgjggnes'

Catégori e 3 : (6%) Outre le repiquage, ils pratiquent le désherbage'



6.1.7 Des temps de fonctionnement variés

La durée de la période de travail pendant une campagn€_ _yT, d * ggltg à l,autre selon les
zones. Le graphique l'indique les durées moyenne par zone.

Graphique 3 Temps de fonctionnement moyen des groupes par zone

Temps de foncflonnement des groupes

cette variation s'explique par le degré de diversification des travaux menés par les groupes.
Les groupes de femmes font en genéral h r"piqurc-gzule-ent. Elles ont donc une période de
travail plus courte. Par contre, les groupes de jeunes qui pratiquent le repiquage, la mise en
gerbier et la mise en moyette travaillent zur une plus longue duree.
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6.1.8 Différentes fomes dtutilisation des revenus.

Comme I'indique le graphique 4 les revenus des groupes de travail sont utilisés de différentes

manières .'

Graphique 4 Utilisation du revenu des groupes.

Pour près d" ZQjlqgrygt (cf graphique 4), les revenus servel! 
"gg-tser!g-1Ëtes, 

ce qui

évite de cotiser go_Tggd'lpbitgde. Cette situation n'agit pas dans le sens de développement

d'un village. Une minorité de groupe se partage les revenus pour faire face à leqlleso:lts

financiers (prix de condiment, savon, pétrole). Certains groupes !ry) épargnent en vue

d'investir dans leur village et d'autres ont dQià investi:. Ils veulent I'auto-développement-

6.2 llne diversité de Fonctionnemenf des gnoupes.

A I'isstgde I'enquête d'identificatiorq nous avons procédé à une classification (6tpologie

sommaire) d.t g1o,tpgt jg_Evqil-ÛLKda inferieur. Parmi eux' 3l gf,oupes de travail qui

représentaient tous les cas de figure rencontrés ont été choisis pour une enquête approfondie

sur leur fonctionnement Les principaux résultats portent sur :

tliftsation du reveru des grouPes

partage éPargræ
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Destinations

100

90
80

70
60oR50

Ë40()
e30on

10

0



27

6.2.1 Les Critères d'adhésion
Les critères d'adhésion sont ceux déjà signalés dans I'analyse de l'enquête d'identification. (cf
tableau 3)

6.2.2 L'Existence d'un otgane de gestion

Communément appelé bureau, cet organe est un élément déterminant dans le fonctionnement

des groupes.

Dans 9Ùo/e-dds cas, les groupes sonj dingés,pgr-un bureau. composé d'au moins 3 pe$c!!es.

Les principaux postes sont :

Le président ( généralement le chef de groupe) assure l'encaissemçnt- des revenus du

groupe

Le vice président (adjoint au chef de groupe):

co ordonne_ leur progranrmation

n'' Le secrétaire, assure la supgrylqio-n_ dg _tq4vail : mesure des superficies repiquées,

enregistrement des abs,e11ces, et retards et dgs fayles justifiant une sanction. Ce rôle est très

souvent assuré par un ho_mme à c*qgs-e de {}nalphabétisme des femmes.

Des groupes bien structurés sont gérés par un bureau dont I'effectif peut atteindre 10

dont le bureau se

il enregistre les demandes de travail et

I
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personnes. A titre d'exemple, on peut citer le cas de la jeunesse de N5

compose cornme suit :

Un secrétaire général,

Un secrétaire général adjoint

2 secretaires à I'organisation

I secrétaire administratif

I trésorier général et son adjoint

2 commissaires au compte,

I secrétaire aux conflits.

)-ë 
/ 

L'absence de-bg_q-qau (10% des cas) a été observé chez d_e groupes comp-g5js-de r4epbres

' !'i,i' ,'l o'une geule-$gitle, de groupg! de jeunes filtes- ou de femmes en âges avancées.
:) -\ ru.zv

,)^uL'Jl/'t'l- 6.2.3 L'existence d'un Règlement intérieur

L'absence de règlement intérieur a été observée dans seulement l0 % des cas. IL s'agit

généralement de groupe sans fondement solide. Il s'agit de groupes de personnes travaillant
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pour résoudre un problème financier ponctuel. Ces--g1ogP9-q
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très éphémères exigent un

paiement au comptant en fin de journée'

6.2.4 Ltorganisatiort du travail.

Dans les groupes bien structurés (avec burêau et règlement intérieur), représent *iI@

du total, une_priolté est accordég@ pour lesquels au moins un rymbre ge.la

famille au*pgri _{g..g1oupe. ce cas est surtout fréquent chez les groupq qe*f-egmes qui

déclarent avoir coûrme objectif premier ( ai@ D. cett e

supdgg:lfepiquer par exploitation. Définie par I'ensemble des membres du groupe' cette

superficie uarie d'il gt*pr à I'autre. Elle peut concerner une partie ou I'ensemble des

superficies de l,exploitation. Les chefs des exploitations dont plusieurs membres font partir de

tels groupes sont généralement hostiles au premier cas. Un-çbç19'*pt"itæi"" 4g m5 (zone

de N,Debougou) déclare avoir exigé la démission des ses femmes pour cette raison'

pour les autres groupes (53o/o), la progranrmation du travail suit I'ordre d'arrivée des

demandes.

:1g%des groupes enquêté déclarent satisfaire les demandes qui leur sont adressées tandis que

dans illo/oellEne sont pas satisfaites. ceci traduit I'intérêt grandissant des chefs d'exploitation

pour cette catégorie de main d'oeuwe pour plusieurs raisons ( cf tableau I l).

6.2.5 Ltutilisation du revenu.

Comme déjà signalé au cours de I'enquête d'identification, les revenus des groupes de travail

sont généralement destinés à I'organisation dç-nanifeslatio4q d9..qéj-o-u!ç-s-4nce. Mais des cas

d,investissement ou projet d'investissement < intéressants >> ont été notés surtout chez les

jeunes ( cf graPhique 4.

6.3 Réatisation et proiet de réalisation chez tes 12 groupes sufvis'

Comme récapitulés dans le tableau, certains groupes ont initié des actions allant dans le sens

d'une meilleure utilisation de leurs revenus'
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Tableau 4 :Réalisations et projets de réalisations chez les 12 groupes suivis

Malgré les insuffisances liées à la non disponibilité de I'information auprès de certains groupes,
ce tableau permet de noter une évolution positive dans I'utilisation des revenus

Dans très peu de cas les revenus sont sécurisés. En effet, les sommes collectées sont
généralement gardées chez le chef de groupes. Seulement dans @, des cas, les sommes sont
déposées dans un comptg _1g nilgg_d'une caisse d'épargne er de crédit (CDR,
NIESSIGUISSO, FDV) du village.

Après cette enquête approfondie, nous avons encore élaboré une seconde typologie. Ensuite,
un échantillon de 12 groupes de travail représentant les diftrents types a fait I'objet d,un suivi
détaillé au cours de la campagne. Ces 12 groupes se répartissent entre 12 villages.

villages Groupes Effectif Montant en

caisse (F CFA)

96

Réalisations Projets de

Réalisation

Groupe

électrogène

KMIT Benkadi 59 3 50.000 Microphone

Y\M23 Jeunes 39 100.000 ? Boite à musique
N3 fanta 23 0 Néant Néant
N5 Jeunes 105 500000 ,l

Antenne

parabolique
N6 J filles t4 0 Néant Rien
Niemina Teibatou 22 0 Néant Néant

?

Manialé Jeune r02 ? ?

Missira Setou Koné 40 ? Néant
Siengo Salimata

ouedrago

28 30.000* Salle

alphabétisation

?

B3 Mariam mallé 30 0 Néant

Né""t

?

M"tr-itéNot) Oumou 50 7

B6 Sitan Diallo 22 0 Néant Néant
Total 532 980.000
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Les principaux résultats suivants ont été obtenus.

6.4 Résultats du suivi-

6.4.1 Les temPs de travaux

Le graphique 5 présente la durée de la période de travail et le nombre de jours travaillés pour

les 12 groupes.

Graphique 5 les temPs de travaux

L,analyse de ce graphique indique une diversité dans la durée de période de travail et le

nombre de jours travaillés.

L,etalement du repiquage varie de 15 à 95 jour. La période de démarrage dépend de chaque

groupe. Elle est surtout liée au calendrier agricole du village et à la zone d'intervention du

groupe.. Ainsi la plus courte période de travail observée au village de B3 s'explique par le

retard accusé à cause des travaux de réaménagement tandis que les 95 jours observés au N5

s,expliquent par le fait qu'après les repiquages précoces de ce village dont réamenagement des

terres dewaient commencer en octobre, le groupes de jeunesse a continué les prestations de

services dans les villages voisins.

Les temPs de travaux des groupes
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Dans tous les cas, on observe un écart entre la durée de la période de travail et le nombre de

jours de travail. Ceci s'explique par les temps de repos et les temps réservés pour d'autres

activités. Notons que les membres des groupes sont généralement des dépendants au niveau de

leur exploitations donc sous I'autorité du chef d'exploitation.

La durée de la journée de travail varie selon les groupes comme illustré par le graphique 6.

Une moyenne de 5 heures a été enregistrée pour I'ensemble des groupes.

Graphique 6 Dispersion de la journée de travail selon les groupes
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La durée de la journée de travail dépend

I)e I'effectif du groupe : Il permet de repiquer des surfaces importantes en peu de

temps. Exemple le groupe de 105 jeFnes ( un effectif présent moyen de 95 personnes) repique

2 ha en moyeîne._p!1dant 2 H l0 mn Mais la composition du groupe peut contrarier cette

logique. En effet le groupe de KmlT avec 59 personnes repique Zha en7 heures à cause de la
i,lô ' présence de cprSffràôj qui arrivent en retard sur le chantier (en moyenne 2 heures) et partent'..*--*'

rôt.

La perforrnance individuelle des membres du groupe qui dépend de la volonté de tout un

chacun, joue également. En moyenne 105 m2lh par personne a été enregistré chez les groupes
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du Km 23 etN5 contre 5l m2Mpersonne au Kml 7 et ùManialé. Également la maîtrise de la

technique influe la vitesse de travail.

De I'objectif de surface à repiquer : certains groupes se fixe un objectif à atteindre

par jour

De la surface à repiquer : elle dépend de la taille du champ. Généralement une

journée est réservée pour une seule exploitation.. Le tableau 5 récapitule les surfaces repiquées

par les diftrents groupes au cours de la campagne 1997198.

De la préparation ( sol, disponibilité et répartition des plants) : la qualité du labour et

la répartition des plants peuvent jouer sur la vitesse de travail.

Conclusion La durée de travail dépend de la motivation des membres du groupe, de I'effectif,

de la disponibilité et la répartition des plants, de l'état du champ, de la maîtrise de la technique

du dynamisme du groupe, la superficie à repique, et de la disponibilité des surfaces à travailler.

La moyenne des durées de travail des diftrants groupes se situe environ à 5 heures de travail

par jour.

6,4.2 Les revenus

La pratique des diftrentes activités procurent des revenus importants à ces diftrents groupes

conrme I'indique le tableau 5 qui recapitule le bilan financier de la campagne 199711998.

L,analyse du tableau nous montre que la superficie totale repiquée est 152 ha avec un

maximum de 40 ha un minimum de 3 ha et une moyenne de 13 ha par groupe. Le mærimum est

enregistré chezBenkady du KMI 7. Ce groupe travaille 2 jours par semaine et très motivé

durant ces 2 jours. IL repique 4 ha par semaine (objectif déjà fixé).Le minimum de surface

repiquée est constaté au ND5 (groupe de Oumou). Ce groupe n'a pas pu bien travailler cette

année à cause d'une mésentente survenue entre les membres du groupe. Le montant des

surfaces repiquées est 2.362.467 F CFA avec un taux de recouwement de l5oÂ. Les 85%

restants seront payés en fin de campagne payable après la récolte. Le travail à crédit bien que

profitable pour les chefs d'exploitation comporte un risque. A titre d'exemple on peut citer le

cas de Nlg où à cause des impayés de la campagne 1995196, les groupes n'ont pas travaillé au
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cours de la campagne 1996197. C'est suite à I'intervention d'une conseillère du CPS (cf I 2 )
qui a proposé la signature de fiche d'engagement pour les bénéficiaires, que les groupes ont à

nouveau fonctionné au cours de la campagne 1997/98.

Également, pour les mêmes causes, les femmes de Missira exigent un paiement au comptant.
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Tableau 5 Bilan financier des 12 groupes (campagne 1997lgt)

34

Groupe et

Village

Superficie

repiquée (ha)

Mont total

cFA)

(F Mont payé

cFA)

(F Reliquat (F CFA)

Ben KMlT 40 700.000 0 700.000

Jeunes KM23 4 80.000 0 80.000

N3 5,18 82.750 80.250 l 2.500

Jeunes N5 26,5 4 I 7.500 0 4t7.500

J filles N6 5,8 101.500 0 101.500

Teibatou

Niemina

9,48 189.600 0 189.600

Jeune Manialé 15,7 5 234.810 0 234.810

Setou Koné

Missira

17,45 299.050 264.050 3 5.000

Salimata

ouedrago

Siengo

ll,4 209.050 0 209.0s0

B3 6,5 97.500 0 97.500

Oumou ND5 3,03 55.517 0 55.517

Sitan Diallo 86 7 140.000 0 r40.000

Total r52 2.362.467 344.300 2.018. 167
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6.5 Opinions générales sur Ie repiquage

Dans les 12 villages où nous avons effectué le suM, des assemblées générales ont permis de

recueillir les opinions des agriculteurs sur diffFerents aspects de la problématique main d'oeuwe

au repiquage notamment la place des groupes de repiquage.

Les tableaux 6 et 7 font respectivement une synthèse des opinions sur l'évolution du repiquage

et la main-d'oeuvre au repiquage, les prix pratiqués à I'ha et les modes de paiement.

Les prix des prestations varient d'un groupe à I'autre selon les villages.

Ils sont déterminés Par :

la nature du travail : les forts taux sont pratiqués pour le repiquage jugé trop pénible et

nécessite un recours à la main d'oeuwe salariée pour gérer les contraintes de calendriers.Les

bas prix pour la réPartition

Le lieu de travail

En dehors des villages des groupes de travail les prix du repiquage peuvent subir des

majorations de 17500 F CFA à 20000 F CFA ou de 20000 FCFA à 225OA FCFA en dehors du

village.

Le statut du bénéficiaire

Très souvent également les non-résidents subissent des majorations de prix de 2500 FCFA.
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6.6 placedes groupes de travail dans I'organisatîon du travail au niveau des

exPtoitation s ag rtcoles

pour mieux apprécier l'impact des groupes zur la gestion du travail dans les exploitations

agricoles, une enquête a été menée auprès de 32 exploitants agricoles(16 résidents et 16 non

résidents).

Les résultats Portent sur :

6.6.1 Le mode de recrutement de la main dtoeuYre.

Le tableau 8 présente les diftrents modes de recours à cette main d'oeuvre'

Tableau 8 Mode de recrutement de la main d'oeuvre'

Mode de recrutement Nombre de

groupe

%

Pas fait de recrutement I 3

Sur demande 16 50

Sur place ll 34

Sur demande et sur

place

4 13

Total 32 100

La qualité de travail recherchee de certains groupes, le manque de main d'oeuwe expliquent le

recrutement sur demande (demande orale adressée au chef de groupe). Le recrutement sur

place c,est à dire au bord du champ peut être attribué à I'abondance de la main d'oeurne'

Souvent le recrutement sur demande n'arrive pas à couwir les besoins I'exploitant. Il a alors

recourt à la main d,oeuwe sur place: cela explique les deux modes de recrutement combinés

chezun même exPloitant.
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6.7 Critères de cholx des exploitanfs des groupes de travaïL.
Iæs critères dépendent des exploitations. Le tableau 9 résume les principaux critères.

Tableau 9 : critères de choix pour les groupes de travail.

Critères Nombre gpes %

Qualité de travail meilleure 18 56

Pas de critères 5 l6

Qualité de travail+rapidité 4 l3

Mode paiement crédit 3 9

Prix prestation bas 3 6

Total 32 100

La meilleure qualité de travail est recherchée par plus d'un exploitant sur 2 qui reconnaît la

qualité de travail des groupes villageois. Les exploitants en retard par rapport au calendrier

agricole ne font pas de choix pour un groupe de travail 16% ne font pas de critères de choix et

cela peut être dû à des raisons économiques . l3Yo recherchent la qualité et la rapidité des

travaux. 9Yo recherchent les groupes qui repiquent à crédit parce qu'ils n'ont pas d'argent

comptant pour payer les prestations. 6 autres pour les prix bas prestations.et cela pour faire

moins de charges.

6.7.1 Gestion de la main d'oeuvre utilisées pour le repiquage

Pour les diftrentes opérations realisées au cours de I'installation du riz, les exploitations

utilisent diftremment la main d'oeuwe.

Dans certain cas c'est la main d'oeuwe familiale qui est sollicitee tandis que dans d'autres c'est

la main d'oeuwe salariée (individuelle ou collective).

Le tableau l0 présente I'importance du tlpe de main d'oeuwe utilisé pour les diftrentes
opérations par les deux catégories d'exploitants
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Tableau l0 : niveau d'utlisation des différentes catégories de main d'oeuvre .

Pour I'arrachage près de 213 des résidents choisissent de faire travailler leur famille ll4

complète ce groupe avec les journaliers faute de M O F insuffisante. Quant aux non-résidents

ll3 fait appel à la famille, l/3 complète avec les journaliers et 6Yo sollicitent les groupes

villageois pour ce travail.

Il y'a donc des diftrences selon le mode de résidence. Notons, que ce travail est rarement

assuré par les groupes de travail.

Quelles que soient les exploitations I'arrachage et le transport des plants sont éffectués en

majeure partie par la main d'oeuwe familiale ce qui diminue les coûts de production. C'est

quand la main d'oeuwe familiale n'arrive pas à éffectuée ce travail en un delai imparti que es

exploitants ont recours aux salariés.

Généralement plusieurs types de main d'oeuwe sont sollicités pour le repiquage, mais les

groupes villageois sont les plus sollicités (ll4 des résidents et 43To des non-résidents les

utilisent). Les salariés (les groupes villageois, journaliers) occupent une place de choix

également pour ce travail .

Pour le repiquage le travail en groupe est plus sollicité à cause de la grande surface repiquée en

un laps de temps.

opérations résidents non résidents

Arrachage 63% Main d'oeuwe familiale 37% Main d'oeuwe famille

Transport et répartition des

plants

75 % Main d'oeuwe familiale 8l% Main d'oeuwe famille

Repiquage 70o/o salariés (groupes ou journaliers) 43 % groupes villageois
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6.7.2 Contrôle des travaux effectués

Quelque soit le tlpe d'exploitant, la qualité du travail effectué par des salariés fait I'objet d'un

contrôle

Tableau I I : Niveau de contrôle de la qualité du travail

Contrôle

des w

Exploitant

Résident

Exploitant non

Résident

Contrôle Sl%o lOOyo

Pas de

contrôle

l9o/o 0

Total r00% rcO%

Letravail réalisé par la main d'oeuwe salariée fait I'objet d'un contrôle permanent par les non-

râsidcnts. Ce contrôle porte sur le respect {es éqart_-e_qglts et le nombre de plants par poquet. Il
est effectué par un des membres de I'exploitation

Souvent certains résidents font confiance aux groupes de travail du village, ils ne font pas de

contrôle. Dans ces groupes il y'a très généralement un des membres de la famille est alors

membre de ces groupes.
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Chapitre3

7. Synthèse et perspectives.

Cette étude a permis de constater I'existence de nombreuses associations de travail à I'office

du Niger.

Elles sont généralement orientées vers le repiquage du riz.

Une forte diversité existe aussi bien dans la composition, le fonctionnement les prix pratiqués

et I'utilisation des revenus. Notons que dans la majorité des cas, ces revenus importants ne font

pas I' objet d'investissements rentables.

L'analphabétisme des femmes semble être un frein à la meilleure organisation des gloupes.

L'analyse de I'utilisation de cette main d'oeuwe par les exploitations agricoles indique qu'elle

joue un rôle déterminant dans I'intensification de la riziculture.

Cependant, le caractère éphémère de la grande majorité de ces groupes suite au mauvais

fonctionnement , la mauvaise gestion et le développement de I'individualisme laisse planer un

doute sur I'avenir.

L'analyse de la situation dans le village de Sagnona ( tableau 12) indique une forte utilisation

des salariés individuels.

Tableau 12 utilisation de la main d'oeuvre à Sagnona

I

P A pour

repiquage

effectif groupe part repiquee par

les salariés

Effectif 37r 229

Durée du

repiquage

r6h 40

Surface moyenne

repiquée

55 ha 85 ha 249 ha
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Éléments dtévaluation :

Nombre d'exploitations 109, nombre de résidents 90% et l}Yo de non résidents.

PA: 1067 (les 2/3 exploitations la main d'oeuwe familiale ne ne fait pas du repiquage),371

PA

pour résidents et pour non residents.

Superficie totale du N6 : 389 ha

Durée moyenne du repiquage des TH pour residents: l6h (par exploitaton),2.8h pour TH
non résidents (source des données URDOC, 1996)

Effectif total des groupes de travail villageois:229.

Surface travailler par heure et par personne : 93 m2.

Les groupes travaillent en moyenne 5 h par jour et les groupes travaillent 2 jours par semaine

Etalement du repiquage du 15 juillet au 15 aout

En outre, I'extension des surfaces rizicoles, I'augmentation des coûts de production poseront

des problèmes pour la pratique du repiquage.

L Dicussions

8.7 Temps des travaux.
A travers un suivi sur douze groupes de repiquage nous avons obtenu cornme temps moyen de

travail par jour 5 h qui commence entrel0-l lh pour finir l5-16 h.

Il était estimé à 6 h (Coulibaly et all., 1993) et à I h par jour (Molle, lgg2). Dans notre cas la
journee de travail se rapproche de celle de Coulibaty et all. Cette petite variation serait aux

préoccupations des groupes. Par compaison aux résultats de l992la variation de temps serait

due au fait que la majeure partie des groupes de repiquage sont des groupes de femmes

ménagères. Très souvent après le ménage elles se rendent au champ pour travailler et elles

reviennent plus vite vers seize heures pour venir preparer le dîner.

8.2 Superticies repiquées
Les groupes de suivi ont travaillé pendant un étalement moyen de 48 jours pour un maximum

de 95 et un minimum sur l5 jours. Ces groupes avaient un effectifmoyen de 30 personnes.

Les douze groupes ont repiqué l52hasoit 42 ares par personne. La moyenne est de 13 ha par

groupe. Par contre en 1993, 45 groupes avaient repiqué 1068 ha soit une moyenne de 23 ha
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par groupe. L'effectif moyen de ces groupes était 38 personnes Cette variation du double au

simple serait liée à la taille des effectifs. Des problèmes sont intervenus au sein de certains

groupes. En effet il y'a eu des mésententes entre les membres du groupe de ND5 autours des

sanctions trop élevées ( 1000 F pour une absence), des sanctions impayées courant campagne

1996. Au 83, à cause du retard occasionné par le réaménageant, les gens ont préferé faire

appel à des groupes de repiquage d'autres villages pour ne pas accuser trop de retard par

rapport au calendrier agricole. Ainsi ce groupe n'a pas eu assez de parcelles à repiquer comme

d'habitude. Au KM23 les jeunes n'étaient du tout motivés cette année pour le repiquage. Ce

groupe commençait le repiquage le soir à partir de 14 heures alors le matin ils s'occupent des

travaux des exploitations familiales donc ils reviennent fatiguer vers l?-l3heures. Certains

jeunes préferent ne plus travailler le soir.

Par ailleurs la superficie moyenne repiquée par les groupes de suivi est de 7 5 m2 /

heure/personne.

Coulibaly et al, 1993 n'avait travaillé que sur des groupes de femmes seulement. La surface

repiquée notée par personne était 69 m2

Tableau 13 Comparaison des résultats des surfaces repiquées par h/ pensonnes (1992-

reeT)

Ces diftrantes variations des surfaces repiquees seraient dues actuellement à la maîtrise de la

technique du repiquage. Il faut actuellement 23 à 28 personnes pour repiquer un ha en Sheures.

Cependant nous sommes à % des surfaces mises en valeur et si la moitié de cette surface serait

mise en valeur. Est ce la main d'oeuvre serait à mesure de couwir tout le besoin?. Faut- il donc

prévoir une mécanisation à I'Office du Niger ?.

Groupes de jeunes

65.5m2
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9. Conclusion et suggestion.

Proposition d'un modèle de groupe

Il n'y a pas de modèle de groupe adapté à tous les villages de L'O N et à tous les contextes, ni

une supériorité a priori d'une forme de groupe sur I'autre.

il semble toute fois que les chances de succès des groupes soient plus élevées lorsqu'ils
répondent à certaines conditions :

Être lié par affiniré,

Avoir un même centre d'intérêt,

Avoir un statut particulier,

Le respect mutuel des textes, des uns et des autres,

une gestion rationnelle et transparente des revenus,

Être relié à d'autres groupes pour des échanges d'expériences,

Avoir le sens d'auto-developpement;

Avoir un encadrement permanent.

Le groupement étant une association démocratique, cette "vertu" doit se retrouver au premier

chef de l'élément clef de sa vie, c'est à dire dans sa gestion. Le groupement est conrme une

entreprise gérée par les membres du groupe dans I'intérêt de I'ensemble des membres. Il doit
oeuwe dans le sens du développement et l'auto-promotion. Les appuis ne viennent que

completer les efforts personnels.

Modalités d'appui pour les groupes.

Les diftrants tlpes d'appui doivent toujours prendre en compte au mieux les besoins des

groupes de travail. Il faut une concertation d'appui pour recenser les besoins.

Ces appuis seront entre autres:

L'appui en formation;

Les projets doivent appuyer des sessions de formation déjà en cours à I'O N. D'une manière

générale dans les groupes de femmes il y'a beaucoup d'analphabètes. Sur 9 groupes de femmes

(suivi des groupes) dans 2 groupes les femmes pouvaient écrire.



L'appui conseil;

Un conseil de gestion et organisation des activités doivent être organisé. La gestion des

activités doit être aidé par le S C R en particulier par les animatrices et les conseillers agricoles.

Un appui particulier en gestion des revenus doit être donné aux groupes de travail qui ont

commencé à épargner

L' appui communication,

Ce type d'appui doit favoriser les échanges et les communications entre les groupes de travail.

Compte tenu des similitudes entre plusieurs groupes de travail, villages ou même les pays

africains il est tant de multiplier les échanges intergroupes, intervillages, inter-zone et même

inter-africains (réunion, voyages, formation commune ). En effet il est très difficile de voir un

groupe recommencer les erreurs déjà faites par les groupes voisins ou ignorer totalement les

réussites d'un groupe sans copier les voisins. Les conditions sont toujours différantes mais on

peut gagner du temps en s'inspirant ou en tirant des leçons des échecs passés.

Les résultats obtenus à partir de cette étude montrent très clairement que les groupes de travail

ont un rôle déterminant dans le repiquage. Ces groupes constituent en général une entraide

pour les exploitants.

Cependant force est de reconnaître que ces groupes de travail jusqu'ici sont mal organisés.

Leur travail n'est pas ptanine. Une meilleure organisation de ces groupes réduira très

considérablement le problème de main d'oeuvre au repiquage.

La pratique du repiquage permet aux groupes de travail de mobiliser des fonds très importants.

Ces fonds sont utilisés dans 2/3 des dans les manifestations traditionnelles.
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Fiche d'enquâte NoI

Questionnaire

I Y'a t il des groupes de travail dans votre village? si oui quel est son nom?

ZÛnquelle année ce lpoup e a été crée?

3 Quel est I'effestif de ce grouPe?

4 Quel est le genre de ce grouPe?

5 Avez vous un reglement interieur?'

6 Quels sont les travaux réalisés par le groupe?'

7 Travailler vous seulement dans votre village ?

8 Quels sont les prix de vos difFerents travaux?.

9 Quelle est la durée de vos travaux?

l0 Quels sont vos objectifs?
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URDOC fProiet Retail
Office du Niger Niono

Fiche d'enquête No2

Ouestionnaire
Tfr,,'.........r..o...ro.....Sectetf....................ffigô....o.o-.........o....."o-Nom 

de Itassociationtt"""ot"""

No dlordfe........,....,Date de créatio[......'..."...-....Eff-.............Genre""t""Objottt"tt""'
Z-rone dt intelvention...............

I / Oreanisation intems

I / Votre groupe a-t-il un bureau en son sein ?'

- Si oui, quelle est sa composition et les diftrentes attributions ?

Les membres du bureau sont-ils rémunérés .( cf tableau ci dessous).

2 | Y-a-t-il une commission de contrôle ? ""'
/Comment se fait la rémunération:
3 /Lebureau tient-il des réunions" ""''? des assemblées générales ""' "'"""'?

4 | Les assemblees générales sont-elles mensuelles, trimestrielles ou annuelles

5./ Les femmes sont elles aidees par les hommes?..... .si oui pour quelle fonction?

: q";0,; ;;;i; ;i;;; ;"; ;,ililf,;,; J*; i;,.prq*e; ;; i;"; ;"d;i
II /-Histoire de I'association 

?
I / comment est nee I'idee de cette association ..

Z lDepuis quand le premier groupement a eu lieu ? et quel était le nombre d'adhérants ?

date. .......adhérant.
4 / Comment le nombre d'adhérants a évolué dans le temps ?

5 | Y a -t-il plusieurs groupes dans le village ?"""""'
Si oui, est-ce que les gtouprs arrivent a sJnrsionner pour former un grand groupe ?

6 | I-e nombre d'adhérants est-il fixe ?.

7 lÉlvolution des activités du groupe

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



Fiche No2 zuite

Campagne
Nombre

d'adhérant
Surface
repiquée

Prix
unitaire/ha

Mode de
paiement

Utilisations
des revenus

Epargne

9419s

9st96

96197

ru Modalités de sollicitation
I - Est ce que votre groupe est très sollicité? ... ... si oui pourquoi?

2. Avez vous un choix particulier pour les parcelles à travailler ?..... ......Si oui, pourquoi

i ô;'ï ;f" 
::::l 

ffii ll i ; ;h:t't il;:il ô: :: ;il; 3ou' ?

Y a-t-il des priorités

4 lComment se fait les demandes de sollicitation?
5

_Au comptant ? .... . ......4 crédit ? .....
6 Æst ce que le même prix pour tout Ie monde? .....
Les frais de repas sont ils pris en charge par les producteurs?. ......quelles sont
les conditions?. .......1
7 / Arnvez-vous à satisfaire toutes les demandes de la campagne ?

8 Ærévision de travail durant la campagnegT

_combien d'hectare voulez-vous repiquer cette année?.

-combien 
d'heure vous mettez pour repiquer un hectare ? ..... ........et pour combien de

personne?.....
rv Moda[tes de eestio
I / Quels sont les types de conflits ?...

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

Tlpes de conflits entre les membres Modalités de solutions

I
2
3

4

1

2
3

4

Types de conflits entre I'association et les
producteurs.

Solutions possibles

I
2

3

4

I
2
3

4
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FICfm N"2 zuite

Consequences des conflits entre membres Conséquences des conflits entre
le groupe et les producteurs

VI Comptes de l'association

Dépenses Recettes

- I /Avez-vous un cahier d'enregistrement de vos revenus et de vos dépenses. ..?....

2lQui tient les comptes?. .....,.
3 Æaites-vous un bilan annuel ? ..... -. . -. -. -. . -ll
4 N a-t-il un contrôle permanent de ces revenus ?. ....si oui par qui?

5 lAvezvous épargner? ......si oui dans quelle caisse?.

quel montant? .....
6 /Quel montant épargnezvous chaque année?.

7 /Que désirez vous faire cette annee de vos revenus?

ABARRY
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URDOC/Projet Retail

Office du Niger NIONO

Fiche d'enquête No3
Date

Questionnaire sur les exploitations

Zone village Nom de I'exPloitant

Résident , ,

Non Résident i

N" de famille... '

Nbre de personne active. ... ...Nbre de TH. .Nbre deTF'' "Nbre de TG

1) Combien d'hectare avez-vous ? ......... Combien vous avez repiqué ?

2) Depuis combien de temps vous avez conrmencé le repiquage? ' '

3) eui a repique vos champs cette année: la main d'oeuwe familiale t - les groupes de femmes ?

_r. res groupes de jeunes ?... i-., des salariés externes ?. ,.ou des iournaliers ?" Plusieurs

grouPes? tr

4) Pourquoi ce choix ?...'.'.. "'

Comment faites-vous le recrutement ?

5) Est ce que cela a été toujours le cas ? .si non qui faisait ce travail ? "

6) Quelles sont I'interêt et la differance de chaque type de main d'oeuvre

...,:-. ,.:....

Choix de la main d'oeuvre utilisée pour (es différents trat'aust

prix

Arrachage

Répartition

R.ptq*g;
roorement clit

Si oui quels sont les critères
7) Faites vous urn choix entre les groupes de travail ?

de ce choix ')



8) Est ce qu'il y a une diftrence entre les groupes ? . Si oui à quelle

situe la diftrence ?.

9) Y a t-il des problèmes de concurrence pour un groupe ?...

pourquoi?....

l0) comment vous contrôlez le travail réalisé par un groupe ?,..

I 1) Comment vous jugez la qualité de travail des salariés : Groupe de femmes ? .

Groupe de jeunes.?. . .. Salariés externes ?... ...Journaliés..

Etes vous satisfait du travail de ce groupe ?.

l2) Quel est votre opinion sur l'évolution et la stabilité des prix ?

l3) Si les prix continuent à augmenter quelles sont les solutions à envisager.?.

ral atu"tr*, o" ,..o,or"*. 0", ,"or;; ." ,.,n,, u t" uore, tlt

15)Contraintes du repiquage ? Et quelles sont les solution, oor*b|.5,

niveau SE
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Fiche d'enquête N"4
DateURDOC/projet Retail

Office du Niger NIONO

Questionnaire sur les exploitations

village Nom de I'exPloitant

Résident !

Non Résident I
N" de famille.......

Nbre de personne active.........Nbre de TH. "Nbre deTF""""Nbre de TG'

l) Combien d'hectare avez-vous ? ......... Combien vous avez repiqué ?""'

2) Depuis combien de temps vous avezcommencé le repiquage ? ""'

3) eui a repique vos champs cette année. la main d'oeuvre familiale ?.. n., les groupes de femmes ?'

n. les groupes de jeunes ?... !, des salariés externes ?. !.ou des journaliers ?" D' Plusieurs

groupes? !
4) Pourquoi ce choix ?..-.'

Comment faites-vous le recrutement ?

5) Est ce que cela a été toujours le cas ?. .....si non qui faisait ce travail ?""

6) Quelles sont l'interêt et la differance de chaque q/pe de main d'oeuwe

choix de la main d,oeuwe utilisée pour les diJferents travaux '.

Type main
d'oeuwe



14) Avantage du repiquage par rapport au semis à lavolée ?...

l5)Contraintes du repiquage ? .... ........;

16) quelles sont les solutions possibles

A BARRY
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