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Le rôIe des fernnes dans 1e développernent a très souvent été

mal apprécié, voir sous estimé.
Les efforts jusque 1à fournis aussi bien par 1es états que par

Ies bailleurs de fonds ont été essentiellement orientés vers les

hommes.

Aujourd'hui, or assiste à une prise de conscience pour une

meilleure intégration des femnes au processus de développement-

La présente étude permet de rnieux conprendre le rôIe des

femrnes dans Ie fonctionnement dtune exploitation agricole en zone

Office du Niger.
Les résultats ont éEé obtenus à partir d'enquêtes auprès des

paysannes et d'autres personnes ressources sur différents aspects

de Ia vie des ferumes notarurnent

Ie social

I - et l'écononique.
I ce dernier point constitue I'ossature principale de notre

travail..
I
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I
I
l
I
t



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

r D[lrrR()nT-rclr r or\r

La détoriation des termes de I'échançIe chague jour grandissante,
contr j.bue à une paupérisation très rnarquée des pays en voie de

développement.
Les masses rurales sont Ies plus victirnes de cette situation,
avec une mention particulière pour les femmes.

Depuis quelgues années, L'Office du Niger, avec I'appui de ses

différents partenaires financiers (Projets ARPON et RETAIL) tente
de dégager une approche appropriée pour une rneilleure intégration
des femmes dans Ie processus de développenent à travers des

activités plus rérnunératrices pour elles.
Itlalgré les ef forts con jugués, des résultats très probants ne sont
pas encore atteints ; dtoù Ia nécessité de poursuivre les études

sur ce sujet.
C t est justement dans ce cadre, Ç[u€ nous avons eu à ef f ectuer
notre stage de fin de cycle dans Ia zone de Niono sur Ie thème:
ftRôle des femes dans Ie fonctionnenent des exploitations
agricoles à I t0f f ice du l{igerrt
Dans la présente étude, nous avons d'abord tenté de présenter Ia
zone d,étude dans ces grandes lignes, dê décrire les différentes
activités rnenées ( tout en situant Ia position des f emmes dans

chaque cas ) .

Ltanalyse de Ia participation des femmes à ces différentes
activités ( induites ou pas ) , couplée avec les résultats d'enquê-
tes ( fernmes et autres personnes ressources ) , nous a perrnis

d'obtenir des résultats certes modestes (rnais constituants tout
de rnêrne de véritables indicateurs ) et par conséquent de f aire des

recomnandations dont l-a prise en compte nous parait impérative
pour I'Office du Niger.
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f-. GEDTER.â.I-ITTES:

1 . l- . Historique de I tOf f ice du Niger

L'histoire de I 'Office du Niger
écrits. Nous nous contenterons
principales dates qui ont marqué

a fait I'objet de Plusieurs
seulernent de citer quelques

son évolution.

Niger: Création de I'Office duL932

L937

L978
L979

L982
l_983

: Installation des

Sassa-Godji ), volontaires ou

sahe1, culture du coton et
vivrière) .

L947 : Mise en service du Barragre de Markala

L96O/GL : Indépendance et rernise de I'Office du Niger à 1tEtat
Malien. Beaucoup de colons Mossi choisissent de rentrer en Haute-

Volta (Burkina Fasso)
Lg66 : Démarragre de la culture de Ia canne à sucre ( en régie )

L}TO : Àbandon de Ia culture du coton; monoculture de rlzt
attribution de I hectare pour trois bouches à nourrir -

Lg72/74 : Années très sèches beaucoup d'abandon de cultures
pluviales, pêrtes pour L' éIevage, mais possibilité d'achat
d'animaux à faible prix.
LïZS/76 : Retour volontaire d'une deuxième vague de Mossi en

Haute-Volta.
Lï7ï/SO : Développement progressif des riz hors-casier

: Premier test de réaménagement (Tigabougou)

: Conférence Spécial Sur Ia Réhabilitation De L'Office
Du Niger.

: Début des réaménagements ÀRPON ( secteur Niono )

: Création des Zones rizicoles dans Ie cadre de Ia

prerniers colons ( Niono, Kil 26 et
contraints. Dans I tactuel secteur

secondai.rernent du tLz ( culture

décentralisation.
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L982/87 : Longue série d'années sèchesi abandon de Ia plupart des
cultures pluviales qrosses pertes sur I t éIevagte.
L983/84: Construction de la route bitumée Markala-Niono,
1'évacuation des produits maraichers est facil-itée, Ieur culture
peut se développer.
L9B4 : Suppression de Ia police économique. Création des

premières AV. Orientation af f irrnée vers f intensif ication et le
réaménagrement.

L984/85 : Suppression du statut des rrdivers rr , qui s t inscrivent
conme colons.
1985 : Beaucoup de paysans acguièrent des boeufs sur crédit
FrÀ (À.R.P.O.N)
L985/86 : Début du réaménaqement dans Ie secteur sahel (Projet
Rétail ) . Libéralisation de la commercialisation du rLz. Epidémies
entraînant la rnort de nornbreux boeufs.
1985 : Déurarrage de la riziculture intensive à grrande échelle
par Ie Projet Retail (repiquage obligatoire , 2}0ha mis en valeur
pour Ia première année)

1988 : Intensification Des Actions D'Orgranisation Du Monde

Paysan

1988 : Equipement ou réequipement
Bonne pluviométrie (abondance de nil-
I989/9O : Réaménagrement sur Retail
reste de Sagnona).
l-991 : Chute de I'Ancien régine à

d'un gouvernernent de transition
L992 : Début des travaux de réhabilitation des zones de

N'Débougou (financement Banque Mondiale) et Kolongo (FED)

Lee 2/e3 :

Chute brutale des coûts du riz et importation abusive du

rLz ( 100 . O0O tonnes )

nomination d'un déIégué généra1 chargé de Ia restructura-
tion de I t O. N.

en boeufs labour.
pluvial )

II, 1400 hectares (dont l-e

parti unique, mise en place
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L.2. Caractéristiques du milieu
L.2.L. t{ilieu physique

L.2.L.I. Position gréographigue : Situé entre Ie l-3 è et
le t-g è degré de latitude nord et Ie 12è et 1,4 è degré de

Iongitude Ouest, 1ê cercle de Niono est linité au nord par Ia
République Islanique de Mauritanie, âu Sud par les cercles de

Ségou et Macina, à I'Est par les cercles de Téninkou et Niafunké,
à I'Ouest par les cercles de Nara et Banamba.

L.2.L.2. C1imat : Le climat est du type sahélien.
Les jours sont caractérisés par de grandes chaleurs et les nuits
par des fraîcheurs. II existe une saison sèche et une saison
pluvieuse. La pluviornétrie varie d'une année à 1 'autre et d t un

mois à 1tautre.
Les précipitations sont abondantes au rnois dtAoût. La moyenne est
de 52O nm par an.
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L.2.1.3. Relief :

La principale caractéristigue de cette zone deltaÏgue occupée par

I t Of f ice du Niger est I 'absence de dénivelés irnportants . Le

relief est constitué par une plaine gui a facilité Itaménagrement

du delta rnort suite d'une maîtrise , des eaux d' irrigation
destinées à faire Itagriculture. Par ailleurs d'irnrnenses étendues

de[ Fougafr marquent le relief .

L.2.L.4. Faurte:

Comme dans toutes les zones sahétiennes , of, rencontre de grros

gibiers ï L'hyènei Ia panthère et de petits gibiers tels que: Ia
biche, Ltantilope, Iâ lièvre, I€ sinqe etc ...
Les oiseaux rencontrés sont le perroquet, 1ê f aucon, 1â perdri-x,
la pintade, Ie héron et beaucoup de mange-mil (quelea-guelea et
Euplectes ) .

L.2.L.5. Flore:
L'ensenble de la zone représente une flore arborée et arbustive
avec intermittence dtanosteppe herbacée. Les arbres y sont
généralernent très espacés. La végétation est conposée principale-
ment d'épineux rabougris. On y rencontre du Bombax costaturn
(baurbou), Nérér NtTonké au sud. On y trouve également au nord des

épineux spécifiques tels que : I'acacia, le. balanitès des espèces
produisant de Ia gromne .

L.2. l-.6. Hydrographie :
Le cercle de Niono est irrigué par I'eau du fleuve Niger, retenue
par le barrage de Markal-a et dirigée vers les terres de I'Office
du Niger par I'interrnédiaire des grands canaux adducteurs.
* Le barrage de Markal-a : situé à I 'extrémité sud-ouest sur Ie
fleuve Niger iI permet la dérivation d'une partie des eaux vers
Ies zones irriguées par une élevation du niveau des eaux de 5,5m;
* Le canal adducteur : iI est long de I km; fait suite au barrage
de Markala jusqutau |tPoint Art d'où partent le canal du sahel et
celui du Macina.
Son débit = 1l-0 m'/s.
* Le canal du llacina : iI rejoint à 20 kn à I'Est du Point À Ie
f a1a de Boky-hlèrè endigué sur 47 krn jusqu'à Kolongotorno en tête
du casier. Son débit : 55 rn3/s, iI dessert Ie Macina.
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* Le canal du sahel 3 avec le nême débit que celui du précédent,
il rejoint à 25 km au nord durr Point À33 le fala(L) de Molodo tui
même endigué à 63km jusqu'à Niono en tête du casier irrigué. fI
dessert le kala Supérieur Ie kala Inférieur et Ie Kouroumari.
* Le canal de Karadougou ou canal Costes-Ongoiba a été rnis en

service pour irriguer Ie complexe sucrier sukala ou I'irrigation
se faisait par pompage à partir du fala de Molodo et du canal
sahel.
* [,es canaux de drainaçte: ils assurent l'évacuation des eaux de
drainagê. Ie drainage se fait généralement en pente douce vers
Ies dépressions. Ces conditions rendent difficile l'évacuation
des eaux de drainagê.
Àu niveau des terres irriguées les différents canaux se rami-
fient, ainsi on a le système d'irrigation suivant (voir schéma

à Ia page suivante)
. le distributeur ( canal prirnaire )

. le partiteur (cana1 secondaire)

. I'arroseur

. Ia rigole
( canal tertiaire )

(Ie guaternaire) et les parcelles).
L.2.L.7. SoIs:

Les sols de I'Office du Niger sont constitués par des alluvions
provenant de Ia dégradation des roches cristal-lines ou greseuses
du bassin supérieur ou noyen du Niger. fls sont en général de
couleur sombre riches en argile gonflante insuffisamment riches
en base et pauvres en matières organigues, êD azoEe, êD acide
sulfurique. Leur pernéabilité est faible; il-s sont plastiques en

saison des pluies et craquelés en saison sèche. fl existe une
classification vernaculaire des sols à I'Office du Niger; basée
sur leur aspect superficiel, c test à dire Ia texture et Ia
structure.
Cette classification donne les types suivants:

* rr Senorr ' f ormation dunaire très sablonneuse i
* srDangatr : sol beige, sablo-Iimoneux, battant en saison des

pluies; très dur en saison sèche, très faible cohésion, forte
affinité pour I'eau.

* rf Danga blér3: sol rougre limono-sableux à limono-argileux
généralement friable en surface provenant de I 'érosion des danga,
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peut se couvrir dtun gravillon ferrugineux dans les zones très
érodées.

* rrDanga f ingtr soL beige noi-râtre, analogue aux danga, mais
plus riches en limon et en matières organiques.

* rrDiantr: sol brun, argrilo-limoneux, très compact avec fentes
de retrait fréquentes.

* srDian perrétf : sol dian très argileux, largement crevassé;
* rrMours i rt : sol- noir, très argi leux , à structure f riable en

surface, comprenant de nombreux nodules calcaires et largement
crevassé; forte cohésion des agrégats colloTdaux; faible affinité
pour I teau.

* 33Boi rr ' sol gris ardoisé, limoneux, compact, pouvant être
crevassé, fond de marre.

* rrBoi BLétr: soL boi à nombreuses tâches i f errugrineux
généralement fond de mare ou de marigot.

L.2.Z. llilieu Humain
L -2.2.L. Démographie:

S'étendant dans une vaste plaine sur une superficie de Z34OO Km2
le cercle de Niono compte 1,22768 habitants (S habitants / Knr ) ,
repartis au niveau de ZZj villagres.

Composition ethnique:
La population de Niono est composée de Minianka (E2z) i Barnbara
(342)i Peulh (62); sonrai (zz) , Bozo (o,L2) et autres.

Mouvements:
L'irrigation étant un facteur de sécurisation de Ia population
agricole, nous assistons à un transfert des familles dans cette
zone gui possèd,e une maîtrise d.e I 'eau .

* Immigsation:
Depuis le début de la grande sécheresse dans les pays sahéIiens
(1'973) les populations du nord du Mali af f luent vers la zone de
I 'of f ice du Niger à cause d.e ses énormes potential ités en
agriculture, élevage et pêche. Elles y constituent I'essentiel
de Ia rnain d'oeuvre salariée. Certains éleveurs se sont déplacés
avec leur cheptel d'autres démunis se sont inscrits au colonat-
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Les fonctionnaires en retraitê, Ies paysans deF zones arides
augmentent chaque année Ie nornbre d t exploitations des terres
irriguées de I'Office du Niger.

* Enigrration:
En saison rnorte, oD observait un grand nouvement des jeunes

colons de Ia campagne vers les grandes villes à la recherche de

I 'emploi .

Mais avec Ie réaménagement des terres de ltoffice, beaucoup de

jeunes y trouvent un ernploi tels que la riziculture de contre
saison et Ie maraîchage ce qui diminue leurs déplacements
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1.3. PRESEIITATIOT{ DU PROJEI RETAIT

1.3.1. Situation antérielrre à I t intervention du service :

Avant son intervention I'actuelle zone d'action du projet RetaiI
était sournise aux mêmes contraintes généralisées sur Itensenble
de I'Office du Niger à ltépoque :

* Contraintes sociales :

Ia dégradation des rapports entre encadreur (naÎtre) et
exploitant (é1ève). Tout esprit de parténariat émanant d'un
paysan était considéré conme une infraction à Ia loi préétablie.

Les exactions de police économique.

L'insécurité foncière (fréquent remembrement très souvent
à la tête du client.. . ) .
* Contraintes techniques :

Dégradation totale du réseau et des parcelles
Ia baisse des rendements (L-28/ha)
Superficie non adaptée à la capacité de travail des exploita-

tions
A 1'époque aucune action ntétant dirigée vers Ies femmes.

* Contraintes économiques :
La baisse d,es rendements, Ie monopole de Ia connercialisation du

riz (avant Lg86 par ltoffice du Niger), 1a nonoculture du tiz
(pas de diversification) ont entraîné une baisse du pouvoir
d'achat des paysans et par conséquent une baisse générale du

niveau de vie des paysans.
Les femmes ont été les plus touchées par tous ces facteurs
négatifs.

l-.3 .1.1. Descritrrtion du pro jet Retail :

Crée en 1-986 sur f inancernent de la Caisse Centrale de

Coopération Economique (aujourd'hui Caisse Française De Dévelop-
pernent), Ie projet Retail a été conçu conme un trlaboratoirerl

d'expérirnentation de Ia rLziculture intensive .

La zone d'intervention était I'ex secteur sahel
Ses objectifs essentiels étaient:
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le réaménagement (réseau et parcelles)
I'intensification de Ia tiziculture
sécurisation foncière
organisation du monde PaYSan.

pour atteindre ses objectifs, un dispositif organisationnel
approprié avait été mis en place. fI a été axé sur trois grands

aspects :

L- Ltaménagement

2- La gestion de I'eau
3- La mise en valeur

Ce dernier aspect s'appuyait sur cinq volets :

Suivi-Evalution : (S/E) , chargé du suivi du déroulement de

Ia campaçtne agricole, de I'évolution des exploitations agricoles
( observatoire du changement ) ,'

Fomation Organisation Paysanne : elle comprend :

. la Promotion Rura1e

. Ie Conseil Rural

. Ie Conseil en élevage.
EIIe est chargée :

. de la diffusion des thèmes au niveau des exploitants

. du conseil technigue individuel et collectif

. du conseil de gestion aux organisations paysannes

. d.e I t appui en f ormation aux organisations paysannes

. des soins sanitaires
- Recherche/Développement : Ce vclet a pour rôle, I'expérimenta-

tion des nouveaux paquets technologiques en régie et en nilieu
paysan , Ltanalyse socio-économique du fonctionnement des

exploitations agricoles.
fI travaille en étroite collaboration avec les différentes
structures de Recherche Nationale et Internationale ( IER' CIRÀD,

IRÀT. . . ) . Àu sein du projet iI collabore avec les différents
autres volets.

I Les résultats positifs obtenus sont extrapotés à I'ensembte de

1'office du Niger

I Le bon fonctionnemênt de ce dispositif pendant Ia prernière phase

- du projet a perrnis l'obtention de résultats intéressants.

I
t
I
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Actuellement, dans le cadre de Ia restructuration de ItOffice du

Niger, 1â fusion des deux secteurs (sahel et Niono) a aboutit à

Ia création d'un Service conseil Rural unique comprenant trois
volets :

Conseil Agricole
Prornotion Rurale
Femme et DéveloPPement.

Ce dernier volet ntest pas encore opérationnel, mais la Promotion

Rurale (dirigée par une femme à Niono) avec I'appui des anirnatri-
ces joue un rôIe déterminant dans ltappui aux femmes'

La deuxièrue phase du projet (Retail II) a prit fin en Décernbre

L992.
Une phase transitoire de six mois (éventuellenent renouvelable)

est actuellement observée pour 1a poursuite de certaines
activités initiées par Ie pro jet notarnrnent au niveau de Ia R/D -

Le nouveau dispositif de f onctionneurent du Retail III prévoit
surtout des structures autonomes auprès de Ia zor'e de Niono (R/D,

centre dtappui aux ÀV, observatoire du foncier, gestion eau et
unité d'entretien du réseau tertiaire) -
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El1es sont essentiellement agricoles (riziculture et maraîchage) -

Mais de plus en plus on assiste au développement dtactivités para

agricoles ( éIevage et pêche, transformation de produits agrico-
Ies... ) et extra agricoles (commerce, transport).

2.L. Les Ac{,ivités Agricoles:
EIIes sont largement dorninées par Ia riziculture.

2.L.L. La rizisulture:
Sur I'ensemble de I tOffice du Niger iI

rlziculture (extensive et intensive) -

Tous les deux types sont pratiqués dans Ia

y a deux tYPes de

zone dtintervention
du projet.
Le node dtacguisition des parcelles est uniforme sur I'ensenble
de 1'Office du Niger (accord de la Direction générale de 1'Office
du Niger sur proposition de L'Av/W) -

pour Ie cas spécifique du périurètre Retail (qui sera peut être
appliqué sur d'autres nouveaux périnètres aménagés tels que

Siengo et Macina) chaque exploitation possède trois soles:
une sole de simPle culture
une sol-e de double culture ( riziculture de contre saison et

d'hivernage )

une sole maraîchère (pouvant être exptoitée toute I'année)
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Tableau 1: Conlraraison des itinéraires techniçIueF

ture errtensive et intensive (participation des
gsmmes )

1-9

de Ia rizierl-
hor -es et des

Opératlons Rl rl.culture crtenel.vc tt1 r lcrrlturcc lntanslvc

Préparatlon du 601 Lâbour + bcEB.gâ tÉbur + bcrsâg|C r

lllee en plâcê ScrLg à la voléG (bo!ûes) Rêpl,qr.râgG ( troDEâ3+fâû!.3 )

Irrlgatlon uon râl.tr.lcc dc I'câu Haltrlga ÈotâlG de ltcau

F€rtl'I-liatlon Falblo dose Fort. do3. d'.ngrrt'3

llâln d'oaurrra lrlble ITès hPortltrt.

Iécoltc
- fanrcùaga

- roy.ttê ct gerb.fcr
- brttâg.
- vânntgc

ê33uré I'ar 1.3 bours
hor!a3+fctrrlaa
bâttaua€ Yotar
fatra3

boûac

botrûa-+fêlrrrca
brttou3a votcr
falrra3

nerrderrânts frlbt.æ ou !oy.nna3 élcval

* Rarement 1es fernrnes participent à cette opération ' lrlais sur les
petites exploitations à cours de TH, les f ernrnes et souvent les
jeunes filles interviennent conme bouviers
Les bons résultats obtenus sur le périrnètre retail et les précé-

dents résultats obtenus par I'ex DRD de l'office du Niger ont
conduit certains paysans des zones non réaménagées à pratiquer
Ia riziculture intensive ( repiquaçte , f orte dose d'engrais ) après

de sonmaires travaux de planage indispensables pour une bonne

maîtrise de lteau.
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Les variations de rendement dépendent de plusieurs facteurs :

. période de culture (hivernage ou contre saison) '

. variétés cultivées: Ies variétés dthivernage ont un

potentiel de rendernent plus éIevé gue celles de Ia contre saison.
BG-90-2 est la plus cultivé en hj-vernage tandis que China 988 est
la plus cultivé en contre saison.
D'autres variétés (testées par }a R/D) sont actuellernent en phase

d.e prévulgarisation ( Bouaké 18 9 pour I t hivernage , Abigan j pour
Ia contre saison)

. état physico-chinigue du sol

. technicité et capacité d'organisation du paysan.

La liste ntest pas exhaustive.
Bien que la riziculture soit considérée comne une activité

I principale des houmes, Ies fenmes aussi y participent massive-
ment.
Les ternps de travaux sont plus éIèves en riziculture intensive.
Ctest 1e repiquage qui consonne la majeure partie de la main

d t oeuvre .

Les différents types de main d'oeuvre utilisés en riziculture
sont :

La main dtoeuvre familiale :

e1le cornporte tous les bras valides ( hornmes et f ernmes ) de

1 t exploitation.
Itentraide : iI stagit (groupes deir tonsrsrNamadeen et

prestation de service ) .

Les grroupes derf tonsrr sont en général constitués de jeunes ou de

femmes. Le groupe travaille successivement dans toutes les
exploitations des fanilles auxguelles appartiennent ses merabres

et ne perçoit aucune rémunération (hornis les repas et parfois
guelques menus cadeaux) .

La main dtoeuvre salariée : eIIe comprend

. Les manoeuvres permanents :Dans ce cas, Ies manoeuvres

travaillent dans I'exploitation durant toute Ia canpagne et
reçoivent une rémunération en fin de celle-ci ( 50.000 à 60.000F

cFÀ) ;

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
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I
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. Ies manoeuvres temporaires sont des travailleurs hommes

recrutés pour une période bien déterminée de Ia campagrne i

. les journaliers sont des nanoeuvres recrutés pour une

journée de travail
.Ies tâcherons: iIs sont payés suivant la nature de

I'opération et Ia surface travaillée'
Le repiquage est devenu aujourd'hui I'une des principales sources

de revenu des femmes et favorise leur indépendance économique.

En dehors de cette activité, elles participent à beaucoup

d'autres opérations au sein de I'exploitation ce sont : le

désherbage dans certains farnilles ( surtout les farnilles nonoga-

mes), les travaux de la récolte, Ie ménage et autres'

. les tâcherons: iIs sont payés suivant la nature de
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2.L.2. I,TARAICHAGE :

En dépit des nesures répressives (antérieures ) prises par
1'Office du Niger (éviction) pour toute tentative de diversifica-
tion, le rnaraîchage a progressivernent passé du statut de culture
de case à celui de la culture de rente.
Plusieurs facteurs ont contribués à cette évolution.

la baisse des rendements et Ia collecte du riz par 1'Office
du Niger ont contraint les paysans à trouver dtautres sources de

revenus.
Ie désenclavement et

spécifique de Niono) .
I 'évolution déurographigue ( cas

Les superficies rnaraîchères à I'Office du Niger sont actuellement
estimées à 2000 hectares, constitués essentiellement de terres
marginales inpropres à Ia riziculture.
Dès la première année de son intervention le projet a dégagé des
parcelles maraîchères dans Ie casier. Elles ont été attribuées
sur la norme de 2 ares/PA, ce qui, pour Ia prenière fois donnait
une occasion aux femmes dtavoir accès au foncier.
Cependant, iI semble gue les femmes ont été lésées dans la
répartition des dites parcelles gui a été effectuée par les CE.

Un besoin de plus pressent se fait encore sentir pour les
parcelles de rnaraîchage. Certains paysans pratiguent cette
activité sur 1es soles de sinple culture pendant la contre
saison.
Les femmes constituent 392 des attributaires et eIles ne

cultivent qu'un quart des superficies.
Le mode de rnise en valeur peut être individuel ou col lecti f .
L'échalote est Ia culture doninante
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dernières années (R/D projet Rétail ' 4
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obtenus au cours des 3

cultures doninantes)

Source : I,ATIREITCE PT'PIER 1993

( ) : Nombre de farnilles suivies.
Actuellement on assiste à une diversification dans le choix des

cultures maraichères (surtout dans les villages proches de Niono

tel gue Ie Km 26) cela a été favorisé par les actions entreprises
par l,équipe R/D en rapport avec ltintroduction de nouvelles
variétés et des senences améIiorées.
Certaines contraintes notamment I t approvisionnement en semences

arnéIiorées, la conservation et Ia connercialisation des produits
demeurent.

Dans tous les cas, malgré I'instabilité des prix des produits
maraîchers, 1ê maraîchage tend à se substituer à la riziculture
par I'importance des revenus gu'il dégage.

Campagnes

SpécuIat-
ions

198 8/L989-
(le)

8e /eo
(47)

eo /eL
( 6s )

eL/e2
(7 2)

Ensem-

bIe

oignon 20 24 ,2 32 ,6 27 26

Tomate t-8 L4,L 28 ,4 25 ,5 2L ,5

Patate 20 2L ,2 22 23 ,3 2L ,6

Àï1 4 L4 9 '4 L0r6 9,
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2.2. Àctivités Para Agri-coles:
2.2.L. LtéIevage:

premier secteur d'investissement des paysans, iI est pratiqué
aussi bien par les hommes que les femmes.

L'éIevage extensif est pratiqué sur I t ensernble de Ia zor'e ( avec

ses nultiples conséquences néfastes surtout sur le réseau) .

II porte essentiellement sur les bovins (vaches, taureaux, boeufs

de labour), et les petits ruminants (ovins et caprins)'
L'augmentation du troupeau se fait par croit naturel et par

achat.
Le pâturage naturel est Ia principale source dtalimentation-
pendant la saison sèche, le jour les animaux pâturent sur les
rizières à proximité du village. Un supplément alimentaire (son

et farine de ri.z, âIiment bétail) est donné aux boeufs de labour-
llais au début de la saj-son des pluies tous les animaux d'élevage
partent en transhunance, les boeufs de trait restent pour

Iabourer les champs de riz et mil. Ces derniers ne rejoignent les
autres quten fin de labour.
11 existe une interaction entre 1'agriculture et I'éIevage-
LréIevage fournit des boeufs de labour et de la fumure à Ia
riziculture et les sous produits de la riziculture servent de

source dtalimentation du bétail-

Boeufs de labour et Fumure organlque
Elevage

Sous produits de la riziculture (son, Paille, farine)

Outre Ie service d'encadrement diffus nationâl, le projet a

recruté un agent dtéIevage qui stoccupe des boeufs (en particu-
I ier 1es boeuf s de labour ) des paysans . Ce qui contri-bue à

anéIiorer I'état de santé des animaux. Ce agent travaille en

col laboration ( pour les grand.es actions tel les que Ia vaccina-

tion ) avec Ie secteur d'éIevaç[e .
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2.2.2. La 1Ëche :

Àctivité ancestrale des Bozos et Somonos, eIIe est plus ou moins
pratiquée par plusieurs paysans de I t Office du Niger ( autoconsom-
mation et quelques fois vente ) .

Les paysannes sont très peu intéressées pour cette activité.
La pisculture, malgré les efforts du projet et de I'À.F.v.p,
reste encore timide. Un seul village du casier Retail (NLO )

semble être bien intéressé par cette action.
L'assec des canaux d'irrigation pour Itentretien donne lieu

à la pêche collective (horurne et fernme) resseruble aux cérénonies
traditionnelles de certains villages (San).

2.3. Àctivités brtra-Àgricoles
2.3.L. Ia transformation des produits naraîchers :

Le séchage solaire à I'air libre est Ia technigue Ia plus
utilisée traditionnellenent par les femmes pour mieux conserver
les excédents de certains produits (notamment 1 téchalote, Ia
tomate, Ie gombo) aux moments où les prix sur le marché sont très
bas.
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Pour palier aux insuffisances (surtout sanitaire) liée à Ia
technologie de séchage pratiguée par les ferumes, d.epuis guelques
années, 1 téquipe R/D cherche des techniques anéIiorées. Le
principe de séchage anéI ioré à I 'aid.e de séchoirs a été retenu .
L'appareil- utilisé est 1e séchoir direct. 11 semble constitué
d tun cadre en bois r ou métalligue, d,es claies et d.rune toile
solaire.
Fonctionnement : I t oigrnon, découpé est placé sur les claies puis
introduit dans ltappareil. La plaque solaire capte les rayons
Iumineux pour chauffer 1'air qui passe à travers les deux
ouvertures.
Actuellement I'office du Niger est en train de vulgariser Ia
technigue de séchage solaire. Nous avons procéd.é à des d.énonstra-
tions d 'uti I isation d.u rnatérie1 d.ans les vi l lages Ténégrué et
Mourdian.
ce type de séchoir présente deux avantages :

Les produits sont rnieux protégés de I tattaque des mouches et
autres insectes,

une diminution du temps de séchage par rapport aux systèmes
traditionnels.
Parmi les inconvénients de ce type d'appareil, on peut noter :

l-a destruction de certaines vitamines due à un dépassernent de
la ternpérature maximare admise par le produit.

faible capacité de ses appareils : 5 à 10 Kg de prod.uits frais
( soit 2 kg par mètre carré de claies ) .

une perte excessive de poids par rapport aux systèmes tradi-
tionnels ( 7 à I kg de produits frais pour obtenir lkg de produit
sec ) t.

Ia rentabilité économique de cette activité n'est pas encore
confirmé vu les problèmes en aval de Ia production (conmerciali-
sation ) .

2.3.2. I€ connerce :
II est essentiellement basé sur le troc (échange du riz contre
d'autres produits ) dans les villages. La vente de produits

I ,. rapport très fluctuant, depend de la natière prenière. Ces chiffres sont à prenùe avec prudence en
attendant une syntièse des différents résultats.



rizicoles et maraîchers se fait sur le marché de
de ra foire ( Diruanche ) . En sonutre , pour satisfaire
financiers quotidiens, les femmes font Ie petit
produits locaux ou industriels

34

Niono Ie jour
leurs besoins
conmerce des

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



PAR-ÎTIEITR,OISIEryIE
ETTJDE EFFECTTTEE



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I

36

3. EITIJDE EFFECTIJE

3.1. Objet :

Les projets de développenent se sont toujours orientés vers 1es
homrnes- Or comme lta dit une chercheuse de IIORSTOM dans l-a revue
spore (N" 44 Àvril 1993) rrr,e d,éveloppement, vu seulement au
nasculin, aboutit à un non développementft. Ctest pourguoi
plusieurs bailleurs de fond.s ont actuellernent mis un accent
particulier sur le développeurent de la f emrne, au jourd thui un
éIément incontournabre pour un d,éveroppement grrobar.
L'ob jet de Ia présente étude est d'approcher les f ernmes de la
zone Of f ice du Niger, conprend.re les activités qu t elles mènent
en rapport avec Ie fonctionnement des exploitations agricoles
dont elles sont rnernbres afin de pouvoir dégager une d,érnarche à
suivre pour leur rneilleure intégration dans le processus de
développement.

3.2. I{ét}rodologie de lrétude 3

Deux méthodes d'approches du problème ont été utilisées :
1' ) Les recherches bibliogrraphiques :
Une série de documents traitant des études sur les femmes rurales
et le fonctionnernent des exploitations agricoles a été consultée
(voir bibliographie )

2') Les enguêtes :

- Enguêtes individuelles ou collectives auprès des
paysannes

. Enquêtes auprès de personnes ressources ( encadrement de
I'oN)
Pour les enguêtes individ,uelles auprès des femmes, nous avons
utilisés , L' échantillon de travail du projet Retail.

ItB : Depuis 3 ans , L' activité maraîchère est suiviepar cette
équipe sur une trentaine d'exploitations choisies sur La base
d'une typologie des exploitations agricoles éIaborée en t99O par
1'équipe du projet.

SeuLement les exploitaÈions de I'ancien secteur sahel ont été
choisies sur Ia base de cette typotogie. Au secteur Niono il
n'existe pas de typologie.
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3.3. Présentation de l téchantillon :
Nous avons utilisés l'échantillon existant au niveau de 1'éguipe
Recherche/Développement pour un suivi restreint du maraî.chage au
niveau des exploitations agricoles.

vingt exploitations ont été choisies en fonction de Ia
typologie des exproitations agricores de 1990.
Tableau 3 : Répartition des 20 exploitations (ex satrel-) par type

NB : (voir annexe pour critères de classification)
les dix exploitations de l tancien secteur Niono ont été

choisies avec I'appui des agents du dit secteur .

Les enguêtes collectives ont été rnenées auprès des groupes de
repiqueuses dans la zone de Niono et des groupements féminins
(GfEF) dans les autres zones.
Deux villages ont été choisis par zone.
La réticence des f ernnes à répondre certaines questions ( notannent
en rapport avec Ie revenu) Ie social (rigidité de Ia structure),
Ie non respect des rendez-vous, Ia structure de 1'échantillon ou
(53? des femrnes choisies sont en âge avancés), constituent
guelgues points sornbres de cette étude.

3 .4. POIIIT STIR LES ETUDES A}flIERTETIRES ET LES ÀCTIONS I{ENEES

3.4.1. Etudes Àntérieures :

Depuis L987 ' quelques études ont été menées par le projet Retai1
(stagiaires FOP) et le prograrnme ÀRPON (DRD/oN r DeR/ON) sur Ia
recherche dtune approche pour une intégration efficace des femmes
dans Ie processus de développernent ( voir bibliographie )
Les résultats obtenus ont permis Ie dérnarrage de certaines
actions pour Ia prornotion des fennes.
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3 .4 -2 - ACIIOilS UntEEs
3 - 4 - 2.L. Ltalphabétisation fonctionnerre :

Elle est indispensable pour la pratigue de certaines activités
par les f ernmes ( gestion de f ond.s , f ormation sanitaire ) .
Les femmes et les hommes sont tous concernés par cette action qui
comprend :

res sessions classigues et les sessions intensives.
* Session classique

EIle correspond à Ia forrnation d,es aud.iteurs dans les centres
dtalphabétisation villageois pendant les nuits ou dans les après
midi. Ltextension de la double culture dans Ia zone a eu conme
conséquence , L' irrégularité dans le fonctionnernent dralphabétisa-
tion . Néanmoins certains centres fonctionnent pendant un bon
moment les après rnidi.

* Session intensive :

ElIe correspond à une formation continue pend,ant 4s jours .
Pour pallier à f irrégularité dans Ie fonctionnement d,es sessions
classigues et assurer une bonne formation des ruraux, Ies
sessions intensives sont organisées au niveau de tous les casiers
de Ia zone : KL, KO, Retail , Grtiber .
Ces différentes sessions perrnettent de donner un enseignernent

de gualité en un ternps relativernent court et touchant plusieurs
personnes à Ia fois.
Tableau 4 : Nonbre de centres crées en Lggz ( zone l{iono )

CENTRES MTXTE HOUME FEMUE

NOMBRES 5 1_8 6

11 était prévu la formation de 824 auditeurs dont zas masculins
et L99 féminins.
Mais seuls 6L6 (532 hommes et 84 femmes) auditeurs ont terminés
Ia session.
Àprès évaluation les résultats ci-après ont été obtenus :

394 néoalphabètes homrnes sur s3Z auditeurs réguliers
40 néoalphabètes femmes sur 84 auditrices régulières.
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Soit un total de 434 néoalphabètes formés sur les GL6 auditeurs
réguliers.
Les autres (L82) auditeurs de niveau hétérogène ont besoin de
formation supplémentaire .

Les anirnatrices de Ia zane forment au moins deux auditrices
par vi I lage . Le choix d.e ces aud.itrices se f ait par I ' Àv avec
I'accord de leur époux. La formation se fait au niveau des
différents centres. La durée de Ia formation est de 45 jours.
Àprès leur formation ces femmes encadrent à leur tour les autres
femnes volontaires gui sont dans le vilrage.

Force est de constater aujourdthui gue les résultats esconp-
tés ne sont pas atteints. Le taux d'alphabétisation des femmes
derneure encore très faible ( 138 pour notre échantillon de
travail )

Les éIéments suivants constituent des facteurs de blocagre 3

La nirrtion des centres :
Le fait que le centre est rnixte est un f acteur gui blogue Ia
spontanéité de certains ou de certaines dans leurs interventions
verbales - Ceci est dû à Ia rigidité de Ia structure sociale gui
fait que Ies ad.ultes et des jeunes de sexe et dtâges différents
prennent Ia parole suivant un ordre préétabli, surtout lorsgu'i1s
sont en assemblée. Les femmes se réservent de parler avant les
hommes et les jeunes attendent gue les ad,uLtes se prononcent
d t abord.

La situation géographique du centre :
celui-ci est toujours situé de rnanière à ce que plusieurs

villages puissent y accéd,er facilenent.
Mais hommes et femmes y séjournent comme un internat drétudiants.
Si ce régime convenait assez aux hommes pour I'apprentissage de
la lecture et 1 t écriture, Ies f ernnes par contre supportent
difficilernent I'éIoignernent du fait gu'elles ont I'esprit partagé
entre le centre et leur foyer où les enfants de bas âges et
tâches guotidiennes les attendent.

- Les difficultés financières : les ÀVITV nthonorent pas très
souvent leurs engagements financiers lors des cessions intensives
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rrI,tégtoïsmett des hommes : certains époux sont réticents à
Italphabétisation de leurs femmes : jalousie, crainte gue leurs
femmes ne soient ftau dessus dreuxr.
D'autres femmes subissent des formations en soins de santé au
niveau de I'hôpita1 de Niono. Les vieilles s'occupent de ltaccou-
chement et Les jeunes interviennent comme secouristes d'où Ie
terme dtaccoucheuses villageoises.

3.4.2.2. Àction décorticage :

Le transfert du battage du rlz de I 'office du Niger aux Àv/Tv
( introduction de petites batteuses votex) , la libéralisation de
la connercialisation du paddy ont pennis 1a création d'une
activité dans la zone Of f ice du Niger : le d,écorticage du paddy.
Dans son progranme d t assistance aux fernrnes, I tOf f ice du Niger
avec I'appui du pro jet ARPON a tenté d.'organiser les femrnes
autour de cette activité par la création de GIEF.
Ainsi, 1-6 GrEF ont été crées dans la zone de Niono autour des
décortigueuses votex installées.

3 .4 .2.2.L - Obtention dtune décortiqrreuse:
Certaines conditions doivent être rernpl ies par 1e vi 11age
notamment par les fenrnes pour obtenir une décortigueuse. Ces
conditions sont :

le besoin d'une décortigueuse senti par les femmes et exprimé
par une dernande écrite,

I tentente entre les femmes et 1'existence dtune organisation
dynamique des femmes,

ltentente au niveau du village,
Ia conpétence des associations villageoises,
la motivation des femmes de participer activement à toutes les

phases d'acguisition et dtorganisation autour de la décortiqueu-
se.
Après avoir satisfait ces conditions, 1'organisation féminine
adresse une dernande écrite au F. D. V ( Fonds de Développeurent
Vitlageois ) . Une journée de démonstration autour de cette
décortigueuse est alors organisée en présence de toutes les
femmes concernées. Au cours de cette d,érnonstration le prix
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d'achat sera connuniqué ( 550 . O00F CFÀ ) , Ie mode de paienent
clairement exposé c'est à dire L08 dtapport initial soit 55.000p
cFA payé à I'avance. Le reliquat est remboursable en deux ans à
raison d'un versement mensuel de (25T00F/mois en période de
pointe et 75 o 0F cFÀ /mois en période d.e soudure ) .

3-4.2.2.2- Gestion de la décortiqueuse :
Elle est 

:=;:';:.:ïJ:"""*ité 
de sestion qui comprend 3

La vice présidente
La trésorière
La vice trésorière
La gestionnaire ou secrétaire
Un délégué de I 'AV/TV
Deux conducteurs ou conductrices.

Une équipe mixte (deux à trois personnes) sroccupe du fonctionne-
ment quotidien de Ia décortigueuse. Les guantités de paddy
collectées et décortiquées sont rnarquées dans un cahier tenu par
une néoalphabète.
En fait les fernrnes recrutent un ou deux conducteurs dont Ie
salaire correspond à zoz de ra recette totare.
Les fernmes sont f orrnées pour Ia tenue des d,ocunents d,e gestion
de Ia décortiqueuse par les animatrices de I'office du Niger.

Cependant Ie constat actuel , fl-eure I'échec car sur L6 décorti-
queuses dans la zone de Niono, seulement deux sont opérationnel-
Ies.
Les raisons avancées sont rnultiples :

mauvaise gestion (nalhonnêteté, petites guerelles. . . )
concurrence avec les grrandes décortigueuses
pannes f réquentes et coût éIevé ( augrrnentation de Z4Z en

L992) des pièces de rechangre disponibles seulement au niveau de
1'atelier d'assembLage

Ia chute brutale des prix du riz.
Au mois de Mars dernier une étude du KIT (Kingdon Institut of
tropic) financée par Ie projet ARPON d,evrait faire Ie point sur
ces activités et dtautres propositions concrètes dtappuis aux
femnes.
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D'autres tentatives de regroupements autour dtactivités économi-
gues (technigue arnéliorée de fabrication du savon, teinture) font
I'objet du même constat.

3 .4 .2 -3. AIIIRES ACTIONS

L'of f ice du Niger avait tenté d'orgtaniser l-es fernrnes autour d'une
technigue anéIiorée de Ia préparation du savon.
Le savon fabriqué était acheté à 85 F cFA Ie morceau. L'écoule-
ment devenant difficile et Ie savon a été distribué entre les
femmes ayant participé à la fabrication, à crédit. Les difficul-
tés de recouvrernent des crédits ont entraîné Ia suspension de
I t action.

Cependant en vue de réduire les charges du ménage, les femmes
font la fabrication locale du savon. ctest ainsi que lors du
stage nous avons assistér à Ia technologrie 572 des paysannes
interrogées participent à cette activité.
Technigue de fabrication :

Pour L kg dtarachide, orl mesure l- litre dteau guton met dans une
marmite et quton dépose sur le feu. Quand lteau commence à

stéchauffer on met l- kg de potasse dans cette eau. Après dissolu-
tion totale on ajoute petit à petit 1a farine d'arachide, oD se
sert d'un bâton pour bien malaxer jusqutà Itobtention d'une pâte
bien cohérente. c'est en ce rnornent qu'on ajoute une quantité de
beurre de karité (1-00F environ) ce qui rend Ia couleur du savon
appréciable. Ce savon rnoins cher que celui de Ltusine permet de
laver 1es ustensiles de cuisine. En ce qui concerne la lessive,
les femrnes utilisent le savon local pour un prernier lavage, êt
procèdent à un second avec re savon industrier.
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À Itoffice du Niger, tout conme au MaIi les femnes intervien-
nent à double titre d.ans Ie développement de I'exploitation.

4.l-. RôIe socio-culturel :

Dans la société traditionnel africaine Ia femme occupe une place
fondamentare au sein de 1'exploitation. elle assure :

La procréation: indispensable à la reproduction de
I'exploitation, Ies femmes contribuent à I'obtention des TH qui
travaillent dans I'unité de production faniriare.

L'entreti-en de la f amille : elle s'occupe de I'entretien
de son rnari et de ses enfants, du soins des enfants et participe
aux cérémonies sociales.

La perpétuation de Ia culture : eIIe est responsable de
1a transmission de la culture afin de permettre une bonne
éducation des enfants (hégérnonie sociale).

La stabilisation sociale : conseils au mari et aux
enfants.

enfin elle stoccupe de Ia lessive, de Ia corvée dteau
et de Ia cuisine proprement dite.
L'analyse des résultats a rnontré gue 47 Z des fernnes de notre

échantillon font des travaux rnénagers, 53 Z de ces femrnes sont
dispensées des activités rnénagères.
on constate cependant qu t il existe une variation du domaine
d'intervention selon les catégories dtâge.
En effet, dans la farnille traditionnelle africaine, lorsque Ie
f ils se rnarie la rnère n'intervient que légèrernent dans les
travaux ménagers qui doivent désormais être effectués par Ia
belle f ilIe.
La fernrne occupe une place importante dans le foyer. rrElle est Ia
première à se lever et la dernière à se coucherfr .

Une étude effectuée par Ia DRD en l-990 a donné les résultats
suivants sur les temps de travaux par catégrories de travailleurs
dans une exploitation agricole :
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Tableau 5 : Journée totale et Journée de travail

producteurs Journée totale (h) journée de travail

effectif (h)

t travail par rapport

à Ia journée totale

fennes 16,l 9,2 57

honnes 15,9 6,9 13

enfants 15r2 5,7 38

DOyenne 15r7 7,3 46

D'après cette étude, les journées de travail indique que les
fernrues ne doivent pas être chargées en plus. Par conséguent iI
serait mieux d'orienter les interventions d'appui vers une

dirninution de terups de travail.
4 -2. RôI.e économique:

En plus de son rôIe socio-cu1turel , Ia fernrne à travers diverses
activités participe au développement économique de I'exploita-
tion. Ces activités sont agricoles, para et extra agricoles.
Tableau 6: Taux de participation des femnes atr:x différentes
activités (échantillon de travail) :

Ces résultats confirment le fait que la riziculture et Ie maral-
chage sont pratiqués par toutes les femme d'où la nécessité de

faire une réflexion sérieuse sur 1'aspect foncier à I'Office du

Niger.
En fait une guestion essentielle se pose : trles fennes doivent
elles oui ou non avoir des chanps de riz ? quelle for:nule adopter
afin qu'elles puissent réellenent bénéficier des parcelles de

naraîchage qui sont attribuées atxx CE en leur nom?.

Un taux de participation de 53 Z pour I'éIevaçIe, indigue gu'il
faudrait mieux cerner tous 1es contours de Ia problérnatique de

Ia pratigue de cette activité par 1es femmes -

Nature des activités Ri z iculture MaraÎchage Elevage

Taux de participation
enZ

1-00 t-00 53
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4 .2.L. Astivités Agricoles:
D'une manière générale les hommes aussi bien que les femmes

s t occupent des travaux agricoles.
Les hornmes en plus de ces travaux assurent Ia construction de

lrhabitat. En saison morte ils s'occupent généralement d'artisa-
nat et d'activités diverses.
Les fernrnes quant à eLles sont aussi sollicitées dans de nornbreux

domaines.

4 .2. f- . l- . Riziculture
La participation des fernnes aux activités de riziculture

varie d'un village à un autre. Il faut cependant noter que ces

femmes ne possèdent pas de parcelles rlzicoles à leurs propres

noms. Tous les travaux se font soit dans le champ du chef

d'exploitation ou sur d'autres parcelles. Les opérations
auxquelles elles participent sont essentiellenent le repiquage

et Ia récolte
Cependant, selon Ia réalité de chague exploitation, êIIes peuvent

participer à dtautres opérations.

I :ii::î"J ,' 
t * cte participation des femes aux opérations

opéraÈl,ons Labor-rr Repiqtrage Gârdiennàge Déstrerltage XoyeÈte gerbier Vannage

partLcipation en * o* '73 o* ao 97

* Le labour
C'est Ia première opération de préparation du sol gui consiste
à découper (a I'aide d'une charrue ou autres matériels adaptés)

Ia bande de terre ( retournement plus ou moins complet) - Cette
opération, très dure est peu pratiquée par les fernrnes. 11 ressort
de I'enquête gu'aucune fernrne (O?) de I'échantillon ne pratigue
cette activité. Mais en cas dtinsuffisance de main d'oeuvre , Ies
jeunes filles et certaines femmes interviennent comme bouvier
dans son exécution.
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* I€ Repiquaçte :

Contrairement au semis direct qui est moins pratiqué mainte-
nant dans 1a zone, cette technique denande une main-dtoeuvre
abondante et courag'euse. Les fernmes occupent une place importante
dans I'accomplissement de cette opération.
EIIes participent à I'arrachage des plants en pépinièresr âu

transport vers les parcelles et aident leurs maris (ou la rnain-
d'oeuvre salariale qui peut être aussi des f ernrnes ) à les
repiguer. Les résultats de notre enquête ont montré que 73 Z des
fernmes interrogées (soit 22/30 fernrnes) participent au repiguag'e.
Le taux de participation des femmes aux différentes opérations
de repiquage est le suivant:

362 des femmes interrogées participent à I'arrachage et/ou
transport des jeunes plants .

642 de ces femnes participent au repiguage proprement dit .

* Désherbage:
Les fernrnes participent peu à cette activité.

Deux femmes sur trente de notre échantillon ( soit 72 de ces
f ernrnes ) font Ie désherbage au sein de I 'exploitation. La raison
avancée est I'insuffisance de main d'oeuvre dans leur exploita-
tion . Cependant d'autres fernrnes participent au d,ésherbage salarié
( surtout dans la zone de Macina ) .

* Le gardiennage:
Aucune femme ( 03 des paysannes interrogées ) de échantillon

ne participe à cette activité . Cependant, pâr insuffisance de
main dtoeuvre certaines femmes et jeunes filles interviennent
pour le gardiennage contre les oiseaux .

* t a réco1te:
fI s'agit de la mise en moyette , de Ia mise en gerbier et du

vannage .

. La mise en noyette:
C'est une opération qui consiste à rassembler les épis en

petits tas afin de perrnettre un bon séchage du paddy pour une
bonne commercialisation (dirninution des taux de brisure) ,' 808 des
femmes de notre échantillon y participent.
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. La nise en gerbier:
Le gerbier est I 'ensernble des rnoyettes destinées à être battues

. Les femmes assurent le transport de ces moyettes pour consti-
tuer un grand tas qu ton appelle gerbier. Là aussi , 808 des

paysannes interrogées interviennent dans cette opération.
. Le vannage :

Cette opération consiste à débarrasser le paddy de Ia paille .

Comme matériels, êlles utilisent soit des calebasses, soit des

vans - La présence de vent perrnet un travail rapide et gualitatif.
972 des femmes de 1'échantillon y participent.
Dans son exécution les plus âgées ( 308 ) balaient Ie fonds du

gerbier et les jeunes feuunes (7OZ) font le vannage proprenent
dit.
Toutes les f ernrnes valides participent au rnoins au vannage car
ctest à I'issu de cette opération qu'elles peuvent prétendre à

une rémunération . Cela expligue Ia grande motivation des femmes

pour cette opération.
Cette rémunération se fait en nature (paddy) imnédiatement après

Ie travail.
Après la récolte Ie chef d'exploitation leur donne également une

quantité de paddy variant d'une exploitation à une autre .

La guantité noyenne obtenue par femme après Ia campagne est
d'environ guatre sacs (de 75 à 80 kg chacun) soit 320 kg, avec
comme val-eurs extrêmes 1-60 et 640 kgt-

Les f ernrnes ne semblent pas satisf aites de leur gain. En ef f et
seulement 32 ont déclaré être satisfaite.

L'introduction des batteuses vanneuses (Twinfan) ' risque de

supprimer la participation des femmes à cette activité. Certes
elle permettra au chef d'exploitation de mieux contrôIer sa
production, rnais cela au détrirnent des femmes. D'où dans un tel
contexte, 1a nécessité de repenser une nouvelle forrne de

rémunération dans femmes dans la pratique de I'activité rizicole
s t impose.

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

II existe actuellenent 26 battewes Trinfan çi sont installés dans la zone de niono
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Dtautres opérations facultatives accompagnent le battage . Les
femmes les pratiguent très souvent dans leurs propres exploita-
tions à leur seul profit.
fl s'agit du :

glanage qui consiste à ranasser les épis de riz perdus au cours
du transport pour le gerbier, 7oZ des femmes enquêtées partici-
pent à cette opération ;
rebattaçte qui consiste à battre de nouveau les pailles de riz

après Ie battage rnécanique ' . Très souvent, ce travail est
effectué par des fernmes bellah avec qui celles de ltexploitation
partagent Ie revenu.

Les f ernnes participent à ces dif férentes opérations soit en
tant que rnain d'oeuvre famille (sur le charnp de 1a fanille) soit
en tant gue rnain dtoeuvre salariée (charnp d'une autre exploita-
tion) .

* Ies femes coilme main dtouvre familiale:
Dans cette condition, êlles peuvent participer à toutes les

opérations selon le besoin.
Pour le cas particulier du repiguage, êfles assurent I'arrachage
et le transport des plants de la pépinière aux parcelles ( Ie
repiquage étant effectué par les hommes ou les sal-ariés payés par
Ie CE).
Mais dans certains cas elles participent au repiquage proprement
dit.

* les femmes comme nain dtoeuwre salariée :
Le travail salarié chez les fenmes peut se faire de manière

individueLle ou collective :

Dans plusieurs villages r ort retrouve des femmes qui pratiguent
individuetlement certaines opérations :

. désherbage (7 Z des femmes de notre échantillon) : 500 f cfa
par bassin de 10 ares/jour.
. repiguage ( 13 Z des paysannes interrogées ) : L75O f cfa par
bassin de 1-0 ares/ jour ( sans repas ) et 1500f cf a ( avec repas ) .

I Dun, certains cas, si le riz nrest pas bien sécbé, il reste des quantités non noins ilprtantes sur les
tiges après le battage uécanique.
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Actuellernent on assiste à la création spontanée de groupes de

fernrnes pour le repiguaçIe ( Iongtenps dorniné par les bellah et
autres hommes salariés ) .

LT/ZZ (63 Z) des femmes de notre échantillon participant au

repiquage font partie d'un groupe.
En effet, depuis trois ans, oD assiste à un regroupernent des

femmes autour de cette activité.
Ces groupes de femmes sont en général récents et en pleine

progression . Deux facteurs essentiels ont notivé la création de

ces groupes :

1') Ia volonté de réduire les dépenses de la famille : Ies
fernrnes repiquent l thectare 15O00F CFÀ , sans repas et payable
après la vente du riz contrairernent aux bellah et autres salariés
qui repiquent 1'hectare à 20000F et 1'argent est payable

I innédiatenent après le travail .

2') Ie désir d'avoir un peu d'argent pour subvenir à leurs
petits besoins.

Ces grroupes de repiqueuses sont très sollicités à cause des

bas prix pratiqués mais surtout la bonne qualité de leur travail
Certains groupes ne travaillent gue deux jours par semaine l

à cause des nultiples tâches des f emmes , d t autres , de rnanière
permanente . Ces groupes sont en général assez bien organisés car
régis par un règlement intérieur : les absences sont sanctionnées
par I'achat d'un paguet de bonbons à distribuer entre les rnernbres

du groupe , ou par le paiernent d t une arnende de 5O0F ; cette sonme

collectée par la trésorière sert à alimenter la caisse du groupe-
ment.

I
I
I
I
I
I
I

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



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

Tableau 8: Situation des
niono L992/931.

51

giroupes de repiqueuses dans la zone de

Notons cependant que Ia cohésion ne semble pas être totale au

niveau de tous ces groupes . En effet, cette campagnê, on a

assisté à I'éclatement des grands groupes de certains villages
(N6bis , N8 et N5) en de petits sous groupes (de 6 à 10 femnes).

Utilisation du revenu :
Les frais de repiguage des groupes de fernrnes ne se payent

qu'après la vente du riz. Mais la mévente actuelle du rLz' a

entraîné Ie non recouvrement des dettes de plusieurs groupenents.
Le revenu dégagé par les f emrnes dans 1a pratique de cette
activité, est utilisé de façon non rationnelle.
Dans la plupart des cas elles organisent des manifestations et
se payent des tenues ttuniformestr.

Pendant la période de récolte les chefs d'exploitation reçoivent
Ia visite de nombreux parents (généralement des femmes gui
viennent les aider). Cette aide est en fait un salariat voilé car
elles reçoivent d'inportantes quantités de riz au uonent de leur
retour au village d'origine. Elles sont coununénent appeléesn
NamadeenB.

I ttulgré nos efforts, nous n'avons pas été à Desure d'avoir des infornations précises su le deruière

groupe dont on nous a siEalé la présence dans ce villaç.
2 ilo* avons enquêtes les 30 femes de notre ecbantilton de travail, dans le cadre d'une étude gue

l'éguipe R/D rène actuellerent sur Ia problénatiçe de la filière riz à l'0ffice du lfiçr.
Les résultats seront très procbainelent pûIiés.

ViIIagce Kolodougou
Cou.ra

NourdIân
( kE17 )

xângo (X3) stâgnona
(x6)

Eénégré (tflol Èlono
kr26

Hlrrc de groul}ês a a 1 11 L 2

l{bre de feulas a3 56 135 50 30 237

Burfâcê d,hâ replqrré 37.5 52,5 27 rto 28r1() 32rO5 93

Xontânt( FCFÀ) 562500 914750 450000 a64250 333(XXr 1.34-
7ffi
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4 .2.L.2. L€ maraîchage:

Cette activité a été longtemps dominée par Les femmes et les
enfants.
L' irnportance des revenus dégagés a progress ivernent poussé les

hornmes à rnieux s'intéresser au rnaraîchage et ceLa au détrinent
des f ernrnes.

Cependant, malgré 1es difficultés quotidiennes, 1es femmes

continuent à s'intéresser d'avantage à Ia pratique de cette
activité.
Nous avons tenté dtanalyser toute Ia chaîne du maraîchage (de Ia
production à Ia conmercialisation) chez les fenmes.

4.2.J-.2.L. Le foncier:
Dans les zones de 1 'Office du Niger que nous avons visité

( sauf à Kolongo où Ie projet ÀRPON au cours de son réaménagement
a dégagé des parcelles de rnaraîchage collectives pour les femmes

dans certains villages ) , Ies fernrnes se rrdébrouillenttt sur des

terres marginales inpropres à la riziculture.
Dans Ia zone de Niono, précisément sur Ie casier Retail (où des
parcelles de rnaraîchage ont été dégagées ) les f emrnes possèdent
de véritables parcelles . Mais conne dé jà dit, êIIes sernblent
lésées dans la répartition. Les hornrnes prétendent souvent
gutelles ne sont pas à nesure de mettre en valeur des surfaces
importantes.
Les résultats suivants ont été obtenus à partir des enguêtes
effectuées auprès des 30 femmes de notre échantillon de travail:

. Ltensemble des femmes enguêtées pratiguent le maraîchage

. L6 femmes sur 30 ( 53? ) ont obtenues des parcelles conformé-
ment à la norme de 2 ares /PA (définie par le projet) .

. 14/3O (472) ont reçu des parcelles (de leurs maris); elles
n'ont aucune idée de Ia répartition au sein de Ia fanille,
seulement elles savent que les hommes ont les plus grands
j ardins .

. 1O/3O (332) des femmes enquêtées déclarent recourir au

métayage ( location ou emprunt) pour satisfaire leur besoins
foncier.
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4 .2.L.2.2. Cultures pratiquées:
Sur I 'ensernbte de I t Of f ice du Niger , 1 'échal-ote est Ia culture
dorninante. Les f ernmes choisissent à la fois les cul-tures de rente
(échalote, ai1, tomate) et celles destinées surtout à I'autocon-
sommation (piment, gombo, épinard) .

I Toutes les fennes de notre échantillon cultivent I'échalote. Le

désenclavement de Ia ville de Niono a perrnis aux fenmes des

I vitlages voisins de pratiquer certaines cultures telles les
r tonates,qut elles peuvent facilenent écouler.

La culture de patate est très peu pratiguée par les femnes.

Les nultiples occupations (travaux nénagersr rlziculture... ) ne

permettent aux fernrnes (sauf celles en âges avancées) dtêtre très
fréquentes sur les parcelles de maraîchage. C' est pourguoi elles
font appel très souvent à Ia rnain d'oeuvre salariée (nanoeuvres

temporaires pour Ia période du maraîchage, tâcherons , )ourna-
Iiers ) . Très souvent leurs époux interviennent pour la nourriture
de ces manoeuvres. Plus de 9OZ des femrnes enquêtées utilisent la
main dtoeuvre salari êe.
Malgré les diff icultés auxguel-Ies elles sont confrontées, les
femmes parviennent à obtenir de bons résultats. Peut être Ia
taille réduite de leurs parcelles perrnet de bons soins qui
favorisent I'obtention de bons rendements.

4 .2 .1, .2 .3 . Comercialisation, conserrration-transfonma-
tion:
Malgré la faiblesse des quantités des produits obtenus par les
femmes (en rapport avec Ia taille de leurs parcelles), les femmes

sont confrontées aux mêmes difficultés que les hommes- D'ailleurs
elles en souffrent plus que ces derniers, car elles sont très
souvent obtigés de brader leurs produits.
À la recherche de prix rénunérateurs, elles tentent de conserver
ou de transformer leurs produits ( échalote et tomate ) .

L'oignon est conservé frais ou pifé puis séché.
La tornate est séchée ( petites tornates ) ou transforrnée en

concentrée de tomate.
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La filière de corunercialisation des produits rnaraîchers est
mal organisée pour le moment. Les producteurs sont les grands

perd.ant de cette situation.
Le processus de conunercialisation des produits maraîchers est

dominé par les femmes.

En zo11e Office du Niger , il est fortement lié à celui du tLz .

Très souvent , ct est environ 25eo du capital qui est consacré à

I'achat des produits rnaraîchers , Iê reste étant réservé pour Ie

r j.z. Les marges bénéf iciaires dégagées avec Ie conmerce des

produits maraîchers sont souvent plus importantes que celles du

rLz. Cependant les conmerçants préfèrent investir les solBmes

importantes dans le conmerce du riz (sécurité de stockage) -

Dans ce processus les conmerçants sont mieux organisés que les
paysans.
Le comnerce se fait de deux manières :

le conmerce tenu par les petits connerçants de 1a région de

production
Ie commerce tenu par les grands conmerçants qui viennent de

Bamako , Ségou et Sikasso Le processus de connercialisation suit
Ie circuit suivant :

producteurs----fntermédiaires- Commerçants- Consommateurs -

La chaîne d'intermédiaire entre 1es producteurs et les consonrma-

teurs fait grimper les prix aux consonmateurs .

4.2 .L.2.4 . Contraintes:
Dans la pratique de I'activité maraîchère, 1es femmes rencontrent
d'énormes difficultés :

* L'insuffisance ou I'absence des superficies : constituant
environ 3gZ des attributaires, les fenmes exploitent seulement

environ L'eo des superf icies rnaraÎchères . Dans certaines zones '
elles ntont même pas de parcelles.

* Le mangue dteau dans les parties non réaménagées de ltON.
* Le rnanque ou f insuffisance de semences amé1iorées décIaré

par (572 des fernmes de notre échantillon ) -
* Lrabsence d'une fifière de conmercialisation bien organi-

sée. * Le manque d'infrastructure de conservation de

conservation et de transformation.
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* L'absence de tout appui dtinstitutions financières pour
aider les fernrnes (pas de ligne de crédit).

* Ltabsence dtun encadrement technique adéguat.
La politique générale actuelle de I'ON, à savoir Ia diversi-

f ication axée sur 1e rnaraîchage perrnettra très certaine de

résoudre ces problèmes dans un contexte global, utais faudrait-iI
que ItOffice du Niger songe à une intervention spécifique envers
Ies femmes.

En effet, depuis quelgues années, Ies projets ARPON et Retail
(travaux de Ia R/D) tentent d'approcher de très près 1a pratique
du rnaraîchage.
Au niveau de la zone de Niono, outre l toctroi de parcelles
maraîchères aux f ennes, uD ensernble de travaux entrepris par
l'éguipe R/D permettra certes dtaméliorer Ia pratique de cette
activité.

. Approvisionnernent en senences améliorées :

Àprès deux à trois années de tests de senences améliorées, 1e

projet vient de mettre en place une équipe de deux jeunes

diplônés pour le fonctionnenent d'un réseau d'approvisionnenent
des paysan ( nes ) en senences arnél iorées .

Un entretien avec cette équipe nous a permis de rnieux conprendre
Ie fonctionnement du dit réseau.

Ltéquipe intervient pour le moment au niveau de 2L villages
(dix villages du casier Retail, sept de I'ex secteur Niono, deux

de Molodo, plus la ville de Niono).
Dans chaque village, ufl hornrne crédib1e ' (généralernent menbre

de I'AVITV) a été choisi conme dépositaire. Ce dernier est chargé
de la vente des semences au niveau du village . Les senences sont
généralernent vendues à crédits ( car Ia période du maraîchage
coincide avec Ia soudure chez les paysans ) .

Les stocks sont hebdornadairernent évalués au niveau de chaque

vi 1 lage .

Les agents sont confrontés dans la pratigue à certaines difficul-
tés à savoir. '

iI reçoit souvent quelgues sachets de senences à titre d'encotuagenent.
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le manque d.e conf iance entre l'agent et res maraîcn"t" lu

Ies difficultés d'écoulement (problème de trésorerie chez

les paYsans ) -

un travai I irnportant de sensibi I isation des paysans sur Ia

nouvelle approche du projet et l'importance des semences

arnéIiorées doit être entrePris '
cette initiative du projet doit être valablenent exproitée par

yoffice du Niger afin de pouvoir uettre en prace nn circuit

fiabte d'approvisionnement des paysans en semences anéliorées-

Le tabreau ci dessous irrustre ra situation de cette première

expérience.

Àvant Ia nise en place de ce dispositif, le projet donnait Eatuitenent les serences aux paysans'
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Tableau 9: SITUATIOII des approvisionnenents en SEI'IEI{CES

ITTARÀICHERES AMé1iOTéCS ÀU NIVEAU DU RETAIL

Dans Ie cadre de I'amélioration des itinéraires techniques'

Ies travaux de recherche entreprises par I'équipe R/D I aPPorte-

rons très certainement de profonds changements.

euelques résultats probants sont obtenus en matière de

transforrnation surtout pour 1e séchage solaire anéIioré de

1'échalote. Reste encore à mieux approcher Ia rentabilité
économigue (voir fiche annexe). D'ailleurs, actuellernent un vaste

programme de vulgarisation des séchoirs solaires ( sur financement

ARPON) est entamé par Ia DNVA de I'Office du Niger'
Environ une dizaine de séchoirs solaires sont installés sur

I 'ensemble d.e Ia zone of f ice du Niger ' '

Sfculations

I
3

1

4

I
6

3

4

2

I
4

0

2

I
I
1

0

16

I

I
26

I
4
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10

10

3

6

I
3

I

4

I

2

L7

l0

2

30

2

10

60

14

L2

4

10

I

5

2

5

2

2

Tonate Rona Bll l00g

Tonate Rona PP

Chou Copenhage Bfi 5009

Chou Cétia PP

Carotte Bfl 1009

Carotte $l 25q

Laitue Blond Paris PP

Gonbo Clenson Bil 500q

Poupe de tene/c 259

Oigon Texas Grano Bll 500

Chou K,K

HeIon

Courge

Poiwon

Betterave

Conconbre BH l00g

Àrùergine

I t* financelent et de la coo$ration néerlandaise
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Des contacts entre 1e responsable de la R/D du projet Retail et
le staf de 1a SOCÀI.{ ont permis d t envisager la possibilité
d t inplanter une usine de transformation de la tornate en zone
Office du Niger. La réalisation d'un tel projet serra très
salutaire.

Des tests sont actuellement en cours pour améLiorer les
techniques locales de conservation de Itéchalote (trois cases
arnéIiorées expérimentales sont en cours de construction) .

L'équipe R/D oeuvre égalernent pour une anélioration de Ia
filière de commercialisation: recherche de débouchés,de partenai-
res économiques ( coopératives, opérateurs économiques privés ) .

4 .2.2. Activités Para Agrricoles:
4 .2 .2 . L. Lt élevage :

L'éIevaç[e a longtemps été Ia rneilleure f orme d'épargne des
paysans, c test pourquoi en plus les boeufs de labourr oD

rencontre dans chague village des parcs '. fI constitue Ia
principal activité des peuhls. Les agrriculteurs et certains
conmerçants pratiques cette activité conme moyen de capitalisa-
tion des revenus ou conme activité économique ( ernbouche ) .

Dans Ia zone i1 existe deux types d'élevage: Ia serni-sédentarisa-
tion et Ia transhumance.
Les ovins et caprins sont présents dans les fanilles et consti-
tuent une véritable épargne (détenue en général par les femmes)
à laguel Ie on aura recours les années de rnauvaise récolte .

Les fernrnes rnènent diverses activités rérnunératrices qui leur
perrnettent d'avoir des aninaux .

Malgré la complexité du sujetrnous avons tenté d'examiner de
près,Ia pratique de cette activité par les f ernrnes :

. L6Z sur 30 des femmes enquêtées pratiguent I'élevage.
llode d'acquisition

Le mode d'acquisition des animaux diffère d'une femme à
l'autre. C t est ainsi que :

I' L'agent dtélévage est actuellenen.t en train d'appuyer les paysans pour la construction de parc anéliorés
dans les villages.
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7 f emrnes sur L6 ( soit 442 des paysannes éIeveurs ) ont
acguis leurs animaux avec Ie revenu de Ia rlziculturê r

5 f ernrnes sur 1-6 ( soit 3LZ ) avec 1 t argent issu de la vente
des produits rnaraîchers.

enfin 2 femmes sur 16 (soit L2,52) avec I'argent issu et de
la vente du rLz et de Ia vente des produits maraîchers.

2 femmes sur 16 (soit L2,5e") comme cadeau de mariagre.
Le cheptel est essentiellement constitué de bovins et de petits
ruminants (ovins, caprins)
Le tableau ci-dessous résurne Ia situation de I'élevaçIe chez les
femmes.

Tableau 1O: Récapitulatif de I.a pratique de l'élevagre chez Ies
fenmes.

irnruaux Bovins ûvins Caprins BO+PR

t feues 50 t9 T2 t9

Le grand rôle joué par les bovins dans 1'équilibre de
1'exploitation (boeufs de Labour) expligue très probablement le
fort taux de participation ( 50? ) des femmes à l'éIevage des
bovins. En effet les taureaux appartenant aux femnes sont
utilisés conme boeufs de labour.
Dans les farnilles fortement polygames Ia femme loue son boeuf au
chef d'exploitation. Nous n'avons pas pu vérifier cette informa-
tion à cause de la méfiance des fernmes à aborder un tel sujet.

Àlimentation :
L'alirnentation relève généralernent du chef d t exploitation .

En plus du pâturage naturel, les animaux reçoivent une alimenta-
tion supplérnentaire à leur retour ( son de rLz, tourteau, sel ) .

Pour I'élevage de case les femmes interviennent dans Italimenta-
tion des anirnaux en apportant des sous produits de la rizicul-
ture et du maraîchage.

Gardiennage :
11 est assuré par le berger de Ia fanille ou du village. Ce

dernier fait pâturer les animaux dans Ia brousse ou sur les
casiers de riz. À Ia fin du mois if est rémunéré par le chef
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drexploitation qui gère tous les animaux. Les frais de gardien-
nage varient d'un village à un autre (dans certains cas iI est
de 5O0/tête/mois ) .

A côté de ce système, d'autres femmes font ltéIevage de case î

d.ans ce cas les animaux sont pargués dans Ia concession familia-
le.
Pour mieux comprendre 1'évolution de la pratique de 1télevage par

Ies f ernrnes, nous avons, nous avons tenté de Ies regrouper par

classe en fonction de leur expérience
Répartition des femes par expérience

L, éIevage est généralernent pratigué par les hornrnes . Mais

compte tenu de son revenu monétaire élevé , d'autres femmes

commencent à s'intéresser à sa pratiqlle.
La durée de possession des animaux varie dtune femrne à une autre.
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes classes .

Tableau 11: Classif ication des femes selon leur exlÉrience
dans ltéIevage :

Classes r.5 5 L0 L0 20

9o de f emrnes 56 25 1-8

Les résultats obtenus sur I 'expérience des f ernrnes enguêtées
dans Ia pratique de cette activité, montrent un intérêt de plus
en plus croissant des fernmes.

Renarque : I1 y a des considérations ethniques qui entravent
L'élevage. Certaines femmes (deux sur trente femmes enguêtées)
ne veulent pas conmencer I t élevage avant la rnénopause . Parce

gu'en rnilieu rninianka , Iâ culture I'interdit . La raison avancée

:=a 
gue 1'augmentation des animaux entraîne Ia perte des enfants

4.2.3. Àctivités extra agrricoles
Les femrnes pratiquent essentiel,lernent le petit connerce (riz

et condirnents : pâte d'arachide , cube naggi , beurre de karité )

et I'artisanat ( fifaqe de coton, teinture, confection de vans. . . )
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ce comnerce est surtout basé sur 1e systène de troc : échange de

riz contre : condinents, produits manufacturés (habits pour les

enfants, sucre, pétrole, bijoux) et autres denrées alimentaires
(mangues, pastèques ' sucre, lait, cola ' ' ' êtc '
Les f emrnes des zones non réaménagées ( où les temps de travaux en

riziculture sont relativement faibles ) sont un peu avantagées par

rapport à celle des zones réaménagées'

sur yensenble de ltoffice du Niger, à des degrés différents
seron ra spécif icité de chaque zone, les femrnes pratiquent les

mêmes activités et sont confrontées aux mêmes difficultés.
Malgré les rnultiples contraintes , les fernmes, à partir des

différentes activités sus citées, parviennent à avoir des revenus

monétaires personners. ces revenus sont re plus souvent utilisés
pour Ie f onctionnernent de I t exploitation .
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Les résultats obtenus à partir de cette étude, montrent très
clairement que les femmes jouent un rôIe très déterminant dans
Ie fonctionnement des exploitations agricoles en zone Office du

Niger.
Cependant force est de reconnaître

ploient sous Ie fardeau de Ia rigidité
qui les privent de plusieurs avantages

; l- 'endroit des f ennes ,n1r fggEclt des actions entreprises
nous fait penser à guelgues questions :

Ces actions correspondaient-elles vraiment à un besoin réel
des fernrnes? Si oui, avaient-elles Ia forrnation nécessaire pour
assumer ces nouvelles responsabilités ?

Est-ce 1tapproche collectiviste (dans un nonde de plus en
plus individualiste) est adaptée?

Est-ce le personnel qualifié existe pour I tencadrement des
femmes dans les divers secteurs du développement?

Une conception purement rtféministert du développement
est-elLe vrainent applicable dans le contexte socio-cuLturel de
I'Office du Niger?

La réponse à ces différentes guestions, nécessitent Ie
concours de personnes ressources compétentes en Ia matière.

Pour notre part, nous pensons gue ces réponses permettront
très certainernent de résoudre certains goulots d'étranglement
d'une rneilleure intégration des femrnes dans Ie processus de
développement g1obal . D'ailleurs , nous pensons que cela est
ef fectif , seulenent, Ies f ernrnes ne prof itent pas du fruit de leur
Iabeur.
Les réflexions doivent porter sur les points suivants :

m fot:nation aes tennes :

for:nation intellectuelle: un accent particulier doit être
rnis sur 1 'alphabétisation des f emrnes. Pour ce f aire, il f audrait
peut être repenser le rnode d t approche : par exernple :

rneill-eure sensibilisation des hornrnes sur 1 'avantage que
toute la famille gagnerait avec I'instruction d'une fernrne

gue les femmes jusque 1à

des structures sociales
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I 'éconornie f ani 1ia1e ,

éviter Ia mixtion des centres i
rapprocher les centres des auditrices i
regrouper les auditrices par catégories d'âge
adapter les horaires de cours à Ia disponibilité des

différentes catégories ;

sensibiliser 1es auditrices sur la nécessité de poursuivre
les sessions classiques après celles intensives.

for:nations techniques : elLes pourront se f aire de rnanière
individuelle ou collective ( ? ) sur des activités rémunératrices
pour lesquelles les femmes montrent un grand intérêt. Les mesures
d t accompagnernents appropriés doivent suivre .

voyages d'études : I'organisation de fréquentes sorties des
femrnes vers d'autres localités, pernettra certes un passage
rapide de certains paguets technologiques.

rc foncier a f'Offie
Partout, cela apparait conme un blocage chez les femmes.

Pour la riziculture , iI s'agira d'abord de revoir les modalités
d'attribution des terres ( par TH au Retail , équipernent de
I'exploitation ailleurs ) rnais de mesurer f impact que pourrait
avoir I'attribution d'une parcelle rizicole à une femme sur Ia
cohésion familiale.

Les filières d'approvisionnenent et de counercialisation :

La nécessité d'une intervention spécifique pour les femmes
dans Ie dornaine de Ia connercial isation n t est pas inpérative .

Elles prof iteront certainernent d'une action collective (adressée
aux homrnes et aux femrnes ) . À partir de leur propre dynarnisne,
eIles pourront se spécialiser dans certains domaines conme cela
se fait déjà sentir pour Ie commerce des produits maraîchers et
même de manière sommaire pour le riz.
11 s'agit de favoriser I'acquisition d'un crédit agricole (ou
non ) par les f ernrnes i de développer les approvisionnernents en
semences maraÎchères anéliorées; d'introduire de nouvelles
technologies de transformation et de conservation des produits
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maraîchers ou alors améliorer les technigues locales. La

recherche de débouchers pour les produits agricoles est impérati-
ve.
Dans tous les cas, malgrré les insuf f isances ( exactions ) Iiées au

régirne matrirnonial de la zone, la f emme étant celle qui partage
bonheur et malheur avec son époux, or ne peut ne pas penser gue

Ie bonheur de ltun fasse celui de ltautre.
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ANTTEXE 1

village :

1 RTZICTILTTJRE:

Participation:

Repiguage:
ailleurs,

Désherbage
Récolte: *

* Vannage? Comment êtes vous payées?
* Quelle quantité de riz pouvez-vous

campagrne? (nombre de sacs)
* Est-ce-que l-e chef de f ani l Le vous

après Ia récolte? QueIIe guantité?
Destination des revenus d.e la riziculture?

GUIDE D'ENQUETE:

famille : nom et prénoms :

Famille , salarié (seule ou groupe), au village ou
salaire ?

Mise en moyette et gerbi er? familIe, salariée?
rémunération?

gagner par

donne du riz

L UARÀICTIAGE:

Quel-les sont les spéculations gue vous cultivez? Pourquoi leur
choix?

Votre superficie maraichère est -e11e suffisante? Sinon,
faites-vous 1a location?

Àvez-vous des contraintes ( dif f icul_tés ) :
* semences
* main-dtoeuvre
* conmercialisation
* conservation

Faites-vous Ia conservation ou la transformation de certains
produits? Iesquels? quelle technologie?

Util-isation des revenus du maraîchage?
Comparaison riziculture et maraîchage ( rentabilit.é économigue )
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AIINEXE 2

TYPOIOGTE DES BI(PIÆTTÀTIONS

Définition des paranètres de classification :

* Groupe I: exploitation solides, avec riziculture intensive et
développement de nouvelles activités, bon équipement, diversifi-
cation en cours, cohésion de Ia famille.

Type 1À: très grandes familles, plus de 50 personnes i
influentes

Type l-B: famille de taille variable mais ayant accumulé du

capital paysans pilotes
Type LC: familles nouvellement arrivées dans le groupe L,

avec un capital plus faible et des activités encore très
agricoles.

* Groupe fI: paysans sécurisés, rendements corrects ou moyens,
bon équipernent, diversif ication, autosuf f isance alirnentaire
assurée, innovation.

Type 2A: paysans sécurisés ayant un fort capital
Type 28: stabilité assurée par Ia diversité, mais capital

l inité
* Groupe III: exploitations en équilibre précaire, équipement
minirnum, la diversité des activités conditionne la survie de

I'exploitation.
Type 3À: grandes f arni I les à problèmes .

Type 38: petites ou moyennes familles à Ia recherche de Ia
stabilité.

Type 3C: jeunes diplômés récemment installés.
* Groupe IV: familles en difficultés, ayant des problèmes pour
assurer leur autosuffisance alirnentaire, souvent mal éguipées.
* Groupe 5 : f arni l les n 'ayant la riziculture que corune activité
d'appoint.
* Groupe 6: paysans non colons vivant de la zor.e de I'ON (paysans
évincés,- pêcheurs, éleveurs, réfugiés du nord; villages des zones
sèches proches de 1 'ON) .
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t ELEI/AGE

Avez-vous des animaux? bovins? ovins? caprins?
Depuis quand avez-vous comrnencé I t élevage? ( date ou nombre

d'années )

Nombre de têtes au début? Nombre actuel?
Evolution au cours des trois dernières années? achat, croit

naturel?
Est-ce gue vous vendez souvent les animaux? à quelle occasion?

Utilisation de I' argent?
Comment votre mari (ou Ie CE) vous aide pour I'élevage?

Pour celles qui élèvent des bovins, vérifier si ces anirnaux sont
utilisés conme boeufs de labour par le CE?

I{ET{AGE

Etes-vous ménagères?
Organisation des activités agricoles par rapport au ménage?

5 AITIR.ES ACIIVITES

Petit conmerce
Fabrication de savon (technologie)
Teinture
Etes-vous membres d'une association de femmes au village?

laquelle? depuis quand? opinion sur les associations féninines?
Etes-vous alphabétisées? depuis guand? Niveau? Où?

Opinion sur 1 'alphabétisation des f ernmes nécessaire
contraintes
avantages
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COUTS DE PRODUCTION MOYENS PAR HECTARE
OFFICE DU NTGER PROJET RETATL

æ%HTVERNAGE 90 (STMPLE CULIURE) €H
REnÀnrmot{ DE tÂ llNt{ DoEr'YnE

(.E tssrr D(|l Eto cqtfia)
Frqls llnonclers

Copt lot
3.E0 0

Trqval I
lqm I I ttrl
50.000

Trqval I
salqrlé
t 9.000

Revenu net
17 8.000 F

Rémunératlon
dor lqclrurr dc productlon

7 3,000 F

Prodult brut,/ha:
5.300 r 70 FCFA

371.000 cFA

Consommations
interméd iaires

r 20.000 F

Rémunératlon
+ Revenu net

. Vqleur af outeé nette
r 251.000 FCFA

Equ (redevqnce)
42.000

I ntrants
40.700

U rée
r 9.300

Bcttcge
29.600

EqufBËb"t"' 
.r,o,",T,,jn.o

d'après les données de I'IER (1992)

SemenceE
6.r00

P hosphqles
r 5.300
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