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"La seule rëponse qu'il soit possible de foarnir à l'heure actuelle, quant ù Ia "scientificité"

des sciences humaines, et donc leur objectivité, c'est l'obligation, pour le chercheur,

drexposer tous les présupposés de son étude et de détailler sa méthodologie; c'est à cette

aune que ses pairs pourront mesurer la validitë de ses résultats."

Jean-Marc Gastellu
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nÉsunnÉ

Les aménagements hydro-agricoles de l'Office du Niger et du delta du fleuve Sénégal symbolisent

I'action d'Etats promoteurs d'un rnodèle normatif d'agriculture familiale intensive, protégé du marché

par une gestion intégrée des filières et tourné vers la spécialisation rizicole. Ainsi le désengagement

des Etats à partir de 1984 pose-t-il le problème d'une alternative pour poursuivre une production

marchande construite cette fois sur l'accumulation privée.

Or, si I'Offrce du Niger connaît un développement spectaculaire depuis 1993, les agriculteurs du delta

du Sénégal évoluent dans un contexte de forte incertitude. Sur les deux terrains, pour conforter la

dynamique agricole ou pour palier I'instabilité des revenus céréaliers, la diversification des revenus

est largement constatée. Sa problématique est ainsi indissociable de celle de l'accumulation privée.

Cette étude traite de cette question par I'interprétation des pratiques micro-économiques des

exploitations sous l'hypothèse du caractère paysan des organisations domestiques. Elle recentre

l'analyse sur les acteurs concrets de la production et renverse les présupposés de sur-détermination

des comportements par les modes de gestion à l'échelle des périmètres irrigués. Des suivis

budgétaires par individu, utilisant les méthodes de I'anthropologie économique, permettent la

construction de schémas de gestion caractérisant les systèmes d'activités et les pratiques

d'accumulation. Le recours à l'économie des organisations permet d'analyser les coordinations entre

les centres de décision des concessions.

Les groupes domestiques réalisent un équilibre entre les systèmes externe de règles de I'agriculture
irriguée et interne de droits et d'obligations. Dans ces schémas les structures des activités productives

induisent des domaines de choix spécifiques pour la prise de décision à tous les niveaux de la
hiérarchie domestique. II en résulte des stratégies de diversification des revenus et d'accumulation

différenciées.

Une analyse déductive à partir de ces schémas révèle enfin les interrelations entre les comportements

paysans et les fonctionnements d'ensemble des périmètres irrigués. La prédominance de stratégies

sécuritaires basées sur la centralisation de l'allocation des ressources au sein des concessions renforce

les structures collectives et la réappropriation d'un modèle agricole intensif à I'Office du Niger. A
I'inverse les stratégies défensives d'exploitations démunies se combinent dans le delta du Sénégal

avec des logiques opportunistes rebondissant sur les dysfonctionnements collectifs et les instabilités

de I'environnement. Il s'ensuit un entretien de I'incertitude qui, malgré une reprise en main récente

par I'encadrement institutionnel via la fonction de crédit, grève l'intensification agricole au niveau

méso-économique. Ces conclusions engagent à intégrer les logiques domestiques pour un

accompagnement efficace des dynamiques de I'agriculture irriguée.

MOTS CLÉS : Office du Niger, delta du fleuve Sénégal, périmètres irrigués, agriculture

familiale, stratégies des groupes domestiques, diversification des revenus, accumulation,

schémas de gestion, anthropologie économique, économie des organisations.
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SUMMARY

Office du Niger and delta of Senegal River large-scale irrigation projects symbolize interventionist
action of states willing to initiate a normative agricultural model specialized in rice production. This
model, based on family production, was protected from market instabilities by an integrated
management of commodity systems. Therefore, liberalization policies launched in 1984 raise the
question of an alternative to state involvement based on merchant production and private
accumulation.

From now, if the development of Office du Niger area is spectacular since lgg3, the Senegal delta
farmers face an uncertain economic and institutional environment. In both cases, diversification of
production systems is broadly observed. It can rely on investments performed thanks to agricultural
dynamic or on a defensive shategy to prevent low rice incomes. This question cannot be dissociated
from private accumulation one.

This problematic is approached through the interpretation of farmers' microeconomic behavior, under
the assumption of peasant character of domestic organizations. Therefore the analysis focuses on
production actors and breaks off with usual approaches, which deem that irrigation systems collective
management determines individual behavior. Using economics anthropology methods, individual
budget surveys allow the reconstruction of farm management procedures. These domestic procedures
explain activities systems and accumulation modes. The economics of organizations is used to
analyse the coordination between decision makers.

Household budgets result from a balance between the external rules attached to irrigated agriculture
and an internal system of rights and obligations. Productive activities structures determine specific
spaces of choice at each level of domestic hierarchy, which lead to differentiated strategies of income
generation and accumulation.

Starting from the farm management procedures a deductive approach reveals interactions between
peasant's behavior and collective management of the irrigated systems. Security oriented strategies,
based on central resources' allocation inside households prevail in Office du Niger area. Collective
structures are reinforced as well as the adoption of an intensive agricultural model. At the opposite, in
Senegal River delta opportunist behavior allowed by collective dysfunctioning and environment
instabilities are combined with defensive strategies of resourceless households. In spite of a recent
institutional change in credit supply, uncertainty is therefore reinforced while intensification is
hampered. The conclusions suggest to integrate domestic logics to set measures intending to support
irrigated agricultural dynamics.

KEY-WORDS : Office du Niger, delta of Senegal river, irrigated systems, family farming,
households strategies, icomes diversification, accumulation, farm management procedures,
economi c anthro lo gy, economi c s o f or ganizations.
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Les grands aménagements hydro-agricoles à vocation rizicole de l'Office du Niger et du

delta du Sénégal sont depuis plusieurs décennies traversés d'actions de recherche multiples,

faisant appel à des pas de temps, des disciplines et des écoles de pensées divers. Cet intérêt ne

serait être expliqué par leur seul poids économique et politique dans I'agriculture des deux pays

concernés. La valeur symbolique des espoirs et des critiques que ces deux terrains ont suscités,

dont I'ampleur est à la hauteur des investissements qu'ils ont drainés, focalise nombre des débats

qui animent les théories du développement, pris dans son acceptation la plus large. Cependant,

la dimension micro-économique et micro-sociale du fonctionnement des acteurs de base de la

production apparaît comme un parent pauvre dans la masse des publications scientifiques. Notre

propos, à travers la prise en compte de la diversification des revenusr et de I'organisation interne

des groupes de domestiques qui font la production, est d'accompagner le recentrage qui semble

aujourd'hui s'opérer sur ces aspects'

Nous nous attacherons à défendre cette position. Il s'agit, après avoir analysé les raisons

de cette mise à l'écart, de justifier en quoi le faible intérêt porté au rôle des acteurs concrets dans

le développement de I'irrigation au Sahel peut être préjudiciable, à la compréhension du

fonctionnement des périmètres irrigués, et à la pertinence des projets entrepris qui en découle'

r Entendue cornme la prise en compte de I'ensemble des activités productives ou commerciales enteprises par

I'ensemble des actifs des exploitations agricoles.



B DBVBL MENT AGRICOLE SUR L

I. DNS OBJECTIFS AMBITIEUX : AUTOSUFFISANCn cÉnÉaIIÈnT nT pÔInS DE nÉvnIoPPEMENT

Dès le début du siècle, L'Offîce du Niger se fixe comme objectifs l'approvisionnement
de I'industrie textile française en matière première et la création d'un grenier ànzpour le Soudan

français (Jamin, 1994). Le projet prévoit près d'un million d'hectares irrigués et iz etcoton sont
associés dès le démarrage de la mise en valeur. Le maintien d'objectifs ambitieux portés et
relayés par des coalitions d'intérêts est une constante de I'histoire du périmètre. Vitrine coloniale,
fer de lance d'une agriculture socialiste à I'indépendance, symbole de la grandeur du
gouvemement issu du coup d'Etat militaire de 1968, I'enjeu stratégique et politique de I'Office
du Niger a traversé I'histoire du Mali et perdure aujourd'hui. A partir de I'agriculture, l,Office
du Niger était par ailleurs censé devenir naturellement un pôle de développement, un îlot de
prospérité (Marchal, 1974). L'arrêt dans les années 70 de la culture du coton, qui n'ajamais été
rentable, 11'â pas altéré cet objectif mais a imposé de reverser tous les espoirs dans

I' autosuffi sance céréalière du pays.

Quoique plus tardive, I'introduction de I'agriculture irriguée dans le delta du Sénégal n,en
repose pas moins sur les mêmes ressorts. Si la culfure du coton est à I'origine des premiers essais,

les efforts de I'administration coloniale vont se concentrer sur l'Offrce du Niger (Diagne , lg7 4).
Il faut attendre les années 60 pour qu'un projet à grande échelle, supposé porter les espoirs de

développement national de la jeune république sénégalaise, prenne forme dans le delta. Le
discours public est invariant : la zone doit couvrir les besoins ennzdu pays et impulser une
dynamique régionale de développement (Bélières et al, 1999). Comme dans le cas de l,Office
du Niger, les objectifs ne reposent que sur des potentialités techniques et sur une volonté
publique déconnectée des attentes des acteurs censés mettre les périmètres en valeur.

2 Les points de présentation ci-dessous sont développés dans le chapite I du document.
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2. LES pRrNCrpES DE BAsE nu nÉvnLoppEMENT DE L'AGRICULTURE tnrucuÉE : LE rour-ErAT

pour remplir ces objectifs ambitieux, les moyens mis en oeuvre diffèrent dans les choix

techniques et dans leurs modalités d'application, mais s'inspirent des mêmes principes de

recherche d,une agriculture productive, d'artificialisation du milieu et d'impulsion d'une logique

marchande (DuPressoir, I 998)'

L,irrigation à l,office du Niger repose sur le barragede Markala3 et sur une amenée d'eau

par gravitation dans les parcelles. L'aménagement des s: tioo ha actuellement disponibles est

quasiment achevé à l,indépendance en 1960. ces infrastructures lourdes artificialisant le milieu

drainent la majorité des fonds de développement destinés au soudan français, puis à la

République du Mali (schreyger, 1gg4). Lazoneétant originellement peu peuplée, la mise en

valeur induit des déplacements de populations. si le recours à la forceo courant sous

l,administration coloniale, va décroissant après la seconde guelre mondiale, la logique qui

prévaut jusqu,en 1gg4 est un encadrement coercitif des colons, seul moyen jugé capable

d,impulser et d,entretenir une agriculture intensive (Magasa, 1978). ce dirigisme se traduit par

un contrôle centralisé exclusif des moyens de productiona par une société d'Etat' dont les

messages normatifs de spécialisation agricole sont diffusés par des organisations paysannes

(Bordage, 1991). Après des échecs de motorisation, les itinéraires techniques se basent pour le

riz sur la culture attelée, la fertilisation minérale et le battage mécaniq"t'€u diversification

agricole est interdite dans les périmètreg cantonnée sur des zones spécifiques de faibles surfaces'

Au Sénégal, le réseau hydraulique concerne toute la vallée et s'articule autour de deux

grands barrages régulant les crues du fleuve et alimentant des affluents et défluents, à partir

desquels des stations de pompage, électriques ou au gasoil, irriguent des cuvettes quasiment

indépendantes du point de vue de la gestion de l'eau (Legal, 1995). sa physionomie actuelle date

3 ouvrage de dérivation sur le fleuve Niger qui permet l'inondation d'anciens cours d'eau sur la rive gauche'

a Terre, crédit, distribution d,intrants, transformation et commercialisation sont détenus et gérés par la société office

du Niger.



de 19885' mais les principes d'organisation de la production sont en place depuis 1965. comme
à I'office du Niger' le contrôle de la SAED6 et de ses relais (les organisations paysannes) sur la
gestion de la filière riz est exclusif. Les agriculteurs sont dépossédés des outils de production
(Marga' 1995)' Par contre' si des villages sont construits de toutes pièces pour assurer le
peuplement des zones de production, les déplacements de population sont moindres et
I'encadrement palie la déficience de main-d'oeuvre par une motorisation des itinéraires
techniques' gérée par la société d'Etat (travaux du sol avec des tracteurs, utilisation de
moissonneuses-batteuses, Diagne, lg74). La diversification agricole est prohibée dans les
périmètres rizicoles, saufaccord préalable avec des usines de transformation de tomate installées
dans lazone' De fait la conception des aménagements en limite grandement le développement
(Huat et al, 1999).

Jusqu'aux années 80, les sociétés d'Etat bénéficient dans les deux zones de fortes
subventions publiques mais ne parviennentjamais à atteindre les objectifs fixés par leurs tutelles.

3' LA r'mÉnalISATIoN nP ttÉcoNoMrE DANs LEs ANNÉns g0 nr 90 : LE RETRAIT nn LrErar

Les constats d'échecs en terme de production de nzet de développement, partagés par
les deux périmètres, coincident au début des années 80 avec les politiques de stabilisation et
d'ajustement structurel' Les sociétés d'Etat sont montrées du doigt et doivent entreprendre des
réformes d'envergure. ce virage libéral, tant sur le plan national que local, obéit à des
mécanismes et des résultats différents dans les deux zones (chapitre I).A l,office du Nige r,la
société d'Etat garde le contrôle de la gestion de l'eau et du foncier, et conserve un poids
considérable dans les filières. A l'inverse, ces fonctions sont abandonnées par la sAED (sauf sur,
certains aménagements), au profit des communautés rurales pour le foncier, et des usagers,
organisés en unions Hydrauliques, pour la gestion de l'eau. ces réfoûnes ont enclenché au
sénégal dès 1987 Ie développement d'une agriculture privé€, pff l'aménagement rapide de

5 Mise en eau du second barrage.

6 société d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta (société d,Etat).



nouveaux périmètres7. Tous les autres pans de I'organisation de I'agriculture irriguée sont

libéralisés, à l,exception du suivi-évaluation et du conseil rural (Bélières et al, 1999)'

cette période marque l'émergence d'un monde associatif d'un nouveau geme' qui se veut

déconnecté de ses anciennes tutelles. L'univers organisationnel et institutionnel des agriculteurs

est profondément modifié, d'autant plus que le relâchement public favorise des innovations

techniques (introduction du repiquage à I'office du Niger, transfert de la gestion de I'eau aux

usagers au sénégal). Après la dévaluation du franc cFA en 1994, le retrait de I'Etat est

consoïnmé, mais les enjeux stratégiques perdurent, justifiant la persistance d'interventions

publiques ponctuelles. L'ensemble de l'économie des périmètres reste par ailleurs marquée par

le poids de la gestion centralisée du passé. L'inertie dans I'intégration des réforrnes à tous les

niveaux d'organisation en est un signe fort'

4. DNS NÉSUITATS ACTUELS D'ENSEMBLE CONTRASTÉS

a. Des conditions actuelles favorables à I'Office du Niger

Après de nombreuses vicissitudes et 40 années d'échecs dans laréalisation des objectifs

fixés, la réussite de la riziculture à I'Office du Niger depuis 10 ans est incontestable' L'explosion

des quantités de paddy produites, des rendements et des revenus paysans est spectaculaire' La

rentabilité de la filière est renforcée par la libératisation et la responsabilisation croissante des

producteurs (office du Niger, 1999). Les objectifs de production sont régulièrement atteinis' La

reproductibilité des résultats d'une campagne à I'autre, si elle n'est pas totalement assurée'

semble au moins sécurisée (Mariko et al, 1999).

Il existe cependant de nombreux laissés pour compte de cette dynamique de croissance'

La transition intergénérationnelle des exploitations agricoles se heurte à une forte pression

foncière. Au niveau organisationnel, l'office du Niger n'est pas à I'abri des dysfonctionnements

d,un monde associatif tout récemment responsabilisé. Les organisations paysannes ont des

7 Aujourd,hui le delta du sénégal compte près de 45 000 ha aménagés, dont 29 000 sur financement privé et 16 000

corespondant aux premiers périmètres publics (base de données SAED)'



prerogatlves nombreuses et complexes' alors que leurs dirigeants manquent de formation (spinat,
1999)' Enfin le monde paysan, peu fedéré, reste fragilisé dans ses négociations avec son
environnement (Beauval, lggg).

Il reste que les conditions de cette croissance, issues d'une conjonction de facteurs
favorables' induisent de nouvelles questions de développement jusqu,à présent occultées des
analyses' Il s'agit notamment de juger de la différenciation entre les exploitations agricoles, de
la redistribution des f its de l'accumulation réalisée, et des perspectives de nouveaux gains de
productivité, agricoles ou extra-agricoles. La culture de l'échalote se développe par ailleurs
rapidement et de nouvelles spéculations apparaissent (arboriculture fruitière, ail, gombo, mais,
PSI' 1998)' Au-delà de l'agriculture, les secteurs du battage mécanique, du décorticage, du
transport' de lapesée, de I'immobilier, de l'élevage intensif sont investis par les riziculteurs.

b. nes performances instables dans le delta du sénégal

Dans le delta du Sénégal les résultats sont plus mitigés. La stagnation des résultats
rizicoles, largement en dessous des objectifs successifs de l'encadrement, d,abord mis sur le
compte de la disponibilité en eau (crousse et al, lggl),est suivie entre LggT et l992d,un
développement rapide des surfaces aménagées et de laproduction sur les périmètres privés. cette
embellie est cependant de courte durée. Les lacunes techniques s'ajoutent àun effondrement du
système de crédit pour ramener les résultats à leur niveau de I 9g 5. Aujourd,hui moins de 50%
des surfaces aménagées sont cultivées, la double culture est peu répandue (Base de données
SAED)' et I'Etat doit fréquemment intervenir pour évacuer des stocks invendus (Bélières et al,
1999)' La situation est donc surtout caractérisée par une grande incertitude (Liagre, lggT).

Depuis deux campagnes agricoles, il semble, notamment sous l,action du crédit agricole,
que les riziculteurs procèdent à des adaptations techniques qui tendraient vers une amélioration
des conditions de production (Bélières et al, lggg).ceci reste à confirmer et si laterre est apriori
disponible, le développement de la riziculture se heurte toujours à un problème de financement,
à la concurrence du riz importé, et comporte les mêmes limites organisationnelles que celles
relevées pour I'Office du Niger (Fall, lggg).



Les contraintes qui pèsent sur la riziculture et les niveaux de production en dessous des

attentes, font que le delta du Sénégal n'est pas devenu le pôle de développement promis, d'autant

plus que la diversification agricole reste timide (instabilités sur la filière de tomate industrielle

et émergence de I'oignon). Si les perspectives sont moins bonnes qu'à I'office du Niger, la

région offre cependant un tissu économique dense et des opportunités de revenus extra-agricoles

(Delcomb el,lgg1,cour et al, lggT).La présence de nombreux projets (aménagement, réfection

depérimètres) occasionne des injections financières et des opportunités de salariat, qui s'ajoutent

aux activités directement induites par la production continue de rrz (salariat dans les

organisations paysannes, pompage, entretien des périmètres, transformation, transport)'

5. DWNNSIFICATION DES REVENUS : UNE RÉPONSE NÉCUNNTNTE DES AGRICULTEURS AUX

C.NTRAINTES ET oPPoRTUNITÉs DE L'ENvIRoNNEMENT ÉCONOMIQUE ET INSTITUTIONNEL

euelle que soit l,époque considérée et les dynamiques qui ont animé les deux zones, la

diversification des revenus, quoiqu'épisodiquement mesurée et analysée' est une constante des

économies des périmètres irrigués. Jusqu'à une époque récente, sa particularité est d'être

spontanément adoptée par les producteurs, de façon individuelle et déconnectée des directives

des sociétés d,Etat. En ce sens les activités entreprises en dehors de la riziculture reposaient le

plus souvent sur des circuits de financement et de commercialisation éloignés des circuits

officiels mis en place pour accompagner la spécialisation agricole. Du point de vue des acteurs

concrets de la production, la diversification des revenus visait la satisfaction d'objectifs qui

s,éloignaient des visions nornatives de politiques exogènes. Elles étaient par ailleurs le lieu

d,expression d'espaces de liberté permettant d'échapper au dirigisme de l'encadrement (Jamin,

1994, Touré O., 1988).

Aujourd,hui, malgré I'amélioration substantielle des marges de manoeuvres des

agriculteurs suite à la libéralisation, et I'acceptation, voire I'accompagnement, par I'encadrement

de ces pratiques, ces logiques perdurent car elles ont structuré l'économie en dehors de la

riziculture (URDOC, I ggg,Huat et al, 1999). Les stratégies que sous-tend la diversification des

revenus se fondent par ailleurs sur la confrontation de la représentation qu'ont les exploitations

agricoles des modes de production de la spéculation agricole dominante, et les contraintes ou les



opportunités offertes par leur environnement économique et institutionnel. La prédominance de
la riziculture conduit ainsi toujours à raisonner la diversification des revenus par rapport aunz.
Deux formes principales de diversification des revenus peuvent schématiquement être retenues.

La première, qui se décline sur un mode défensif (yung , lgg2), vise à palier les
insuffisances ou les incertitudes de l'activité rizicole. Puisque la spécialisation rizicole ne permet
pas de couvrir les besoins ou présente de fortes instabilités dans la fourniture des moyens de
subsistance, les individus tentent, classiquement, de disperser les risques susceptibles d,affecter
les conditions de leur subsistance (Boussard, 19g7).

La seconde forme, qui résulte d'options stratégiquess offensives, consiste à palier les
insuffisances de la riziculture à enclencher ou à entretenir un processus d,accumulation. cette
stratégie peut reposer sur une accumulation initiale acquise grâce àlanziurlture (cas fréquent
depuis quelques années à I'office du Niger), ou grâce à une activité autre, agricole ou non. euoi
qu'il en soit, les producteurs, contraints par leur dotation pour la riziculture (foncier ou main-
d'oeuvre essentiellement), ou jugeant que I'incertitude sur la filière grève leurs espérances de
revenus' se tournent vers d'autres activités, en conservant généralement une présence dans le
périmètre' Il s'agit ici de satisfaire des objectifs d'accumulation productive davantage que de
disperser les risques.

6' GnNÈsE ET CONTENUS DES nÉnnrs ACTUELS suR LA DTvERSTFICATToN DEs RE'ENUS

Aujourd'hui, face à l'évidence du phénomène et en réponse aux attentes des bailleurs de
fonds, qui contribuent encore fortement à I'investissement sur les deux périmètres, les
institutions de recherche et de développement s'interrogent sur la problématique de la
diversification des revenus. Les thématiques intégrées aux lettres de mission des sociétés d,Etat
depuis 1995 illustrent largement cette tendance (office du Niger lggg,SAED, l996). Le pôle

8 Nous entendons ici par stratégie I'art cl'acteur pour lesquels le processus agricole et pastoral de productionoccupe une place centrale dans le mode de vie etfont concourir des moyens agricoles, mais non exclusivement tels,pour atteindre des obiect'fs de maintien, croissance et reproduction dà bur unité de productionfamiliole, dans uncontexte marqué par I'incertitude (Bosc etal,l99Z).
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systèmes lrrigués, projet de la coRAFe, comprend un volet diversification agricole, des

programmes maraîchers et d'élevage sont accompagnés par les sociétés d'Etat (URDOC , 1999)'

et des actions d,ONG nationales ou internationales sont entreprises en dehors de la riziculture

(Cour et al, 1997, Touré et al, 1997)'

L,émergence de ces prograûrmes vise à recentrer les actions sur les logiques des acteurs

de base, de les comprendre. Il y a là un virage intellectuel non négligeable, en partie issu de la

décentralisation des opérations de développement (olivier de SardâD, 1993)' Les institutions de

recherche et de développement tentent également de dépasser les objectifs ambitieux et illusoires

à l,origine des projets, en s'intéressant aux conditions de vie des populations fixées par les

périmètres irrigués. La diversification des revenus, participant de I'accumulation privée des

exploitations agricoles, trouve ainsi sa place comme objet d'étude'

L, autre pan du discours vise la rentabilité des investissements réalisés- Les infrastructures

ayant notamment été financées par I'extérieur, il convient de tenter de les justifier, ou tout au

moins au moins d,assurer la poursuite des opérations de développement dans les deux zones'

L'intégration de la diversification des revenus trouve ici indirectement sa place dans

l,amélioration du fonctionnement collectif des aménagements hydro-agricoles' Si la riziculture

n,est pas la seule activité développée par les agriculteurs, leurs systèmes de production

impliquent des arbitrages qui peuvent influencer la gestion d'ensemble de I'agriculture irriguée'

Il s,avère enfin que les institutions de recherche et de développement, dans un contexte

de réduction des budgets publics et de I'aide internationale, jouent leur survie et ont elles aussi

intérêt à se diversifier pour justifier leur existence. En ce sens elles se doivent d'accompagner

les évolutions d,une économie largement libéralisée. Contrairement au passé' ce sont les

initiatives privées qui sont supposées générer les programmes de recherche et de développement'

e Conférence des responsables de recherche agronomique africains'
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si I'intérêt grandissant pour la diversification des revenus débouche actuellement sur des
actions de recherche et de développement, celles-ci ont pour la grande majorité une entrée filière
et répondent au souci des institutions de tutelle d'améliorer la professionnalisation de
I'agriculture irriguée' Les acteurs de la production sont ainsi appréhendés dans ces actions par
leur seule intervention dans Ia filière concernée, et la dimension des systèmes de production et
d'activités est très peu prise en compte, d'autant plus que la pluriactivité n,est abordée qu,à la
marge' or, certains résultats récents soulignent cette limite dans l,appréhension globale des
phénomènes (Huat et al, lggg, uRDoc,lggg).Pour exemple, la caisse Nationale de crédit
Agricole au sénégal émet actuellement la possibilité de dégagerdes lignes de crédit annuel, mais
la méconnaissance de l'imbrication des fÏlières et donc de ses possibilités de recouvrement
I'engage à la prudence' Les blocages collectifs sous-jacents, pour être compris, doivent être lus
par les systèmes de production, et plus généralement par les systèmes d,activités.

D'une manière générale, la question des conditions du développement de l,échange
marchand a été et reste encore au coeur des débats. ce développement a longtemps reposé, du
fait de I'incertitude quant aux modalités de I'insertion des agriculteurs, acteurs concrets de la
production' dans l'économie de marché, sur I'action de la puissance publique et de ses relais dans
les zones irriguées' Au-delà du jugement idéologique des freins aux rapports marchands induits
par les dysfonctionnements des appareils d'Etat à partir des années 70, il importe aujourd,hui de
s'interroger sur les perspectives d'une alternance dynamique, capable d,entretenir voire
d'impulser le développement de l'agriculture marchande. La question prend tout son sens suite
aux mesures récentes de libéralisation et à leurs corollaires en matière de limitation des
interuentions publiques. Nous nous proposons de l'aborder par l'étude des conditions de
I'accumulation privée, en observant et en interprétant les comportements micro-économiques des
riziculteurs de I'office du Niger et du delta du sénégal, et en particulier leurs stratégies de
diversifÏcation des revenus. cet angle d'approche sous-tend deux hypothèses opérationnelles,
hypothèses qui orientent les choix méthodologiques et les outils d,analyse à mobiliser.
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I. HYPOTTTÈSNS POUR NPPNÉUENDER LA DIVERSIFICATION DES REVENUS AU NIVEAU MICRO-

Éconouteun ET MICRo-soclAL

a. L'autonomie relative des exploitations agricoles par rapport à ltencadrement et

à I'organisation collective

Outre I'aspect sectoriel des études et actions menées, la recherche et le développement

se focalisent souvent, sur les périmètres irrigués, sur les organisations paysannes au détriment

d,approches centrées sur les producteurs. Cette démarche est en partie issue de I'histoire des

interventions dans les deux zones. Dès I'introduction de I'irrigation, I'architecture institutionnelle

mise en place privilégie les aspects collectifs pour faciliter la transmission de messages

techniques, mais aussi pour impulser I'adoption d'une logique marchande, parfois en

déconnexion avec les rationalités des colons (Bordage, 1991, Boutillier et al, 1987)' Cette

démarche repose sur des hypothèses de normalité des comportements des producteurs et de leurs

réponses aux incitations extérieures. Bien qu'aujourd'hui en partie remise en cause, cette vision

normative a sontribué à accorder un poids considérable aux organisations paysannes dans la vie

des filières, et domine encore les logiques de nombreux projets de développement.

La dépendance vis à vis de I'eau, ressource commune, façonne par ailleurs les systèmes

irrigués et induit nécessairement une organisation collective de la mise en valeur (Ostrom,

lgg1)to.L'amélioration du fonctionnement des organisations de producteurs reste ainsi un uD(e

majeur du développement. Mais lorsque dans la pratique des agriculteurs appartiennent à

plusieurs organisations paysannes (Bélières et al, I gg4), développent des pratiques agricoles

déconnectées de I'organisation collective (Office duNiger,Iggg,Touré O., 1988), ou ne tirent

qu,une faible part de leur revenu de leur activité sur les périmètres (Sourisseau, 1996),il apparaît

opportun de ne pas occulter le niveau micro-économique dans I'

revenus (Minvielle, I 999).
UtrDOC

BIBLIOTHEOUE

r0 A cela s'ajoute la mise en place de systèmes de crédit basés sur des

mêmes organisations.
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Notre hypothèse est que si des pans de l'économie des deux zones sont effectivement
sous la gestion directe d'organisations collectivesrret que les interventions extérieures sont
toujours fortes, les exploitations agricoles disposent de marges de manoeuvre conséquentes dans
I'agriculture (choix des itinéraires techniques en dehors des opérations d,irrigation, choix des
spéculations de contre saison' commercialisation des produits), et d'un libre-arbitre total pour
les activités extra-agricoles. En replaçant le niveau micro-économique et micro-social au centre
de I'étude de la diversification des revenus sur les périmètres irrigués, il s,agit ainsi de compléter
les approches classiquement mises en oeuvre et focalisées sur le caractère structurant de
I'agriculture irriguée (Marchal, lg7 4,ostrom, lgg2).

b' Diversification des revenus et organisation socio-économique des agriculteurs

L'hypothèse d'autonomie relative des acteurs de la production pour la mise en oeuwe de
leurs stratégies de diversification des revenus, suppose d'ouvrir la boîte noire du fonctionnement
interne des exploitations agricoles (Chauveau, 1996).Il convient donc de s,inteffoger sur les
mécanismes qui régissent leur insertion dans leur envirorurement économique (Gastellu, I 9g l ),
ce qui engage à formuler une seconde hypothèse sur la nature des sociétés aujourd,hui
concernées par I' agriculture irriguée.

PourMendras (Mendras, 1976), c'est I'appartenance à une société paysanne qui défTnit
le paysan, et rien d'autre. L'idéal-type de la société paysaïrne est caractérisé par 5 points :

- Cet idéal-type s'organise en collectivités relativement autonomes à l'égard d,une société

englobante qui les domine.

- Le groupe domestique détermine l'organisation de la vie économique et sociale.
- Le système est en autarcie relative, ne distingue pas production et consommation.

- La société n'entretient que peu de rapport avec les collectivités environnantes.

- Les notables ont un rôle de médiation avec la société englobante.

rr Gestion de l'eau sur les périmètres, calendriers agricoles, accès au foncier, au crédit bancaire dans les circuitsofficiels (Legal, 1995, Jamin, lg94).
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Nous ferons I'hypothèse que les agriculteurs des périmètres étudiés, malgré les

interventions extérieures et leurs volontés d'introduction de logiques purement marchandes

(schreyger, 1gg4, Magasa, lg7g, Maiga, lgg5), conservent des traits caractéristiques des

paysans. En fait, nous sommes en présence d'une forme d'organisation économique particulière,

entre paysannerie et agriculture capitaliste (Minvielle, 1 ggg). Si I'autarcie, même relative, n'est

pas un trait des sociétés des zones étudiées, et que celles-ci entretiennent des rapports avec les

collectivités environnantes, les autres points sont à notre sens des éléments essentiels des

systèmes rencontrés. Il s'agit clairement de rompre avec les hypothèses de réponses des acteurs

uniquement guidées par les signaux des marchés et par une soumission passive aux décisions

collectives des périmètres irrigués, fondements des politiques de mise en valeur des systèmes

irrigués jusqu'à une époque récente.

L,hypothèse du caractère paysan des populations agricoles des périmètres ne conduit pas

pour autant à occulter les logiques marchandesr2, mais engage à introduire dans I'analyse des

mécanismes d,insertion au marché faisant largement appel à des déterminants sociaux et

anthropologiques (chauveau, 1996, Colin et al, 1992).

Nous avons vu qu'un corollaire de cette seconde hypothèse est en effet que le groupe

domestique (la maison) est la structure de production centrale et la famille en est le mode

d,organisation sociale dominant (Mendras, 1 97 6,Olivier de Sardan, 1987). Ainsi I'objet d'étude

n,est plus l,individu mais un collectif, pour lequel les coordinations internes et externes ne

reposent pas uniquement sur la seule loi du profit (Tchayanov, 1 972).Les coordinations internes

sont du reste largement influencées sur nos terrains d'études par les sociétés d'origine des

agriculteurs colons qui ont investi les périmètres (Marchal, 1974)'

Egalement attachée à la vision paysanne des acteurs de la production, I'imbrication des

sphères marchande et domestique, et parfois la prédominance de cette dernière, oblige, pour lire

les stratégies de diversification des revenus, à des références constantes aux organisations socio-

économiques internes (Gastellu, l98l). n s'agit une fois de plus d'éclairer les analyses

,, eui sont du reste présentes dans les sociétés purement paysannes (Tchayanov,1972, olivier de Sardan' 1987)'
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sectorielles et globales généralement entreprises dans les deux zones, en replaçant au centre de
I'analyse la caractérisation des logiques d'accumulation des acteurs de la production.

2' RScTNTRAGE suR LES LocIQUEs pAysANNES DE LA pnonr,ÉMATreuE DE DrvERSrFrcATroN
DES REVENUS DANS LES ZONES IRRIGUÉTS

Les constats sur les enjeux de la diversification des revenus sur les périmètres irrigués
et la formulation des deux hypothèses directrices, autonomie relative et caractère paysan des
exploitations agricoles, permettent dès lors de préciser notre vision de la problématique et la
nature de notre contribution aux débats actuels en cours sur le sujet sur les deux terrains. Le
questionnement peut être décomposé en trois points principaux.

Quelles sont les stratégies de diversification des revenus des acteurs de laproduction des
périmètres irrigués ? Il s'agit d'identifier, actif par actif au sein des groupes domestiques, la
nature et la saisonnalité des activités entreprises et leur justification vis à vis des objectifs de
l'agent qui les met en oeuvre.

Quels sont les rouages de I'articulation entre ces stratégies de diversification des revenus
et l'organisation interne des groupes domestiques ? Les stratégies des differents actifs sont
confrontées à la dimension collective des groupes domestiques, au regard des logiques de
subsistance ou d'accumulation, des spécialisations budgétaires et de l'organisation du travail.

Quelles sont les interrelations entre les stratégies de diversification des revenus des
groupes domestiques et la dynamique économique et institutionnelle des périmètres irrigués
étudiés ? Il s'agit d'approcher I'impact des logiques d'accumulation propres aux groupes
domestiques sur les logiques collectives à l'échelle des périmètres irrigués, et de juger des
perspectives des stratégies de diversification des revenus identifiées.

Nous nous proposons donc de montrer, dans une perspective opérationnelle, que la
connaissance des stratégies des acteurs concrets de la production, trop souvent occultée par les
logiques dirigistes des projets sous I'hypothèse du caractère structurant de l,irrigation et de son
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organisation, est un corollaire impératif à I'accompagnement des dynamiques économiques et

institutionnelles sur les grands aménagements hydro-agricoles. Le traitement simultané et la

comparaison de l,office du Niger et du delta du sénégal permettent d'appuyer la thèse, en

montrant comment les stratégies des groupes domestiques contribuent, dans des conditions

différentes, à réduire ou à entretenir I'incertitude de leur environnement'

3. L'ANTHROPOLOGIE ÉCOXOUIQUE : UN OUTIL PRIVILÉCTÉ D'TDENTIFICATION ET DE LECTURE

DES LOGIQUES PAYSANNES

La thèse, ainsi formulée, est résolument tournée vers des questions de développement et

vers la construction d,une information sensée compléter et éclairer les travaux en cours dans les

deux zones d,étude. Dans cet esprit, nous nous contenterons dans cette partie introductive et de

cadrage de la problématique, de justifier I'utilisation des principaux outils méthodologiques

mobilisés, en précisant que le choix de ces outils relève davantage de la nature des phénomènes

constatés sur le terrain que d'un positionnement idéologique a priori. En ce sens' nous nous

inssrivons dans une démarche largement partagée par les travaux de recherche francophone sur

le développement, regroupés sous l'appefiation d'économie rurale africaniste française

(Chauveau, 1996, Bosc et al, lgg2, Colin et al' I992)t3 '

Nous retiendrons avec Gastellu que l'anthropologie économique est avant tout une

méthode d, approche de la réalité économi{uo, en ce sens qu'elle engage à prendre en compte des

phénomènes souvent exclus du champ strict de l'économie (Gastellu, 1981).

Nos précédents travaux (Mendez del Villar et al, 1995, sourisseau, 1996) nous engagent

à partager la vision de polanyi seron laquelle les faits économiques sont encastrés (enbedded)

dans des situations qui ne sont pas en elles même de nature économique (Polanyi,1975)' Cette

vision est du reste étroitement liée à I'hypothèse de conservation du caractère paysan de

I,agriculture des périmètres irrigués, qui sous-tend que les comportements (paysans) sont lsszs

,3 La discussion sur les aspects théoriques pour l'interprétation des résultats, incluant un aperçu des perspectives

offertes par les différents courants de la théorie économique etplus particulièrement de la micro-économie élargie'

est présentée dans le chapitre II, point C'2'
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de rationalités complexes et ambivalentes, subtiles pondérations entre des déterminants
d'hommes économiques et d'hommes sociaux confrontés aux contraintes de leur propre survie
(Minvielle, 19gg).

Puisque notre recherche vise dans un premier temps à caractériser les déterminants et les
mécanismes de stratégies d'acteurs, la dimension heuristique de l,anthropologie économique
dans sa forme substantiviste s'adapte ici particulièrement bien (chauveau, 1996). ses
applications aux économies paysannes, spécifiant les systèmes de droits et d,obligations au sein
des ménages africains et le caractère multicentré des échanges offre notamment une grille de
lecture utilement mobilisabre (Meillassoux, rg7 5,Gastellu, r9g r).

L'induction, base méthodologique des travaux de cette école de pensée (Godelier, I g74),
nous apparaît indispensable pour espérer répondre aux deux premières questions que nous nous
posons' Le choix est renforcé par la rareté des efforts de compréhension des logiques paysannes
et de leurs adaptations à I'introduction de I'irrigation jusqu'alors entrepris dans les zones
étudiées' Du fait de cette nécessité de création d'information et de description, l,inspiration
anthropologique des travaux monographiques a été privilégiée (couty, 1996). seule une
approche par étude de cas détaillés procédant par induction permet d,identifier les mécanismes
des définitions stratégiques, surtout en intégrant la dimension collective des groupes
domestiques.

L'opposition entre les normes sociales et les faits mesurés occupe une place importante
dans I'appréhension des coordinations internes des groupes domestiques. La norme sociale est
entendue comme le pré-jugé qu'une société porte sur elle-même (Gastellu, lggl). Elle sert de
cadre de réference aux constructions stratégiques et à l'organisation des groupes domestiques.
Elle peut être identifiée en tant qu'interprétation en première analyse du fonctionnement de leur
système économique' Il s'en dégage un ensemble de règles, assimilables à un système de droits
et d'obligations interne, largement reconnues par les paysans. Les faits mesurés émergent au fil
des enquêtes et révèlent les pratiques effectives des groupes domestiques. La confrontation des
faits mesurés aux norïnes sociales est riche d'enseignéments. si les deux conespondent, les
nonnes sont confortées et un équilibre exempt de contradictions est atteint. Dans le cas contraire,
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les différences soulignent des recompositions au sein des groupes domestiques, parfois soumises

à des conflits. Il convient alors d'analyser ces conflits pour cerner les dynamiques d'évolution

qu'ils supposent.

Une démarche par études de cas présente bien évidemment des lacunes dans

l,appréhension de la représentativité statistique des stratégies relevées (Gastellu, 1981)'

cependant, le travail entrepris se propose, rappelons-le, de fournir un éclairage, ur angle

d,approche complémentaire, à des études en cours sur la même thématique' Il s'agit ainsi

davantage de se focaliser sur la révélation des mécanismes de la diversification des revenus' que

de dresser un tableau stratégique exhaustif des exploitations agricoles sur les deux périmètres'

L,effort d,extrapolation sera entrepris, mais sa valeur statistique nous apparaît secondaire'

Les approches stratégiques monographiques ont par ailleurs été critiquées car ne

permettant pas de décrire correctement les institutions nécessaires à l'échange marchand, et parce

qu,elles considèrent l,environnement des unités de production coûlme exogène (Dupressoir,

lggg). Dans le sontexte des périmètres irrigués, traversés par des logiques marchandes, ces

critiques sont justifiées. C'est pourquoi nous nous appuierons tout au long du travail, sur les

nombreuses études menées dans les deux zones qui, quoique procédant souvent de façon

sectorielle, offrent des descriptions fines et fidèles de I'environnement institutionnel de la

production ainsi que des points de contact avec notre approche centrée sur les groupes

domestiques. Il ne nous appartient pas, et du reste cela nous amènerait trop loin étant donnée la

complexité institutionnelle et organisationnelle des périmètres irriguésra, d'entreprendre à

nouveau par nous même un travail spécifique de description globale'

C. PLAN DE LA THÈSE

Le déroulement du travail obéit à la logique de l'enchaînement des questions posées par

la formulation de la problématique'

ra complexité renforcée par la multiplicité des relations nouées à I'occasion des nombreuses activités menées par

chaque groupe domestique.
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Le chapitre I présente les évolutions historiques de I'agriculture irriguée des deux terrains
d'étude' Il se focalise dans un premier temps sur la filière riz, qui a concentré les principales
interventions de la puissance publique, puis précise les dynamiques en cours de la diversification
agricole' ce rappel historique entend replacer les contextes actuels et les principaux enjeux de
I'agriculture vis à vis de latransition d'une économie administrée vers une libéralisation quasi-
totale des échanges.

Les techniques d'enquête pour la collecte des données et les outils mobilisés pour
I'interprétation des résultats sont exposés dans le chapitre II. Il s'agit de préciser la sélection des
unités statistiques pertinentes pour répondre aux questions posées, c,est à dire capables de
restituer la dimension collective des organisations domestiques. Les réferences théoriques
présentent enfin les perspectives de la construction, sur un fondement micro-économique, d,un
modèle d'interprétation intégrant des éléments d'action collective, des nonnes et des règles
d'organisation dans les schémas de gestion des exploitations agricoles.

Les chapitres III et IV s'attachent à caractériser les stratégies de diversification des
revenus des differentes catégories d'acteur ayant pouvoir de décision au sein des exploitations
agricoles' une classification est proposée. Elle se base sur la perception de la place de la
riziculture dans la structure des revenus et sur les espaces de liberté individuels issus de la
perception par les acteurs des formes de I'organisation domestique et des règles externes. Les
discontinuités dans les systèmes d'activités des individus, et par suite dans les complémentarités
entre les differentes sources de revenus sont par là ébauchées. Elles permettent de révéler les
fondements des principes de gestion.

La confrontation des stratégies individuelles au niveau du groupe domestique est abordée
dans le chapitre v' La vision collective de I'organisation des exploitations agricoles s,attache à
définir les differentes recompositions institutionnelles qui émergent en réponse aux contraintes
et aux incitations issues des changements des règles internes et externes. Il s,agit d,interpréter
les schémas de gestion d'ensemble développés. La dynamique de ces recompositions est ensuite
schématisée dans le chapitre vI, qui reprend les trajectoires des exploitations enquêtées vis à vis
de leur patrimoine et des évolutions de leurs systèmes d,activités.
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Le chapitre VII vise enfin à élargir les conclusions des chapitres précédents. La

répartition raisonnée des stratégies identifiées dans la population des zones étudiéesr5 permet de

juger de l'importance des phénomènes sur chaque terrain d'étude. Partant de cette base, les

interrelations entre les comportements des groupes domestiques et le fonctionnement collectif

des périmètres irrigués sont analysées. Des illustrations des problèmes posés au niveau

domestique par d'éventuels changements des systèmes d'activités et donc des règles internes de

l,organisation sont enfin proposées. Il s'agit d'éclairer les perspectives des principales filières

de diversification des revenus offertes aux paysans.

Il convient enfin de signaler que les terrains d'étude connaissent des adaptations rapides

de leur environnement économique et institutionnel. De ce fait, certains indicateurs peuvent avoir

évolué entre la fin de la collecte des données présentées ici et I'aboutissement de leur traitement

et interprétation. Ainsi des changements des règles externes de I'agriculture irriguée peuvent

remettre en cause certains aspects des analyses basées sur un suivi achevé début 1999. Il reste

que si les conditions de leur mise en oeuvre sont variables les mécanismes des schémas de

gestion gardent une validité explicative.

r5 L,extrapolation à I'ensemble des dynamiques des deux terrains étant difficilement réalisable, notre travail s'en

tient à isoler des zones spécifiques dès perimètres sur lesquelles les bases d'un élargissement sont possibles.
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Le découpage historique en quatre grandes périodes adopté dans ce chapitre est commun

aux deux zones étudiéest. Durant la période coloniale les potentialités agricoles du delta du

fleuve Sénégal sont peu exploitées, tandis que I'Office du Niger se crée et se développe selon une

logique capitaliste inspirée des projets anglais au Soudan (Bordage, 1991). Par la suite les

modèles de développement impulsant l'évolution des deux périmètres sont directement issus des

grandes orientations politiques et idéologiques des Etats puis des institutions financières

internationales. Celles-ci présentent des similitudes dans la majorité des pays ouest africains

(Hugon et al, 1995). Le volontarisme d'Etat au sortir des indépendances associe une logique

civique aux préceptes capitalistes, logique portée par I'importance accordée aux enjeux

stratégiques de la satisfaction en céréales des jeunes républiques. Cette période du tout-Etat,

seule option jugée capable de faire émerger une agriculture irriguée performante et d'exercer un

contrôle des prix à la consommation, montre ses limites en terme de perforrnances agricoles et

surtout devient intenable étant donné l'état des finances publiques. Dès 1980 elle se heurte ainsi

aux logiques libérales des instances financières internationales et doit s'effacerpour des raisons

de cohérence avec les politiques de stabilisation et d'ajustement. La période 1980- l992,bien que

les calendriers et les motivations de chaque pays diffèrent, est celle de la libéralisation

progressive des facteurs de production et du retrait partiel des sociétés d'Etat. A partir de 1993-

lgg4,les monopoles sont définitivement abandonnés, laplupart des mesures déterminantes pour

la restructuration des sociétés d'Etat et pour définir les conditions d'entrée du secteur privé dans

les filières concernées sont prises. La dévaluation du franc CFA conforte les options libérales et

les acteurs des deux zones évoluent dès lors dans un environnement où domine la logique

capitaliste privée2.

I C'est du reste ce même découpage qui est choisi pour les deux pays par la majorité des ouvrages consultés

(Dupressoir, 1998 et Bélières et al, 1999 notamment).

2 A I'exception du foncier, aspect stratégique dont les réformes d'envergure, pourtant régulièrement annoncées,

n'ont jamais été mises en pratique.
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Cette lecture des grandes évolutions de l'environnement économique est volontairement

axée sur la riziculture, qui a longtemps concentré tous les efforts de I'encadrement (introduction

générale). L'appréhension de la capacité des agriculteurs à s'adapter ou à adhérer aux différents

modèles qui leur sont imposés de I'extérieur a toujours reposé sur des présupposés forts qui se

sont le plus souvent avérés peu fondés. L'analyse des comportements et de I'organisation

économique des agriculteurs consistera en partie à mettre en relation la malléabilité supposée de

populations engagées sous contrôle extérieur dans une logique rizicole capitaliste et marchande,

et la diversité de leurs accommodations.

Pour I'Office du Niger les principaux éléments historiques sont tirés de trois thèses

d'histoire extrêmement documentées (Diallo, 1975, Schreyger, 1984, Bordage, 1991), ainsi que

du livre de Magasa (Magasa, 1978), de l'étude du schéma directeur d'aménagement (Office du

Niger, I 999) et d'une thèse en économie (Dupressoir, 1 998). Pour le delta du Sénégal les thèses

de Bélières et Touré (Bélières et al, 1999),de Diagne (Diagne,1974) et de Tourrand (Tourrffid,

1993) ainsi que l'ouvrage de Maiga (Maiga, 1995), offrent un panorama large et précis de

l'évolution historique de I'agriculture irriguée. Ces références de base sont complétées par les

rappels ponctuels des évolutions de long terme contenus dans différentes études socio-

économiques effectuées dans les deux zones. Les données chiffrées pour les surfaces et les

productions sont issues des services de suivi-évaluation des deux sociétés d'Etat en charge de

la mise en valeur des périmètres (suivi de campagnes Office du Niger et SAED)3.

A. LES POLITIOUES VOLONTARISTES DE DÉVELOPPEMENT DE

L'AGRICULTURE IRRIGUEE JUSOU'EN 1980

1. LES PoLITIQUES CoLONIALES voLoNTARISTES DE DÉVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION

L'introduction de I'irrigation et de I'agriculture de rapport en Afrique de I'Ouest est bien

sûr fortement marquée par les logiques d'exploitation de la France dans ses colonies. Au-delà

3 Les productions sont calculées à partir de carrés'de rendement qui offrent des résultats supérieurs en valeur (dans

les mêmes proportions sur les deux terrains) aux enquêtes producteurs ou aux rendements battage. Il s'agit
cependant de données de référence pefinettant une comparaison des phénomènes.
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des potentialités climatiques et humaines, concevoir, mettre en oeuvre et faire vivre un projet

agricole ambitieux au Soudan français supposait de disposer d'appuis politiques et financiers

importants pour convaincre les autorités de la métropole du bien fondé des investissements et de

leur intérêt pour la France (M'bokolo, 1992). La création des périmètres irrigués émane ainsi

d'objectifs économiques soutenus par des campagnes d'information pour les justifier. Jusqu'aux

indépendances, et bien qu'elles se soient vite avérées déterminantes pour la réussite de la mise

en valeur, les caractéristiques sociales de la main-d'oeuvre des zones ciblées et les conditions de

sa mobilisation pour I'exploitation ont toujours occupé une place secondaire dans les débats

parfois houleux que les grands projets agricoles africains ont suscité en France.

a. L'Office du Niger, un projet porté par des coalitions d'intérêts

1) Les premières expériences et les missions exploratoires

Une première expérience d'irrigation a lieu dans le delta du Sénégal de 1822 àlç31,sous

l'égide du baron Roger, administrateur de cette province. Le plan de colonisation était conçu

autour du coton associé à d'autres cultures d'exportation, mais aussi a:u,'iz.Bien qu'accompagné

de mesures a priori incitatives pour les agriculteurs (avances, primes), il se traduira par un échec

de production (Giacottino, 1961). Ce n'est que 60 ans plus tard que les projets d'agriculture à

grande échelle sont de nouveau évoqués pour le Soudan français.

Financièrement et politiquement portés par les industriels français du textile soucieux

d'obtenir leur matière première à moindre coût et de s'affranchir de leur dépendance vis à vis des

Etats-Unisa, ces projets d'irrigation sont essentiellement axés sur la production cotonnière. Les

efforts se concentrent sur le delta intérieur du Niger et sur son immense potentiel en terme de

surfaces irrigables. La vallée du Sénégal abrite toujours des essais agronomiques mais son

exploitation est délaissée pour celle de l'arachide au centre et au sud de la province. Ce n'est

qu'au début de la seconde guerre mondiale, face au déficit céréalier du Sénégal après I'arrêt des

importations de nz d'Indochine, que la France retrouve un regain d'intérêt pour cette zone.

a Depuis 1860, la très forte hausse de I'utilisation du coton fibre en France conduit à importer des USA 750Â du
coton traité par I'industrie.
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En 1g9g une première mission d'experts dans la région de Ségou souligne pourtant les

limites en terme de production et de qualité des variétés locales de coton ainsi que les difficultés

potentielles d'exploitation de cultivars importés. Ces résultats ne seront pas publiés sous la

pression des industriels, ceux-ci entamant même une propagande pour le développement des

colonies axé sur le coton. Une seconde mission exploratoire financée par I'Union Coloniale en

tg}Zconclut ainsi au contraire à un brillant avenir au Soudan pour cette spéculation. La création

du syndicat général de I'industrie cotonnière française (1902), puis de I'association cotonnière

coloniale (1903) offrent le cadre institutionnel d'une stratégie de long terme.

La mission Bélimes de lglg marque le démarrage réel du processus de création de

I'Office du Niger. Le projet est ambitieux et prévoit I'exploitation en mil, coton, riz, autres

vivriers et pâturages de plus de 1,8 millions d'ha dans trois zones6, dont la plus favorable est le

deltamortduNiger,aunorddeSégou. L'ensembledel'investissementestestiméà262millions

de francs et pourrait être pris en charge par des fonds d'emprunt, dans la logique française

d,autofinancement des colonies. Les repérages comportent néanmoins d'importantes lacunes

techniques, dont la mauvaise connaissance du milieu géo-physique et si le problème de la main-

d,oeuvre est évoqué, le rapport final lui accorde peu d'importance. Politiquement porteur, le

projet d,aménagement de cette partie du Soudan est immédiatement intégré au plan Saraut de

mise en valeur des colonies de 19207 .

L'Office du Niger est donc au tout début clairement intégré à la politique colonialiste

5 Du nom de l,ingénieur qui la dirige. Emile Bélime est incontestablement I'acteur clé de la jeune histoire de

l,Office du Niger. Son itinéraire personnel et sa pugnacité à faire aboutir son projet ont permis la création du

périmètre, mais ont aussi impulsé les conditions de sa mise en valeur au moins jusqu'aux années 1970'

u Les plaines du Niger et du Bani à partir d'un barrage à Sotuba. Le delta central à partir d'un banage à Markala'

Les lacs intérieurs jusqu'à Tombouctou.

7 Ce plan, sous le couvert d'un plus grand humanisme (association avec les populations locales et non plus

spoliation), marque la volonté de la Fiance d'un développement accéléré des colonies qui ne remplissent pas

convenablement leur rôle de pourvoyeurs de matières premières. Il se propose de mettre I'accent sur des gros

investissements coordonnés plutôt qul ,ur des petits projets. Les proposiûons de Bélime s'inscrivent parfaitement

dans cette logique.
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française' Bélime s'assure parallèlement le soutien de deux consortiums qui relayent les
premières institutions des industriels du textile et permettent le lancement effectif des travaux
et le démarrage de la mise en valeur. La Compagnie de Culture Cotonnière du Niger et la
Compagnie Générales de Colonies sont créées en lg2o avec I'appui de banques (Hirsch,
Rothschild, Crédit Lyonnais, société Générale, Paribas), des grandes maisons de commerce
(Gradis, Chaumet, Devès) et d'entreprises de bâtiments et travaux publics, tandis que le Comité
du Niger est chargé de coordonner la réalisation concrète du plan d'investissement. L,opposition
en France critique la faisabilité technique des differents projets, mais aussi les connivences entre
les consortiums et le pouvoir en place et les dérives financières qui pourraient en découler. Mais,
puissamment organisés autour du Comité du Niger et jouant du poids financier de la Compagnie
Générale des Colonies, les partisans de Bélime font taire les critiques et les travaux du barrage
de Sotuba peuvent commencer en 1925.

Les travailleurs sont recrutés de force par le Service Temporaire des Irrigations du Niger
(compagnie qui travaillait avec des soldats du 2ième contingent) et vivent dans des conditions
effroyables (13% meurent sur le chantier en1926). L'achèvement du barrage en lgzgautorise
la mise en culture de 7 000 ha (750 000 ha prévus) pour un coût total de 5g,3 millions de francs
(23 millions prévus) et une production de coton insignifiante. Bélime réagit pour sauver son
projet et associe le Comité du Niger au Comité des Forges (fer et acier français) pour le
développement du réseau de chemin de fer transsaharien. L'option est de peupler le Soudan grâce
à ce désenclavement et de valoriser la voie ferrée par le transport des productions agricoles de
la colonie' Il réussit une nouvelle fois à mobiliser la presse et les financiers et publie en 1929 un
projet d'aménagement qui définit dans ses principales lignes le schéma hydraulique de l,Office
du Niger tel qu'il apparaît aujourd'hui. La culture duizest intégrée au projet sur la demande du
gouverneur Carde.

La crise de 1929 va donner un coup d'arrêt défrnitif au transsaharien, mais les ambitions
de Bélime restent intactes et son projet est suffisamment avancé pour survivre seul. Cependant
ses partenaires des consortiums sont durement affaiblis par la crise et I'Afrique Occidentale
Française ne peut assurer seule les investissements. Pourpalier les difficultés de financement une
longue procédure de mobilisation de nouveaux partenaires et de pression de la métropole sur
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l,AoF s,engage. Elle aboutit à une mise à plat de toutes les anciennes institutions à I'origine du

projet et à la création officielle de l'office du Nigerpar décret ministériel du 5 février 1932'La

direction siège à ségou et Bélime se voit confier le contrôle quasi exclusif des aspects

organisationnels et budgétaires'

200 européens et 6 000 africains (dont près de 2 000 pour I'exploitation) sont embauchés

dès 1 g13z.Les objectifs se focalisent sur la construction de I'ouvrage de Markala' I'exploitation

à partir du barrage de sotuba ne parvenant pas à décoller. Malgré I'important dispositif et le

durcissement des conditions de travail le chantier proprement dit ne débute qu'en 1934

(graphique no 1 ) . Le recrutement et I ' équipement d' une main-d' oeuvre agricole sont enclenchés

en parallèle, avec notamment une propagande soutenue auprès du Yatenga naba pour la venue

de mossis dans des casiers réservés (Marchal, rg74). En 1g37, après 5 années d'existence

'office 
du Niger dans le delta ne dispose que de 6 0l 7 haaménagés dont 4 878 sont cultivés en

iz. Laproduction céréalière s,élève à 6 r32t, tandis que le coton est quasiment insignifiant'

L'adoption de la culture attelée est un échec'

Graphique nor : surfaces aménagées et cultivées en casiers à l'oN (1934-1946)
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Graphique no2 : population des colons à I'ON (1932-1946)
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ces résultats une fois de plus décevants par rapport aux moyens engagéss se doublent de
critiques grandissantes sur le non respect des droits de l'homme dans les zones d,influence de
I'office du Nigere' Le Front Populaire au pouvoir supprime le srIN et le gouverneur général de
coppet interdit tout nouveau recrutement forcé. c'est l'ensemble du système mis en place par
Bélime qui s'effondre et les propositions d'arrêt de tout nouvel aménagement et de recentrage
sur la valorisation de I'existant remettent directement en cause la structure office du Niger.

c'est à la seconde guelre mondiale que I'office doit son sauvetage. Bélime, toujours
directeur général, profite de la confusion des années 3g r0 et 39 puis se rapproche du
gouvernement de vichy'En proposant en lg40 un plan décennal prévoyant l,installation de
75 000 colons et l'obtention d'une surface totale cultivable de 150 000 ha, il obtient 600 millions
de francs et l'assurance de pouvoir finir le banage de Mark ala.Laprogression des aménagements
se poursuit pourtant très lentement(22200 hapour seulement 13 000 cultivés dont I I 330 en,,z
en 1944' graphique n"1), tandis que le peuplement de la zone rencontre toujours des résistances

I une polémique est également engagée sur le budget de I'offïce du Niger. Les salaires des européens, largementsupérieurs aux standards de I'AOF, représentent plr exemple plus de sbx aes dépenses.
e Albert Londres et André Gide notamment s'insurgent çontre le recrutement forcé des fravailleurs et leursconditions de vie, sur la foi de rapports d,inspection ararmistes.

r0 La retraite du gouverneur de coppet entraîne aussi un relâchement de la pression médiatique sur l,office.

1938 1939 1940
uampagne agricole
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fortes (26 000 personnes installées au sortir de la guelre' graphiqu e n"2) malgré certaines

concessionsu. L,entêtement de Bélime dans ses choix techniques et organisationnels initiaux'

permis par le renouvellement habile de ses partenaires en fonction des évolutions du contexte

politique, conduit dès 1g43 àune nouvelle vague de critiques'

Le remplacement de Bélime en 43 etla mission Rester2 fin 44 jettent les bases d'une

réforme en profondeur de l,office du Niger. Malgré un coût humain extrêmement élevé' les

graves dysfonctionnements et les résultats déplorables, les investissements déjà consentis et

l,achèvement imminent du barrage (finalement en 1947) assurent la survie du projet' Après un

arrêt des aménagements, une stagnation des surfaces emblavées et le départ de nombreux paysans

jusqu,en 1g4g, l,intégration de l'office aux nouvelles orientations politiques et économiques

pour les colonies engendre une redynamisation de ses activités'

b. Lroffice du Niger après la seconde guerre : la refonte à travers le FIDEST3

Le vaste plan de modernisation des colonies après la libération se traduit par une

implication financière plus forte de la France, en rupture avec la philosophie d'autofinancement

des colonies appliquée jusqu'alors. L'accent est mis sur les infrastructures et sur la satisfaction

des besoins vivriers. Les instruments financiers de cette politique sont la caisse centrale de la

France d,outre-Mer et le FIDES. De lg47 èLlg571'office duNigerbénéficie enpriorité de I'aide

française pour ses territoires d'outre-mer, captant notamm ent 640/o de I'ensemble du deuxième

FIDE5 pour l,agriculture entre 53 et 57 et profitant de crédits dans le cadre du plan Marshall'

Cette manne tinancière se double d'un encouragement de la production mécanisée avec la

création des centres de Molodo d'exploitation en régie, de KokryÆ(olongo (Macina) spécialisé

dans la riziculture et de Kourouma pour la production cotonnière. L'office du Niger assure plus

que jamais toutes les missions en amont et en aval impliquées par I'agriculture irriguée'

' Les colons peuvent compter à partir de lg4zsur un relèvement du prix du coton, sur des prêts bonifiés' sur des

distributions de tissus et de riz et sont autorisés à pratiquer la rotation des cultures sur leurs parcelles'

12 Du nom de I'ancien gouverneur général de I'AEF'

,3 Fonds d,Investissement pour le Développement Economique et social des territoires d'outre-mer'
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L'organisation de la production déjà en place va servir de modèle de base durant de
longues années' Le producteur dispose sur les casiers hydrauliques de faibles marges de
manoeuvre' Puisque ses aspirations sont considérées comme un obstacle à la diffusion de
I'intensification agricole, elles doivent être jugulées. L'office fournit à crédit l,ensemble des
facteurs de production depuis la terre jusqu'aux semences et vérifie leur bonne utilisation, mais
c'est I'agriculteurqui se charge de laconduite de lacampagne jusqu,à larécolte. Au battage,
obligatoirement mécaniquer4 l'office reprend le contrôle de ra filière. Il capte la totalité de la
production' calcule le montant de la redevance et des encours de crédit et retire les volumes
colrespondant au prix administré. si le stock restant est suffisant il rétrocède au paysan la part
de sa consommation en nature et la valeur en espèces du reliquat. Ainsi tous les aspects de
transformation et de commercialisation échappent aux producteurs de base. Le respect de
I'ensemble est assuré par des mesures coercitives fortes et parfois même violentes. Malgré les
restructurations successives et les changements politiques cette organisation définira les
fondements des relations des paysans de base avec l'office du Nigerjusqu,en lgg4.

Graphique n"3 : surfaces arnénagées et cultivées en casiers à l,oN (1947-lg5g)
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ra Le battage manuel, malgré quelques autorisations durant les périodes de crise est interdit jusqu,en 19g4.
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L'organigramme de I'Offrce du Niger reste inchangé par rapport à l932ts, mais les

représentants de I'AOF et les syndicalistes remplacent les groupes commerciaux et industriels

dans le conseil d'administration. Il s'agit de s'adapter à l'émergence d'un syndicalisme africain

et à la fin du travail forcé (loi "Houphouet Boigny" de 1946). La période 47-58 est marquée par

une série de contestations internes, tant de la part du personnel peffnanent de I'Office du Niger

que des colons, catégories de travailleurs bien distinctes. Ces contestations contribuèrent à

engager progressivement le débat autour de certains points clés comme les organisations

paysannes et le droit foncier.

Graphique no4 : population colon à I'ON (1947-1959)

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

ô ltl l l l r ,l r l t'
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 '1954

Campagne agricole

Malgré ces efforts et les difficiles mais réelles avancées sociales obtenues aucun des

nombreux plans de production et d'aménagement publiés durant cette période ne sera réalisé. En

lg5g,les surfaces aménagées ont certes doublé mais ne s'élèvent qu'à 45 000 ha (graphique n"3)

très loin des prévisions de 150 à 200 000 ha annoncés en 1947. Lapopulation colon est proche

de 35 000 (graphique n"4) mais la progression enregistrée à partir de 1949 compense

difficilement 5 années de départs massifs. Entre 47 et59 les rendements du coton comme du riz

ont faiblement évolué et avoisinent respectivement 600 kg/ha et 1 ,7 tlha. L'agriculture est

défrcitaire sur les aménagements ce qui conduit à un endettement des régies et des associations

tt Bien que les intitulés des 8 services d'origine aient été régulièrement redéfinis, les fondements de I'organisation

ont été conservés, les 2 principaux restant ceux des travaux neufs et de I'exploitation.
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de producteurs et au développement des pratiques de repli sur le maraîch age (Z11odes surfaces

à Niono en 1958), des extensions illégales des périmètres pour échapper au contrôle de I'Officer6

et à un désintéressement croissant pour le cotonrT.

Les points positifs sont l'amélioration de la mise en valeur, les surfaces cultivées passant

de2 000 à 6 600 ha pour le coton et de 13 500 à32 000 ha pour lenz(graphique no3), et la

progression de la production de paddy qui en découle. La loi cadre de 1956 a par ailleurs

enclenché leprocessus d'africanisation des territoires français. Dès lors I'accès à l'indépendance

des colonies africaines semble inéluctable. Dans ce contexte les conservateurs de la métropole

envisagent très vite une liquidation du patrimoine outre-mer. L'opinion publique s'insurge contre

les projets d'irrigation non rentables et notamment contre I'Office du Niger. Cependantjusqu,en

1960, malgré cette poussée contestataire en métropole, une activité syndicale croissante et le

renforcement des Associations Agricoles Indigènesl8 au Soudan, l'Office duNigerquitte le giron

français sans que les producteurs directs n'aient jamais eu de réels droits de décision sur leur

outil de travail. Les orientations politiques au sein de la jeune république du Mali,
quoiqu'obéissant à des logiques bien differentes de celle de la France coloniale, vont finalement

entretenir cette situation durant presque 25 ans.

c. La courte histoire de I'irrigation dans le delta du fleuve Sénégal avant f 9d0

Le réel démarrage de I'agriculture irrigué dans le delta du Sénégal date de 1938 avec la

création de la Mission d'Aménagement du Sénégal. Auparavant, en l922puis en 1934, Bélime

avait produit 2 rapports sur la possibilité de développer la zone à partir d'ouvrages hydrauliques

sur un modèle proche de celui défini pour Sotuba. Les travaux du Niger mobilisant trop de

moyens et provoquant déjà de multiples controverses, ces rapports furent sans suite.

16 C'est à cette époque que le terme de hors-casiers apparaît.

17 D'une manière générale il s'agit pour les colons de mettre en place des stratégies défensives de survie en dehors
du cadre institutionnel que I'on tente toujours de leur imposer de manière totalement exogène, et particulièrement
I'obligation de commercialiser leur production via la structure Office du Niger. Dans le système en régie les
producteurs sont des salariés rémunérés sur une base décidée par I'office.

rE Premières structures crées en relais entre les colons de base et la structure de I'Office du Niger pour centraliser
les paiements et les remboursements liés aux différentes opérations agricoles.



La période trouble de la fin des années 30 est I'occasion de relancer I'idée de

l,exploitation d,une zoîeconsidérée comme ayant de fortes potentialitésre' comme dans le cas

de l,office du Niger, la démarche qui prévaut est la définition de projets ambitieux susceptibles

de mobiliser des moyens importants et d'obtenir l'adhésion des autorités coloniales' Il s'agit par

contre ici dès le départ d'une affaire directement gérée par la colonie, puisque l'objectif est

clairement la production céréalière pour réduire la dépendance du sénégal vis à vis de I'extérieur'

un premier casier de I 000 ha est mis en eau, par submersion contrôlée dès 1939 à Guédé' sur

le modèle du travail forcé. Les études de faisabilité se prolongent jusqu'en 1945, fortement

perturbées par la guerre en Europe. Malgré les lacunes techniques de ces études, elles définissent

un projet d,aménagement de 50 000 ha irrigués àpartir du lac de Guiers grâce à un ouvrage sur

la Tahouey (achevé en 1948). partant d'un casier expérimental de 120 ha en 1944' 6 000 ha

seront progressivement aménagés près de Richard roll entre 1945 et 1958'

Très vite le gouvernement colonial se heurte à la difficulté de I'entreprise' outre les

problèmes techniques rencontrés lors de la réalisation des périmètres, les choix de mise en valeur

s,avèrent ardus. L,option première est I'exploitation en régie, mais dès 1953 les autorités se

retirent devant les piètres résultats et l'apparition de problèmes financiers importants' La gestion

des aménagements est confiée jusqu'à I'indépendance à une société privée (ORTAL) qui malgré

differentes tentatives ne parviendra jamais, sous le régime du salariat, à atteindre l'équilibre

financier. Devant ces échecs et en réference à I'expérience du FIDEs dans le delta du Niger' un

test de colonisation paysanne est initié en r 956. Quelque 400 ha vont ainsi être aménagés'

toujours près de Richard roll, et distribués à des agriculteurs de la région. ce colonat ne sera

réellement exploité qu,à partir de 1960. Il servira de modèle de référence pour le développement

de l,agriculture irriguée dans le deltapar les services de l'agriculture de larépublique du Sénégal'

Il convient de souligner qu'à l'époque le delta du sénégal est une zone très peu peuplée

(g 000 personnes en 1960, BCEOM, l gg4) du fait de I'inondation des terres pendant I'hivernage'

Les caractéristiques hydrauliques structurent les modes de vie des rares habitants' Ceux-ci sont

re C,était en effet une des conclusions des missions de Bélime'
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en majorité des wolofs installés sur les berges non inondables du fleuve ou sur le jeerizo et
pratiquent I'agriculture de décrue, la pêche et l'élevage. Des campements peuls se déplacent
également duieeri en hivernage vers le delta en saison sèche, leur système de production est
essentiellement tourné vers l'élevage.

comme dans le cas de I'office du Niger, et bien que les surfaces aménagées soient bien
inférieures (seulement 7 400 ha aménagés en 1960 dans le delta du sénégal dont I 000
inutilisables' I 000 en submersion contrôlée et 400 non encore exploités), un des postulats de
départ guidant I'introduction de l'irrigation est la malléabilité des comportements paysans (ou
des salariés) qui seront les acteurs de la production. pourtant les modes de reproduction des
populations présentes ne se conçoivent qu'en équilibre écologique avec les crues naturelles. La
spécialisation qui leur est demandée est en contradiction avec leurs pratiques économiques.

2' LAnÉarpnoPRIATIoN Du monÈln voLoNTARrsrE À lrlnnÉpENDANCE

Au moment des indépendances les deux jeunes républiques du Mali et du sénégal
"héritent" donc de périmètres irrigués qui n'ont jamais répondu aux differents objectifs que
I'ancien pouvoir colonial leur avait assignés et qui ont tout au long de leur exploitation montre
des limites importantes. Les investissements réalisés à l'office du Niger et les potentialités
relevées pour le delta du sénégal, dans des pays en proie très tôt à des problèmes
d'autosuffisance alimentaire, vont cependant occuper un rôle de tout premier plan dans les
politiques agricoles.

a' L'office du Niger sous M. Keira (1960-19d8) : l,expérience socialiste

Le Mali s'engage avec Modibo Keira sur la voie du socialisme en 1960. La main mise
de I'Etat sur l'économie et la planification s'accompagnent d'une intensification du secteur

20 Le jeeri conespond aux zones sableuses situées en bordure des terres inondables ou dans les cuvettes dedécantation.
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coopératif. L'Office du Niger trouve naturellement sa place dans ses grandes orientations, où

l,accroissement de la production agricole est une priorité. A cet effet, il est transformé le l5 mai

en un établissement public de I'Etat malien, puis restructuré pour coller à I'option socialiste. Le

conseil d'administration est supprimé et les pouvoirs de la direction générale sont

considérablement élargis. De son siège elle supervise les 7 bureaux de Ségou et les 4 nouveaux

services qui disposent de ramification dans les 4 centres de colonisation rebaptisés secteurs

agricoles. Par ailleurs I'africanisation des cadres est achevée dès 1962-

Les principaux services restent ceux des travaux et de la production- Ce dernier, divisé

en sections, est surtout chargé de collectiviser la production agricole sur les bases de l'esprit

communautaire des racines de la sociétéTt.Lesanciennes AAI sont restructurées en 4 niveaux.

Le village abrite des Groupements Ruraux de Production et de Secours Mutuel, chargés de

I'approvisionnement des colons en intrants et en produits de première nécessité, et de la

commercialisation du paddy à I'Office. Ils sont organisés par secteur de production, sous la

tutelle de Groupements Ruraux Associés, eux-mêmes subordonnés à la direction générale' Au

niveau des arrondissements et des cercles, les Fédérations Primaires et les Sociétés Mutuelles de

Développement Rural ont un rôle plus politique de relais des orientations gouvernementales.

La mise en valeur des périmètres avec cette organisation doit être effectuée conjointement

sur le modèle du colonat et de la régie directe. Ces régies, une par secteur, doivent prendre en

charge I'exploitation sur tous les nouveaux aménagements dès 1961. Par ailleurs des champs

collectifs, expérience étendue à I'ensemble du Mali, sont mis en place. Il s'agit de parcelles

exploitées en commun dont les revenus sont réservés pour moitié à un fond pour les travailleurs

maliens, pour un sixième au parti et pour un tiers aux coopératives. Le plan quinquennal de 1961

prévoit que ces champs occuperont en 1966 une surface égale à I ha par famille' Des brigades

de travail supervisées par des comités de surveillance sont créées pour motiver les paysans.

Cet arsenal institutionnel est complété par le financement de I'Office du Niger à hauteur

de 3g,5 millions de dollars US, soit près de 60o/odu total prévu par le plan quinquennal de 1961

2r Les termes sont de Modibo Keïta.
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pour les investissements agricoles. Il est censé conduire en 1966 à une surface totale aménagée

de 70 000 ha, dont 35 000 cultivés en riz et 15 000 en coton. Le plan vise également une
production rizicole de 87 000 tonnes (soit un rendement de 2,5 t/ha), une récolte de coton de

30 000 tonnes, ainsi que I'introduction de la canne à sucre sur 4 000 ha. Enfin, une nouvelle
structure, I'Office des Produits Agricoles du Mali, devient I'unique client de I'Office du Niger
chargé d'écouler dans I'ensemble la production des périmètres.

2) Des résultats décevants

L'exploitation en régie connut des réussites diverses en terme de production, bloquées
par des problèmes d'organisation du travail et de gestion financièrezl. Les débuts sont
prometteurs dans le Kourouma, mais la baisse de I'implication des paysans dans ce système s,est

vite traduite par un repli des salariés sur les champs des colonats et sur les hors-casiers. pensées

pour éviter les pratiques parallèles (ventes hors Office, maraîchage), les régies ont finalement
contribué à leur développement. I'Offîce du Niger est toujours perçu coïnme une structure

surpassant les communautés villageoises et de ce fait très lointaine. Il apparaît aléatoire pour les

paysans de collaborer totalement au travail en régie et davantage encore aux champs collectifs
parce que les montants et les modalités de la contre partie de ces obligations leur échappent.

D'autre part le modèle colonial, quoique résolument coercitif, repose depuis lg31 sur

l'émergence d'une agriculture familiale marchande23. Le revirement idéologique imposé
brutalement à I'indépendance n'apas été intégré sur le terrain (Amin, l965).

Les objectifs du plan quinquennal n'ont par ailleurs pas été atteints. La production de
paddy se stabilise autour de 43 000 tonnes, soit à peine la moitié de ce qui était attendu. Cet

échec résulte de l'effet conjugué de labaisse des surfaces cultivées et des rendements (graphique

no5), liée au manque d'implication des producteurs et aux départs d'une frange de la population
déçue par son expérience dans I'agriculture irriguée (graphique n"6). près de Z 000 colons

22 L'échec des champs collectifs fut encore plus flagrant. Ils furent délaissés malgré le durcissement des comités
de surveillance.

23 Bélime parlait dans son rapport de 1929 d'indigènes soudanais végétant dans une ambiance communiste inapte
à développer leurs capacités d'initiatives.
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originaires du yatenga quittèrent I'office dès 1960 pour rejoindre la Haute volta indépendante'

Jusqu,en 196g, 5 000 autres suivirent, accompagnés par des ressortissants maliens, alors que

seulement 2 000 nouvelles installations, plutôt le fait de bambaras et de miyankas séduits par les

projets de l,Etat, furent enregistrées surlamêmepériode. En 1968 lapopulation colonn'excédait

pas 30 000 personnes. Mais, stimulés par I'effort financier du plan, les aménagements reprirent

après quelques années de stagnation pour atteindre 53 200 ha (contre 70 000 prévus)' Ce

disponible foncier irrigable restera inchangé jusqu'en 1996'

Graphique no5 : surfaces aménagées et cultivées en casiers à I'ON (1960-1968)

60 000

50 000

40 000

2

1,8

1,6

1,4

1,?

1

0,8

0,6

o,4

o,2

0
1963 1964 1965

Campagne agricole

L,expérience socialiste se solde par un arrêt des aménagements' une exploitation du coton

en perte de vitesse, un déficit financier de plus de 100 millions de francs maliens en 1967 , w

fonctionnement très critiqué par les bailleurs de fonds et le développement de pratiques jugées

déviantes (marché parallèle du paddy, maraîchage, détournement des intrants fournis par

l,Office). Les méthodes pour tenter de préserver I'organisation en place se font de plus en plus

répressives alors que la situation alimentaire des colons se dégrade. Une police économique est

chargée de veiller à l,utilisation du paddy de I'Office pour la seule consommation alimentaire

des familles et les brigades de travail sont conduites de force sur les parcelles (Magasa' 1978)'

L,office emploie en 196g près de 7 500 personnes et refuse de licencier malgré de fortes

pressions des bailleurs. si laproduction et le taux de mise en valeur sont maintenus sur les quatre

dernières campagnes, c'est au prix d'un recours croissant à I'aide extérieure.
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Graphique no6 : population colon à I'oN (r960-r96g)
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b' L'office du Niger de 1968 à r980 : vers une prise de conscience de la nécessité de
réformes profondes

L'arrivée au pouvoir des militaires le l9 novembre 1968 marque à nouveau un revirement
politique et économique. Le mot d'ordre est I'assainissement des finances publiques par un
recentrage des fonctions de I'Etat sur les seuls secteurs stratégiques, censé permettre à terme une
libéralisation des échanges et I'allégement de la pression fiscale sur les investisseurs potentiels.
La réconciliation nationale est d'autre part entendue comme la suppression des milices
populaires, des brigades de travail et des comités de surveillance. L'office du Niger, de part son
fonctionnement et son lourd passé d'échecs successifs semble ainsi en contradiction avec les
objectifs de la nouvelle administration et de fait une discussion est ouverte sur l,opportunité de
sa liquidation' cependant il reste inconcevable à l'époque que l'Etat se retire brutalement et les
premières mesures ne seront pas radicales. Après une période de transition durant laquelle
I'ancien système perdure, une restrucfuration est engagée en rg7r.

L'Office du Niger devient en septembre lgTl une entreprise nationale à caractèie agro-
industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il conserve
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les missions d'exécution des travaux, d'exploitation, de transformation et de commercialisation

de toutes les productions agricoles, ainsi que des études y étant relatives. Le conseil

d'administration est rétabli dans ses fonctions, la direction générale chargée d'en appliquer les

directives comporte sept services et I'ensemble est placé sous la tutelle du ministre de

I'agriculture. Ce retour à une organisation très proche de celle de 1932, censé impulser une

dynamique agricole axée sur la petite production marchande sous-tend la même confiance des

autorités dans la capacité des producteurs à optimiser leurs outils de production. Aucun

diagnostic socio-économique poussé des échecs du passé n'aété mis en oeuvre.

Le plan triennal 70-72décide l'abandon de laproduction cotonnière jugée définitivement

non rentable et fixe des objectifs raisonnables d'une mise en culture de 37 750 ha pour une

production de 75 000 tonnes en l972.Un mitliard de francs maliens est consacré à I'Office dont

un quart pour la réfection des aménagements. Les nouvelles réalisations sont gelées.

paradoxalement si I'exploitation en régie et les champs collectifs sont supprimés dans le cadre

du plan, le statut foncier et la police économique sont maintenus.

2) Les premiers résultats encourageants

Quoiqu'enregistrant des résultats médiocres, la structure dont le nouveau gouvernement

reçoit la charge est parvenue à maintenir une certaine stabilité en terme de production et un

changement trop brutal pourrait s'avérer préjudiciable. Cette position est du reste confortée par

les premières récoltes (graphique no7). Laproduction de paddy atteint 54 000 tonnes enL969l70

(57 800 prévues) et le taux de mise en valeur progresse. A I'exception de la quantité de paddy

commercialisée (47 000 tonnes en1972 contre 55 000 visées), les objectifs du plan 70-72 sont

réalisés, de même que ceux du plan 72-74 qui porte la production à 86 000 tonnes avec un

rendement supérieur à 2 tlha, et ce malgré I'abandon des programmes de réhabilitation

annoncés24.

2a Des projets d'extension de I'exploitation sucrière et d'embouche bovine ne pourront pas non plus aboutir-
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La violente sécheresse des anné es 72 et 74 et la chute de près de 20oÂ de la production

céréalière du Mali qu 'elle entraîne renforce encore l'importance stratégique de I 'Office du Niger.

Seule zone à maintenir sa production, elle concentre plus de la moitié du riz produit dans le pays.

Graphique no7 : surfaces aménagées et cultivées en casiers à I'ON (1969-1980)
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Graphique n"8 : population colon à I'ON (1969-1980)
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de réfection et de créer de nouvelles infrastructures2s. L'office s'engage à produire

100 000 tonnes en lgTg,mais aussi à réparer le barrage de Markala, à réfectionner l'ensemble

du réseau d,adduction et à élargir le canal principal, à bitumer la route Markala-Niono' à

construire le canal costes et le complexe sucrier de Séribala et à porter le taux de mise en valeur

à 100%. par ailleurs le prix à la production toujours administré est rehaussé enl974 et 1978'

Aucune condition sur le foncier, ni sur la police économique n'est par contre mentionnée

directement dans le plan. L'option prise est le resseffement du contrôle direct de I'office du

Niger sur les paysans. Implicitement les succès enregistrés sont attribués à laréussite dans le long

terme des méthodes coercitives instaurées dès le démarrage de I'agriculture irriguée' c'est donc

toujours la normalisation des pratiques sous la contrainte qui est appliquée' Pourtant les résultats

continuent de suivre et les hivernages de lg7 4 à 1g7 g sont conformes aux obj ectifs du plan' Le

rendement en paddy est proche de 2,7 tlhaet la production culmine à 100 000 tonnes'

ces chiffres sont affichés pour justifier des succès mais dans le même temps cette

dynamique positive permet à l'administration de ne pas mettre en place les mesures

d,accompagnement seules capables d'assurer la pérennité du système. Les fonds réservés à la

réfection des aménagements et à l'entretien du réseau et au renforcement des infrastmctures sont

utilisés en dehors de l,office et notamment pour tenter d'alléger un déficit public qui ne se

résorbe pas. Seule la rizerie de N'débougou est effectivement achevée sur la période, le canal

costes pour le complexe sucrier est à peine entamé. Mais c'est surtout I'absence quasi totale

d,entretien des réseaux primaire et secondaire, la dégradation de I'ouvrage de Markala et

l,immense retard pris dans la réhabilitation des casiers qui inquiètent les obseruateurs'

Le facteur explicatif de ces améliorations de laproduction et des rendements est surtout

l,intensification en travail. L'afflux sur les périmètres irrigués de populations touchées par les

conditions climatiques difficiles réduit les surfaces par famille et les arrivés sans terre offrentune

25 g*o/odu financement de ce plan provient de l'aide extérieure qui accentue à cette période son contôle sur

l'utilisation de I'aide au développement'
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main-d'oeuvre bon marché essentielle au bon entretien des parcelles et du réseau. Les avancées
techniques cachent en fait une lente dégradation des conditions de production. Les tentatives de
refonte du système coopératif et de vulgarisation sont inefficientes et renvoient paradoxalement
à I'idéologie mutualiste de la période 60-68- Les producteurs de base, exclus des instances de
décision, développent un marché parallèle (iusqu'à I Syo dela production), s,investissent dans
les hors-casiers26' dans le maraîchage et dans des activités extra-agricoles. Leur situation
alimentaire est également préoccupante. La réduction des surfaces par famille oblige
régulièrement I'office à réduire la ration de 300 kg/personne/an alors que la sécheresse a
considérablement augmenté la pression familiale sur les producteurs.

Dès 1975 les surfaces cultivées diminuent (graphique no7)et de nouveaux départs non
compensés par des installations sont enregistrés (graphique nog). En lg77 et lgTg ces
phénomènes se conjuguent aux dysfonctionnements croissants d'un réseau dégradé pour conduire
à une chute brutale du rendement. La production retombe à 62000 tonnes.

ces résultats dans le contexte de fort endettement structurel de l,office du Niget'7
obligent I'Etat malien à faire appel en 1980 à la banque mondiale pour étudier les modalités
d'une relance de I'agriculture irriguée. Les conditions sont réunies pour qu,une réforme en
profondeur de I'entreprise soit lancée, avec comme priorités l'assainissement des finances de
I'office' la réhabilitation de l'ensemble du réseau et le relâchement de la discipline sur les
colons' de façon à ce qu'ils se réapproprient leurs outils de production. Il apparaît également que
ces réformes techniques et institutionnelles doivent se concevoir dans le cadre des politiques de
stabilisation et d'ajustement qui sont en passe d'être appliquées dans la majorité des pays de la
sous-région' Il faudra près de 15 ans pour qu'au fil de négociations difficiles et grâce à une
conjonction de facteurs favorables, la mise en oeuvre de ce vaste ensemble soit effective.

26 L'office se voit contraint dès 1980 d'instaurer une redevance sur ces parcelles pourtant jugées illégales et surlesquelles le paysan dispose d'une libre utilisation de sa production.

27 La masse salariale, malgré une forte diminution reste difficilement supportable (plus de 4 000 employés), denombreux retards sont enregishés dans le paiements des colons et l'opAM est déclaré insolvable en 19g0.



c. Le delta du sénégal de 1960 à 1980 : le développement difficile de I'irrigation

A partir de 1960, le gouvernement sénégalais entend poursuivre les efforts de

l,administration coloniale pour l'aménagement du delta du fleuve sénégal' Il s'agit de

promouvoir une riziculture intensive pour alimenter le marché intérieur. Il se dote d'une première

structure, l,organisation Autonome du Delta, en charge de la mise en valeur des 5 400 ha

cultivables, remplaçant ainsi la société privée ORTAL. L'OAD adopte le modèle du colonat déjà

en vigueur dans le casier de Richard roll et assure la fourniture des intrants, les opérations

mécanisées de préparation des sols et de battage, la transformation et la cofilmercialisation des

productions. comme dans le cas de I'office du Niger I'action volontariste est considérée conrme

la seule voie pour réaliser l'apprentissage de l'agriculture irriguée intensive' Le manque de

technicité et d,implication des producteurs, les difficultés dans la maîtrise de I'eau et les lacunes

du modèle agronomique adopté entraînent des performances très instables pour des rendements

ne dépassant pas 1,5 t/ha. La mise en valeur reste a|éatoire'

La seconde mission de l,oAD est l',aménagement de nouveaux périmètres, avec des

programmes toujours très ambitieux de 30 à 50 000 ha sur l0 ans. Différents bailleurs de fonds

sont associés àces opérations et des controverses apparaissent quant aux options techniques dans

le court et le long terme. La régulation des crues, préalable à tout projet à grande échelle' n'est

entreprise qu,en lg64avec le choix, provisoire, de la construction d'une digue protégeant les

cuvettes d,inondations et d'ouvrages localisés empêchant les remontées salines' De ce fait les

aménagements sous le contrôle de l'oAD n'excéderont pas 3 000 ha en 5 ans' L'abandon de

certains périmètres pour des raisons de salinité sur la période conduisent à un disponible foncier

aménagé de 6 500 ha seulement en 1965. Malgré ces résultats peu encourageants l'enjeu

politique de la zoneest déj à très clairement affiché par les autorités. Les promesses de prospérité'

de création d,un pôle de développement agricole censé à terme satisfaire la consommation

céréalière du pays conrmandent un changement de stratégie rapide. Il est nécessaire de se doter

d,un cadre institutionnel capable d'accélérer la sonstruction des infrastnrctures hydrauliques tout

en renforçant I'incitation à l'adoption d'itinéraires intensifs'
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La Société d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta (sAED, établissement
public à caractère industriel et commercial) est créée en 1965 en lieu et place de l,oAD. ses
missions restent très ambitieuses (aménagement de 30 00 ha et installation de g00 familles) et
son champ d'action est élargi.

L'exécution des travaux d'infrastructure, I'encadrement technique des paysans et des
coopératives et I'installation des colons se rajoutent à ses charges. ce dernier point comprend
I'aménagement de structures collectives telles des lotissements d'habitation, des écoles et des
dispensaires' 8 villages de colonisation sont créés et des conditions attractives sontproposées aux
candidats à I'expérience irriguée (fourniture de vivres, de tissus et promesses d,équipements).
Près de l0 000 personnes s'installent dans le delta à cette période, venant du reste du pays (zones
sèches environnantes ou bassin arachidier). A la fin des années 60, en comptant les exploitants
des villages déjà existants et les peuls sédentarisés, près de 3 350 familles sont attributaires de
parcelles' Elles sont organisées en coopératives, instruments de la sAED dans les villages pour
I'application correcte de la politique de mise en valeur (stockage et distribution des intrants,
collecte du paddy et recouvrement des crédits de campagne à des prix administrés). Leur marge
de manoeuvre pour la conduite de I'agriculture est faible.

Graphique no9 : surfaces aménagées et cultivées dans le delta du Sénégal (1965-19g0)
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par ailleurs la loi sur le domaine national de lg64permet de confier à la SAED la gestton

des terres du delta. celles-ci sont en effet propriétés de I'Etat et classées en zones pionnières28'

Relais de l,Etat,la sAED prend en charge larépartition des droits d'usage sur les terres agricoles

du delta. Dans un premier temps des surfaces sont confiées aux coopératives qui les répartissent

entre leurs membres. ces droits sont en théorie révocables en cas de non respect des règles

édictées par la SAED, principalement l'absence de mise en valeur ou la location' La coopérative

en contrôle l,apprication. euelques attributions sont faites à des particuliers'

Graphique nol0 : production de paddy d'hivernage dans le delta du sénégal (1965-1980)

û
o)

I

r r't

' 1e6s 1966 1967 leGB leoe 're/u 'rv,, 
pà!î".àgii"oi"

Les résultats sont largement en dessous des prévisions (graphique n"9)' seul

'enclenchement 
d,un processus de peuplement du delta semble satisfaisant' Sur un plan

technique la mauvaise maîtrise de l'eau est responsable de I'abandon de plus de 650/o en moyenne

des surfaces rizicoles ensemencées. Les rendements sont très instables et restent inférieurs à

2 tftta,la production de paddy ne décolle pas (inférieure à 10 000 tonnes)' Les nouveaux

aménagements n,excédent pas 4 500 ha, soit 650 ha par an contre les 3 000 prévus à la création

28 Le système foncier Sénégalais comporte 3 ensembles domaniaux : le domaine national, le domaine de I'Etat et

le domaine privé des particuliers. Le domaine national est subdivisé en 4 zones' Les zone pionnières sont

spécialement conçues pour |accueil de projets de déveroppement sur des espaces considérés conrme stratégiques'

Elles sont administrées par l,Etat. res 
"ôrrff 

de tenoirs sont sous la gestion des conseils ruraux' puis des

coûlmunautés rurales à partir de lg72.Les 2 zones restantes sont les zones classées et les zones urbaines'
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de la sAFD2e' L'engouement des politiques pour lazonene faiblit pourtant pas, porté par les
perspectives des projets de construction des barrages.

En I 972lacréation de l'organisation de Mise en Valeur du fleuve sénégal (oMVs, qui
regroupe le Mali' la Mauritanie et le sénégal) conËre une dimension régionale aux vastes projets
d'aménagement' Il semble dès lors que le processus mis en oeuvre en 1965 soit difficilement
réversible (Engelhard in crousse, 1991). Par contre la poursuite des controverses autour de la
neutralisation des crues et I'incertitude sur la forme future du schéma hydraulique du delta gèlent
les travaux d'extension des aménagements existants. Dans l'attente il est décidé d,améliorer les
conditions d'irrigation en transformant les aménagements en submersion contrôlée.
L'endiguement est renforcé et I'adduction par pompage est introduite de façon à obtenir une
maîtrise totale de I'eau' ces travaux sont achevés dès I g77.Réalisées sur financement extérieur
ces techniques alourdissent considérablement les coûts d'amortissement, mais aussi d,entretien
des périmètres' Elles préfigurent cependant des avancées importantes en terme de productivité
qui justifieront leur adoption sur I'ensemble des nouveaux aménagements effectués depuis lors
dans le delta' Après une phase de stagnation les rendements passent à 3 tfta (graphique no9).

sur un plan institutionnel la zoned'intenrention de la SAED est élargie à la basse vallée
(1972)' puis à I'ensemble de la rive gauche (l 974)30. Les efforts de la société en matière
d'aménagement se concentrent ainsi sur ces nouvelles zones au détriment du delta. Les
coopératives sont en partie restructurées en groupements de taille plus réduite mais dont le
fonctionnement reste très subordo*é à la sAED.

cette période peut être considérée comme une phase d'ajustement technique et
institutionnel en prévision de la construction des banages. si les résultats confirment, surtout
pour les deux dernières campagnes et ce malgré une baisse de l'intensité culturale (graphique

2e Il faut noter aussi qu'en l97l le casier de Richard T_ofl, repris depuis 1960 par la société de DéveloppementRizicole du Sénégal, est cédé à la compagnie sucrière sénégaraise, société à capitaux privés.
30 c'est aujourd'hui encore sa zone d'intervention.



no9), les potentialités de la riziculture dans le delta, le miracle promis ne s'est pas produit- La

population pratiquant la riziculture atteint près de 30 000 personnes mais leur implication dans

les périmètres reste aléatoire. Les premières pratiques de marquage foncier de la part des

attributaires apparaissent en vue du développement promis par les autorités. Les stratégies se

portent davantage sur le futur que sur la mise en valeur immédiate. De fait la production de nz

de I'ensemble de la vallée représente moins de 5o/o de la consommation apparente du Sénégal.

Elle est consommée sur place et la zone est même déficitaire. Les paysans ont ainsi recours à

d' autres activités pour assurer leur subsistance et comme à l'Office du Niger un marché parallèle

pour échapper au contrôle strict de la SAED se développe3r.

Les grands principes techniques visant I'intensification et édictés en 197232 ne sont pas

remis en cause, surtout dans la perspective de la réalisation des barrages. Par contre les

évaluations extérieures sous l'égide des bailleurs de fonds soulignent I'inefficacité du modèle

volontariste à impulser les changements. Outre les coûts de fonctionnement de la structure d'Etat

(tant pour son effectif pléthorique que pour les opérations dont elle a la charge) la qualité de ses

prestations est critiquée . La superposition d'un prix élevé au producteur et d'un prix à la

consommation plafonné pour raison sociale ne s'accorde pas avec les perforrnances de la filière.

La SAED déficitaire sans même prendre en compte I'amortissement des investissements déjà

réalisés, se trouve en 1980 dans lamême situation critique que I'Office duNiger.

B. LA RUPTURE DES ANN!0ES S0 : LE VIRAGE L

Incarnations du système de gestion centralisée bridant les initiatives individuelles en

détournant I'agriculture du marché, les sociétés de développement sont donc en 1980 au centre

des débats entre les Etats et leurs bailleurs de fonds. Les réformes libérales et la refonte des

organisations paysannes dans les deux pays sont similaires dans leur inspiration et conduiront

à terme à un même niveau d'intervention du secteur privé et associatif. C'est dans la chronologie

de leur mise en application que les deux situations sont sensiblement différentes. D'autre part,

3r Celui-ci est du reste facilité par le manque de rigueur dans I'application des sanctions prévues par la loi sur le

retrait deb attributions.

32 Utilisation d'engrais minéraux, généralisation de la mécanisation, maîfrise totale de I'eau par pompage.
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à I'Office du Niger les changements économiques et institutionnels se doubleront d,un
changement technique majeur avec I'introduction, au départ durement imposée, du repiquage

comme principal support de I'intensification agricole.

l. L'nNc.q,cEMENT DEs MESURES LtnÉnq.Lns DANS LE cADRE DES poLITIeuES DE

srABrLrsATroN ET u'AJUSTEMENT (l 9gl-lg9},)

a. L'Office du Nigerde 1981 à 1987: la réorganisation des conditions deproduction

La table ronde entre I'Etat malien et les bailleurs de fond (mission Lamour de I gS2)

contient tous les éléments des réformes à venir. La maturation des intentions de départ est en

partie liée aux longues et difficiles négociations au niveau national sur le rythme des réfoffnes

et sur le maintien pour l'Etat d'un rôle clé d'arbitrage33. Pour le cas précis de I'Office du Niger,

les années d'encadrement très rapproché ont induit une inertie que les differents acteurs, et

notamment les colons, auront du mal à dépasser.

l) Le désengagement de I'Office du Niger

Les premières mesures prises concernent la réhabilitation des périmètres et le
renforcement des infrastructures. Elles ne remettent pas directement en cause I'organisation

générale ni les prérogatives de I'entreprise. Les travaux de réfection démarrent en 1982 sur

450 ha. Leur impact technique est au début limité mais ils sont I'occasion d'interventions

extérieures qui joueront un rôle déterminant dans la redéfinition des conditions de production.

En 1982 le projet ARPON (Amélioration de la Riziculture Paysanne à I'Office du Niger, financé

par la coopération néerlandaise) propose des réaménagements à coûts modérés mais impulse un

accompagnement organisationnel de la riziculture avec notamment une participation paysanne

dès I'aménagement. Par ailleurs la route Markala-Niono est bitumée en 1983.

33 Le Programme de Restructuration du Marché Céréalier, créé en l98l a permis d'impulser ces débats et de
moduler la mise en oeuvre de bouleversements radicaux initialement envisagés.

52



L'année 1984 est un tournant important. Les villages de la zone sont érigés en

Associations Villageoises, rompant ainsi avec I'ancien système d'organisation collective-

Equipées de batteuses VOTEX sur financement néerlandais elles sont chargées de relayer

I'Office du Niger dans la fonction de battage mécanique. Dès lors les paysans ont le droit de

disposer comme ils I'entendent de leur production puisque le contrôle strict de l'écoulement ne

peut plus être fait. La police économique n'ayant plus de raison d'être est supprimée la même

année. Le battage assure en outre aux AV une ressource monétaire perrnettant d'engager des

actions sociales au bénéfice de leurs membres. L'Office abandonne la gestion du complexe

sucrier de SIIKALA, qui n'a jamais répondu aux attentes.

La fonction de crédit est également modifiée en 1984 pour être confiée au Fond d'Intrants

Agricoles, créé en 1983 et qui deviendra en 1 99}leFond de Développement Villageois. Le FIA

prend en charge à côté de I'Office I'approvisionnement en engrais et les AV servent de relais'

Elles se voient directement impliquées dans I'expression des demandes et le recouwement des

dettes au niveau de chaque producteur de base. Alors que dans le reste du pays un vaste plan

d'introduction d'un système de financement décentralisé est mis en place, les réformes pour

I'Office sont prudentes. Toutes les transactions s'effectuent en nature et les AV ne traitent pas

directement avec les commerçants. Mis à part le changement d'opérateur le système ne présente

pas d'innovation particulière. D'autre part les Associations Villageoises n'ont pas de statut

juridique clairement défini et en cas de problème grave les dirigeants doivent engager leur

responsabilité. Elles ne sont que des structures pré-coopératives temporaires qui sont amenées

à être érigées en Ton Villageois3a après avoir fait leurs preuves.

En 19g5 I'Office du Niger engage réellement son retrait en réduisant ses fonctions et en

s'imposant le seul rôle de prestataire de services. Les anciens secteurs de production sont

transformés en zones disposant d'une autonomie renforcée. Les AV gagnent en responsabilité3s

3a Les Tons Villageois ont une reconnaissance légale depuis 1979. En 1998 la législation sur le mouvement

coopératif a confirmé cette distinction fondamentale entre les deux types de mouvements associatifs' Le fait

qu,aujourd,hui seules 9 AV aient été transformées en Tons est significatif de la volonté de I'Office de maintenir

les groupements associatifs dans une situation instable'

3i Elles détiennent dorénavant le contrôle de la collecte primaire du paddy au niveau villageois'
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malgré les premiers signes de difficulté de gestion financière36. Leur place apparaît essentielle
avec l'installation dans la zone en 1986 de la Banque Nationale de Développement Agricole.
Celle-ci doit compléter le dispositif du Fond d'Intrants Agricoles, l,Office se retirant
définitivement de I'approvisionnement en engrais et en matériel agricole et n,intervenant plus
dans le crédit que pour donner son visa technique aux expressions de demandes des AV
(iusqu'en 1992,98% des approvisionnements passent par les AV). Les producteurs se trouvent
ainsi engagés dans un système financier classique avec intervention de cofirmerçants
indépendants. Ils peuvent collectivement négocier leur approvisionnement. Enfin, en l9g6 le
cornmerce du riz est officiellement libéralisé conformément aux mesures convenues dans le cadre
du PRMC' Le prix du paddy à la production proposé par I'Office qui maintient son activité de
transformation est par contre toujours administré.

Parallèlement à ces innovations institutionnelles les résultats mitigés des premières
réhabilitations, conjugués à la grave période de sécheresse que traverse le Mali et donc à l,enjeu
stratégique croissant de I'irrigation, incitent Etat et bailleurs à une redéfinition des projets.

Tout en conservant une forte participation paysanne le projet ARpON est engagé à
améliorer la technicité de ses options de réaménagement. A partir de l9g4 le planage est
notamment plus soigné et les attributions sont révisées, le plus souvent avec des réductions, pour
tenter d'optimiser la surface cultivée par actif agricole. Les casiers du village de Sériwala-Km30
sont dès 1984 réhabilités sur ce modèle.

Le projet RETAIL (du nom du secteur hydraulique sur lequel il intervient) démarre ses

activités en I 985 - Son approche très dirigiste vise la livraison clé en main de périmètres coûteux
à haute technicité. Ses concepteurs pensent que la réappropriation de ces outils par les colons se

fera automatiquement si les performances sont immédiatement améliorées de façon significative
(Jamin, 1994). Sur ces périmètres disposant d'une parfaite maîtrise de l,eau l,intensification

36 un gel des dettes est du reste décidé par I'office en 19g5.
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rizicole repose sur I'introduction de nouvelles variétés, du repiquage et de la double culture et

sur I'augmentation des doses d'engrais minéraux. Il s'accompagne de la suppression des surfaces

hors-casiers et d'une redistribution foncière de façon à ce que chaque famille exploite I ha par

homme actif âgé de 15 à 55 ans. Les agriculteurs restant sceptiques quant à ces changements

radicaux c'est par la contrainte qu'ils sont imposés en bloc dès 1986. L'application de mesures

d'éviction et la perrnanence de la crainte de l'Office après 55 ans de coercition autorisent de

telles mesures.

3) Des résultats stabilisés mais toujours décevants

Tandis que I'environnement institutionnel se modifîe, les surfaces cultivées, en fort recul

depuis 1976, enregistrent une progression à partir de 1982 (graphique no11). n faut cependant

davantage y voir I'effet des conditions climatiques désastreuses dans le reste du pays qu'un

regain d'intérêt des colons pour I'agriculture. L'Office du Niger est une zoneprivilégiée de repli

pour les populations touchées par les sécheresses de 1982 et 1984. Certains migrants obtiennent

des attributions et le surcroît de main-d'oeuvre bon marché dans lazone(graphique no 12) permet

aux colons déjà installés de cultiver de plus grandes superficies.42 000 ha sont ainsi emblavés

pour l'hivernage 1986l87.Malgré les efforts engagés pour I'intensification (9 600 ha ont été

réhabilités en 1987) les rendements se maintiennent mais ne progressent pas (2,3 tÆra en

moyenne). L'adoption de la technique du repiquage n'est pas réalisée (4% des surfaces

concentrés sur le projet RETAIL) et serait sûrement délaissée si I'encadrement devait se relâcher.

La libéralisation du commerce et la suppression de la police économique ont peu d'effet

sur les stratégies de commercialisation des colons qui continuent d'écouler leur production par

I'Office du Niger. Il n'existe pas encore de circuit de transformation et de commercialisation

structuré capable de se substituer à la filière officielle et la crainte de représailles après des

années d'interdiction de commerce parallèle est très présente. En 1987 la riziculture reste

extensive et très largement tournée vers I'autoconsommation (Borderon et â1, 1985).

L'endettement des colons et la précarité de leur situation se sont aggravés durant les années 70

et 80. La réduction de leur marge de manoeuvre pour définir une stratégie rizicole explique aussi

la prudence des producteurs au moment d'engager une telle révision de leurs comportements
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économiques. L'attente d'une plus grande stabilité et le repli sur des stratégies d'autosubsistance

sont privilégiés. Le désengagement de I'Office du Niger est bien avancé et les bases de la

réorganisation de toutes les fonctions qu'il abandonne sont posées, mais, vécu comme un

traumatisme, il est retardé par la résistance passive de certains services. Les réponses des colons

aux mesures prises sont timides. Il leur manque I'assurance que le retrait de leur autorité de

toujours est bien effectif.

Graphique nol l : surfaces aménagées et cultivées à l'ON (1981-1992)
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Graphique no12 : population colon à I'ON (198l-1992)
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b. L'Office du Niger de lgg7 à lgg2: la conjonction favorable des mesures

économiques et des projets de développement

l) Lu libéruliration se poursuit et les recompositions institutiormelles s'oPèrent

La naissance assistëe d'un marché libre

conscientes des blocages à la conversion de l'économie de la riziculture irriguée, les

efforts des autorités à partir de 1987 se concentrent sur l'ancrage des mesures prises jusque là'

et notamment sur l,impulsion d'un marché concuffentiel. L'arrêt des subventions à la

consommation en l9g7 combiné à la prohibition des importations durant près d'un an et demi

était censé inciter les importateurs de riz à se tourner vers le marché de l'office du Niger' Il

s,agissait d,assurer un meilleur écoulement du itztrartépar les rizeries de I'office, mais aussi

de faciliter l,insertion des producteurs dans un marché libre depuis 1984' En fait les conditions

d,approvisionnement au niveau des rizeries ne sont pas satisfaisantes (délais

d,approvisionnement, dysfonctionnements créant des fluctuations fortes des volumes

disponibles) et le prix toujours garanti par I'office du Niger suppose un prix d'achat trop élevé'

A partir de l ggg des opérations de jumelage sont mises en place. A chaque importation

importante les commerçants sont tenus d'acheter une certaine quantité de riz local (PRMC'

1999). cette mesure aura peu d'effet37 mais dans le même temps le premier contrat plan Etat-

office du Niger (lggg-g1) conforte et précise la réduction des missions de I'entreprise décidée

en 19g5. L,abandon de tout soutien du prix à la production est décidé et clairement affiché en

19g9. Cette mesure s'accompagne de la publication d'un décret de gérance foncière qui' s'il

occulte la possibilité d,une avancée immédiate dans le rapport des colons à la terre, annonce le

principe d,un transfert progressif de certaines fonctions aux organisations paysannes via des

comités paritaires de gestion. producteurs et entrepreneurs de la zone offîce cèdent à ces

differentes incitations (par ailleurs le prix à la production ne cesse d'augmenter depuis 1981'

PRMC, 1999) et à lapromesse d'une plus grande autonomie. Ils s'équipent en décortiqueuses

3'A partir de 1gg0 une taxe conjoncturelle d'importation est instituée. Elle permet une protection souple (un arrêté

ministériel suffit à la mettre en place) de la filière locale-
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artisanales' celles-ci offrent davantage de souplesse aux paysans et à leurs Associations
villageoises en les affranchissant du passage obligé par les rizeries de l,office et en leur
permettant de remonter la filière' Les producteurs captent ainsi une marge supplémentaire.

C'est finalement à partir de I'hiverna ge 1989/90 qu'un marché libre rendu possible par
cet ensemble de facteurs émerge pour les colons (IER, lggz).Ils commencent à vendre la part
commercialisable, après remboursement des exigibles (toujours versés en nature) aux
Associations villageoises, auprès d'opérateurs privés. L'insertion au marché sera confirmée pour
toutes les campagnes suivantes avec le passage à des remboursements enrtz,puis en espèces.

L'émergence de ces pratiques marchandes contrastant avec le tableau dressé par
différentes études en 1987 n'aurait cependant pas été possible sans un accroissement sensible et
jugé potentiellement durable du niveau de production.

Graphique no13 : production de paddy d'hivernage à I'ON (l9g l-lggî/)
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Les efforts des projets d'intensification de la riziculture portent leurs furits. Malgré une
sélection des innovations dans le paquet technique proposé et des degrés dans le niveau
d'adhésion aux conseils prodigués (Jamin , rgg4),1'introduction du repiquage est une réussite et
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il diffuse rapidement même hors des secteurs encadrés par les projets ARPON et RETAIL (9%

des surfaces totales de I'Office en 1989/90 et 50% en 1992193). Les doses d'engrais minéraux

augmentent sensiblement. La preuve est par ailleurs faite d'une relation forte entre les

réhabilitations et les performances. La poursuite et le renouvellement des travaux en cours (le

tiers des casiers est réhabilité en lgg}lg3), ainsi qu'une harmonisation issue de l'évaluation

croisée des deux approches ARpON et RETAIL sont décidés. Le relâchement de la discipline

imposée par les projets après ces réussites induira des adaptations des comportements techniques

mais les choix agronomiques initiaux seront dans leurs principaux fondements confirmés38'

L'innovation technique proposée est également rendue possible par la vague

d'immigration du début des années 80 (Bordage, 1985). Un réservoir de main-d'oeuvre bon

marché est en effet disponible à I'initiation des projets. Marginalisée par les colons car sans

attribution foncière, la population gravitant autour des périmètres ne peut que vendre son travail

pour se reproduire. Elle facilite I'adoption du repiquage et le passage d'itinéraires techniques

extensifs à une forte intensification en travail (100 jourslha pour le semis direct contre 170 avec

repiquage, Jamin , Igg4). Dans le cas contraire même une mobilisation sans faille de toute la

main-d'oeuwe familiale n'aurait pas suffi à assurer la transition.

A partir de 19g9 les indicateurs de mise en valeur, de rendement et de population sont en

forte progression (graphiques nol1,12 et 13). En 4 campagnes les rendements d'hivernage

passent de 2,4 à 4,6tlha ce qui porte la production de paddy pour I'hiverna ge 1992193 à plus de

200 000 tonnes. La filièr e fizmalgré une baisse du prix du paddy à la production en 1992 induit

après le retrait de I'Office une activité économique importante et nouvelle. La ville de Niono

devient rapidement un centre commercial important. On assiste à une recrudescence des

demandes d'attributions après le début de désertion de la fin des années 80. Ce dynamisme

s,accompagne d,une augmentation des débouchés pour les autres produits de I'irrigation. Bien

que déjà très présent dans les systèmes de culture (en tous les cas sous-estimé par I'encadrement)

le maraîchage se développe en parallèle. Cette activité est cependant très mal perçue par I'Office

38 Finalement le seul sujet sur lequel la contestation de ces projets se fait sentir concerne les réductions de surfaces

qu,ils induisent. L,affirmation de l'Office dans son contrôie de la terre (qui très vite devient pour ses dirigeants le

corollaire de sa survie) permet de maintenir les dispositions initiales.
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du Niger dont les objectifs sont toujours résolument tournés vers la production céréalière. Il est
par exemple interdit de cultiver toute autre spéculation que leizdans les casiers, ce qui cantonne
le maraîchage dans les jardins. Cette mesure est appliquée grâce au contrôle du foncier.

La bonne tenue de ces indicateurs l0 ans après I'initiation du retrait de l,Etat dans le
cadre concerté du PRMC est interprétée comme un succès qui trouve peu d,équivalent dans la
sous-région' Force est de constater que si le traitement particulier de la question rizicole3e dans
le retrait de l'Etat a donné lieux à des tensions fortes, il s'achève sur une dynamique porteuse
d'espoirs' Par ailleurs, au niveau national les événements de mars 1991, précipitant la chute de
Moussa Traoré, se traduisent par I'engagement d'une transition démocratique exemplaire àbiens
des égards' En avril lggz,Alpha oumar Konaré est élu président de la république. Cette nouvelle
donne politique est source de confiance et va permettre la confirmation des réfoûnes libérales
dans des conditions favorables. Il reste que pour le cas précis de I'Office du Niger, certains
indicateurs font encore douter de la durabilité de la croissance enregistrée.

La gestion financière des Associations villageoises

Le financement de I'intensification agricole assuré conjointement par le Fond de
Développement villageois (qui remplace le Fond d'Intrants Agricoles en lggz)et par la BNDA
(60% des crédits octroyés) sur un modèle très classique montre des signes de faiblesse. Les
Associations Villageoises ont des résultats très differenciés et éprouvent surtout de grandes

difficultés dans la gestion financière liée à leurs nombreuses et nouvelles missions.
L'apprentissage de la commercialisation des collectes primaires et des paiements du battage
s'avère délicat' En I 99211 apar exemple été facile pour les premiers commerçants traitant avec
elles de leur extorquer des sommes importantesa0. Les prix proposés à la production sont souvent

3e La prudence des négociateurs a conduit à différer pour I'office du Niger les réformes engagées dans les autresfilières céréalières (PRMC, tg99).

a0 Après un premier paiement comptant sécurisant les responsables AV, les commerçants sollicitaient un crédit etpartaient avec des tonnages importants qu'ils n'honoraient jamais. D'autres payaient avec des faux billets. Les



sur-évalués et entraînent des pertes à la commercialisation. Par manque de formation comptable

la gestion d,ensemble est opaque. Les comptes du battage et du crédit ne sont pas clairement

cloisonnés et le recouvrement des exigibles paysans est laborieux. Le centre d'aide à la gestion

opérant dans la zone est perçu comme un outil de sanction mis en place par I'office du Niger

pour limiter les marges de manoeuvres des colons'

Les limites des AV remettent en cause la survie du système de créditar, élément

déterminant de la croissance de I'office. Leurs difficultés financières dans certains villages

débouchent à partir de 1gg0 sur de vifs débats mettant en cause le manque de démocratie dans

les associations. Le climat social peut même se dégrader au point de voir des colons se

désolidariser des AV pour créer des Groupements d'Intérêt Economique indépendantsa2' Les GIE

vont peu à peu constituer un contre pouvoir non négligeable entretenu en partie par I'office'

(Jn cadre juridique encore flou

officiellement en l992les prérogatives de I'office du Niger se limitent à la gestion du

réseau hydraulique (fourniture de l'eau, entretien des réseaux primaires et secondaires'

prélèvement des redevances), à la gestion du foncier, à l'exploitation de 5 rizeries (en forte perte

de vitesse), au conseil rural et à la gestion de quelques activités commerciales dont il n'apas pu

encore se séparer (centre des travaux, structures d'hébergement et de formation notamment)' son

désengagement est donc pratiquement achevé, et son rôle de prestataire de services affirmé' en

conformité avec les décisions nationales. Par contre les réformes institutionnelles souffrent de

lacunes juridiques qui autorisent des interventions ponctuelles d'arbitrage qui ne satisfont pas

pleinement les usagers. Le contrôle sur le FDV est par exemple critiqué'

recours étaient diffrciles à cause du manque de clarté du statut des AV'

ar près de 50% d,entre elles sont endettées en 1g92,même si les malversations des commerçants sontpourbeaucoup

dans cette situation.

o2 Leur statut est ofIîcialisé en l gg l et ils seront encouragés par le nouveau pouvoir national' Ils sontpour les colons

un moyen de retrouver un financement lorsque I'AV d'origine est inéligible au crédit'
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La responsabilisation du monde paysan suite à ce désengagement offre également
quelques zones d'ombres' Les tentatives de gestion concertée par des comités paritaires en l99l
et 1992 ne sont pas convaincantes et I'ensemble du système associatif souffre d,un manque de
formation qui grève sa crédibilité. sa capacité à entretenir les succès techniques est notamment
mise en doute' Alors qu'une décentralisation est évoquée au niveau national, les organes
potentiels des futures collectivités locales sont nombreux et n'oeuvrent pas de façon concertée.
Il est nécessaire de clarifier cette nébuleuse par une redéfinition des prérogatives de chacun.

c' Le delta du sénégal de l98l à 1987 : premières réformes en attendant les barrages

Le souci de rationalisation et d'amélioration de I'efficacité des sociétés d,Etat se traduit
pour la sAED dès 1981 par un changement de statut. Elle devient une société nationale par
actions au capital entièrement souscrit par l'Etat. son conseil d,administration comprend les
représentants des differents ministères concernés et un délégué paysan. ses tâches sont définies
par des lettres de mission triennales rédigées avec I'Etat et les bailleurs de fonds. cette
restrucfuration' étape dans la préparation de son retrait progressif, est suivie en l9g4 par la
publication de la Nouvelle Politique Agricole, qui pose au niveau national les bases du
désengagement de l'Etat de I'agriculture. Elle prévoit la libéralisation du marché des intrants, de
la terre, des capitaux et des prestations de services.

Mais comme pour I'office du Niger ces mesures fortes se heurtent dans la vallée à la
résistance de la SAED qui y voit sa disparition à terme. Les arguments de Ia société reposent sur
le manque de formation des acteurs censés la relayer et sur les dangers d,une gestion
décentralisée d'investissements publics lourds et de 1'activité économique qu,ils engendrent. Ils
sont en partie repris par les autorités dans les négociations avec les institutions financières
internationales notamment pour les aspects de cornmercialisation. Non seulement la riziculture
reste un élément stratégique déterminant dans les discours des politiques, mais les droits de
portes que la gestion centralisée entraînent représentent pour I'Etat une manne sécurisée.
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A l'époque et jusqu'en lgg4,la quasi-égalité entre le prix garanti à la production dans

le circuit officiel par la SAED et le prix administré du riz brisé au détail est assurée par les

prélèvements sur les importations. Le fait que ces dernières financent la filière locale via la

Caisse de péréquation et de Stabilisation des Prix est révélateur du manque de compétitivité de

la riziculture du delta, surtout que les revenus paysans restent inférieurs aux prévisions des

années 70. Cette logique de I'Etat pour la protection de son agriculture limite I'intervention de

privés (Hirsch, 1996). Celle-ci n'est concevable dans le contexte des politiques de stabilisation,

qu,après la disparition des subventions à laproduction. La fragilité de la filière et la signification

politique d,une telle mesure retarderont sa mise en oeuvre pourtant jugée prioritaire dans IaNPA'

Alors qu,institutionnellement et juridiquement tout est en place pour un virage libérala3,

ce n,est qu,en lggT,sous la forte pression des bailleurs de fonds et sous le poids du déficit de

la filière rizicole nationale que la NPA sera, et en partie seulement, mise en oeuvr e.Labaisse des

subventions de I'Etat pour les engrais minéraux (60% du prix au producteur en 1982) est pour

l,heure la seule mesure prise. Juxtaposée à une gestion toujours aux mains de la SAED, elle se

traduit dès l9g5 par une hausse sensible du prix des intrants. C'est en fait dans le delta le seul

signe visible des changements libéraux annoncés.

2) Des résultats toujours très mitigés

Les derniers travaux d'aménagement engagés dans le delta sont achevés en 1982 et c'est

dès lors dans la vallée, avec I'avènement des Périmètres Irrigués Villageois4, que les efforts en

matière d,infrastructures se concentrent. Les surfaces aménagées du delta stagnent à12 800 ha

jusqu,en lggT (graphique no14). Outre les résolutions politiques liées à la stabilisation, il est

o, Dès l9g5 les acteurs du monde agricole peuvent notamment s'associer sous la forme de Groupements d'Intérêt

Economique leur permettant théoriquement un accès au crédit indépendant de la société d'Etat'

s Il s,agit d,aménagements réalisés à moindre coûts et concernant des unités hydrauliques plus réduites qu9 les.

grands aménagements du delta. Leur gestion est confiée aux organisations paysannes sous le contôle et

l,encadrement de la SAED. Les bons ,"rdr-"rrts observés après deux à trois campagnes font des PIV le modèle

privilégié pour le développement de I'irrigation dans la vallée à partir de 1980.
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nécessaire d'attendre I'achèvement des grands barrages, option finalementprivilégiéeas, pourque
la maîtrise de la ressource en eau autorise de nouveaux aménagements. D'autre part les autorités
jugent qu'il est opportun de corriger le déséquilibre des investissements entre les differents
départements sous I'influence de la SAED. L'amélioration des rendements après la phase

d'apprentissage de I'irrigation sur les aménagements tertiaires, déjà constatée en 19g0, se

renforce et en 1982le seuil des 4 tlha est atteint. La production dépasse les 40 000 tonnes en
1983 (graphique no I 5) et le taux de mise en valeur, après une baisse sensible à la fin des années

70 se maintient au-dessus de 90%. Cependant ces chiffres, affichés par les autorités comme la
promesse d'une explosion des productions lorsque les barrages seront mis en eau, cachent une
dégradation avérée des aménagements, la persistance du manque de compétitivité de la filière
riz du delta et la non-appropriation par les paysans d'un modèle agricole axé sur I'intensification.

Graphique no14 : surfaces aménagées et cultivées dans le delta du sénégal (lggl- lgg2)
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Dès 1985 les différentes évaluations menées dans la zone insistent sur les lacunes dans
I'entretien des périmètres, et les aménagements tertiaires réalisés à un coût élevé doivent être
réhabilités pour permettre un maintien des perforïnances techniques. Les raisons de cette

dégradation rapide tiennent aux difficultés financières de la SAED qui ne parvient pas à trouver

1991

a5 Le barrage dç Diama (achevé en 1985) relève le plan d'eau en aval et empêche les remontées salines. Le barrage
de Manantali (construit au Mali sur un affluent du Sénégal et achevé en 1988) régule le régime fluvial en amont.
Cet ensemble à vocation régionale, fruit d'une longue controverse notamment pour le maintien de crues minimales,
représente un investissement de plus de 200 milliards de FCFA.

----r- Surfaces aménagées ----*--- Surfaces cultivées r- Rend. riz hiv.



les ressources nécessaires pour effectuer les travaux élémentaires de maintenance, et au refus des

paysans d'assurer l'entretien du réseau tertiaire (Crousse, 1991). Ce désintéressement des

agriculteurs pour leur outil de production traduit en partie l'échec du modèle centralisé de gestion

des périmètres. Celui-ci était censé impulser les dynamiques puis s'effacer une fois réalisée la

réappropriation des techniques par les acteurs concrets. Après 20 ans d'existence la société d'Etat

reste le principal ressort du maintien des aménagements et les problèmes économiques auxquels

elle doit faire face limitent ses marges de manoeuvres. Le développement des circuits parallèles

du commerce de paddy dans la période et l'incapacité de la société à recouvrir les crédits paysans

(858 millions FCFA d'arriérés en 1987) sont des signes forts de ces blocages.

Graphique nol5 : production de paddy d'hivemage dans le delta du Sénégal (1981-1992)
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La représentation qu'ont les paysans de I'agriculture irriguée dans le delta durant cette

période révèle de fait une attitude attentiste et opportuniste (O. Touré, 1988). Leurs stratégies

de reproduction ne peuvent se circonscrire à la production sur les périmètresa6 et ils doivent

diversifier leurs revenus. Les aménagements et les activités annexes qu'ils induisent offrent de

nombreuses possibilités d'emplois temporaires. L'augmentation de la population et

I'amélioration des infrastructures de la zone ont permis aussi le développement du commerce et

de certaines prestations de service, notamment le transport. Leur implication dans la riziculture

a6 La fourniture de la consommation céréalière est la fonction principale de la rlziculture et la diversification agricole

reste timide dans le delta. L'introduction d'une fîlière industrielle pour la tomate avec I'installation de deux usines

concerne essentiellement la moyenne vallée, les sols du delta étant jugés moins favorables.

tt,()
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est fortement liée à leur souci de se positionner en vue de profiter des modifications des

conditions d'accès à la terre et au crédit contenus dans la NPA, ce qu'ils feront davantage sur un

mode spéculatif, comme les évolutions à venir le montreront.

d. Le delta du Sénégal de 1987 à 1992 : I'explosion à crédita7 de I'irrigation privée

1) La concrétisation des premières mesures libérales

L'agriculture rendue accessible aux privës

En 1987 les terres agricoles de la zone restent dans le domaine public mais sont reversées

en zones de terroirs et sont dès lors gérées par les communautés rurales, Dans le même temps la

SAED se désen gage de la fonction de crédit. La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal

s'installe à Saint Louis avec pour mission de simplifier cette fonction et de faciliter ainsi le

développement rapide des investissements. Enfin, I'achèvement des travaux sur les

infrastructures hydrauliques permet d'accroître considérablement la ressource en eau et surtout

sa maîtrise. Le domaine irrigable est ainsi estimé à 50 000 ha pour le delta, soit plus du double

des surfaces aménagées en 1987. Conjugués aux réformes institutionnelles déjà en application

depuis 1985 sur le statut des organisations paysannes (statut des Groupements d'Intérêt

Economique), ces trois éléments majeurs vont bouleverser le paysage socio-économique du delta

du Sénégal en impulsant un développement très rapide de I'irrigation privée.

La CNCAS ne reconnaît plus que les GIE et les sections villageoises (d'un statut moins

clairement défini que les GIE mais autorisées à en assurer certaines fonctions) comme entités

juridiques susceptibles de recevoir un prêt. Dans la pratique il suffit de s'enregistrer au tribunal

de commerce et d'ouwir un compte en souscrivant un dépôt initial (25 000 FCFA). Les

procédures sont simples et la masse financière disponible abondante. Les crédits obtenus

concernent aussi bien l'équipement (groupe moto pompe essentiellement) que les intrants et les

prestations de services.

a7 Selon les termes de J.F. Bélières et A. Touré (Bélières et al, 1999).
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Sur le plan foncier il est obligatoire pour bénéficier d'une attributionas de résider dans la

communauté rurale concernée et de mettre en valeur personnellement la terre. Le premier critère

est contournable par la constitution d'une organisation paysanne enregistrée dans la zone. Le

second critère est d'abord assimilé à l'éligibilité au crédit rural puis est laissé à I'appréciation des

conseillers ruraux. De fait la notion de mise en valeur n'a pas été définie de façon très précise

et le flou juridique qui I'entoure limite les possibilités d'application de cette clause (Seznec,

1995). On note aussi que contrairement au modèle ancien, les attributaires et les responsables de

la production ne sont plus des exploitations agricolesae mais des individus, même lorsque les

demandes passent par des structures intermédiaires. Il devient possible pour une même

concession (groupe d'individus apparentés ou non mais résidant ensemble), de disposer de

plusieurs titres fonciers auprès des communautés rurales, sans qu'entre en jeu la composition de

sa force de travail,

Dans le contexte d'offre abondante de terres et de simplification des procédures il est aisé

pour les paysans de la zone, mais aussi pour des néo-mraux et des investisseurs urbains, soit à

titre persoTrnel soit sous le couvert d'une organisation fédérativeso, d'accéder à I'ensemble des

facteurs de production nécessaires à la riziculture irriguée. L'euphorie relayée par les discours

rassurant des politiques sur la rentabilité enfin trouvée de la riziculture irriguée débouche sur une

course à la terre sans précédent.

Le retrait de la SAED de la gestion des grands aménagements existants

L'effervescence qui gagne le domaine privé s'accompagne sur les aménagements déjà

existants d'un plan de réhabilitation, mais aussi de transfert de la gestion aux sections

villageoises et aux unions hydrauliques, entités collectives appelées à assurer I'ensemble des

ot Ces attributions sont soit nominatives, soit destinées à une strucfure collective (GIE ou section villageoise) qui
se charge ensuite de répartir les surfaces entre ses membres.

ae Ce terme n'a jamais été clairement défini par les législateurs.

5o Ces fédérations regroupent des GIE et des Unions. Elles émergent à cette époque pour réclamer et obtenir
d'importantes attributions. Elles sont I'outil privilégié par les indépendants pourparticiper à I'occupation du delta.
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fonctions directement en amont et en aval de la productionsr. Ces mesures s'inscrivent dans la

politique de retrait de la SAED en conformité avec la restructuration de I'agriculture dans le

cadre des politiques de stabilisation. Elles étaient du reste déjà inscrites dans la première lettre

de mission. Elles portent également I'espoir d'une amélioration de I'entretien des aménagements

et d'une implication plus forte des producteurs de base dans la mise en valeur. Pour la SAED les

transferts sous-tendent deux importantes réductions d'effectifs en 1988 et en 1990.

La SAED s'engage à livrer aux organisations de producteurs des périmètres à haute

technicité (planage, adduction d'eau et drainage en adéquation avec des redéfinitions techniques

effectuées en partenariat avec l'Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique

de I'Ouest), ce qui nécessite des travaux préalables. Ces travaux accuseront des retards mais dès

1990 les premières livraisons sont effectuées, occasionnant souvent des changements

organisationnels. Par exemple la section villageoise de Thilène dans le Lampsar voit lors des

travaux de réhabilitation son terroir irrigué divisé en deux cuvettes distinctes du point de vue

hydraulique. La section de Pont Gendarme est ainsi créée en 1990 et les groupements et GIE

attributaires sur sa zone d'influence y seront dès lors subordonnés. Le transfert du périmètre de

Boundoum est effectué en 1991 avec la création de I'union hydraulique alors que les travaux de

réhabilitation n'en sont qu'à une première tranche. La SAED n'achèvera la réfection de

I'ensemble qu'en 1997 . Durant les réhabilitations les activités agricoles ont souvent été

suspendues et les livraisons ont occasionné des redistributions foncières dans des conditions pas

toujours très maîtrisées. Ce manque de maîtrise est en partie due au fait que sur les

aménagements publics aussi les attributions sont dès lors individuelles. Cette période est de fait

pour beaucoup d'agriculteurs synonyme de changements importants dans la réorganisation de

leur système de production.

Un environnement institutionnel totalement modifié

L'impact immédiat de I'accès des privés à I'agriculture sur de nouveaux aménagements

et du retrait de la SAED de ses fonctions de gestionnaire des grands périmètres publics, de

5r Dans la pratique elles géreront le foncier sous le contrôle des communautés rurales.



prestataire pour le travail du sol et de fournisseur d'intrants est un changement institutionnel

radical pour les agriculteurs de base. Ils sont dorénavant confrontés à des partenaires et à des

procédures renouveléss2. Il convient ici de dissocier les deux formes de mise en valeur issues du

virage de 1987.

Sur les périmètres privés le GIE est chargé de formuler les demandes en intrants et en

travaux à façon de ses membres, de les faire viser par la SAED et de les déposer auprès de la

CNCAS. Si le crédit est accordé le bureau du GIE reçoit des bons, les échange auprès de

fournisseurs agréés53 et distribue les produits à ses adhérents. Les travaux du sol sont effectués

selon un programme décidé en accord avec toutes les parties, dont des prestataires privés qui se

multiplient avec I'appui de la banque. Le paiement des travaux de récolte mécanisés sont par

contre réglés individuellement par chaque paysan qui reverse un pourcentage de sa production

au prestataire. Généralement les terres attribuées à un GIE sont alimentées par une seule source

d,eau. C'est donc le GIE qui se charge du service de I'eau, en engageant un pompiste- Une

redevance hydraulique est payée par chaque paysan en fin de campagne, celle-ci devant couwir

les coûts de fonctionnement, l'amortissement du matériel et les prévisions d'entretien. A cette

redevance s,ajoute le remboursement des exigibles CNCAS. Laredevance et les remboursements

sont payés individuellement en nature et regroupés au niveau du GIE. L'ensemble des

versements est écoulé dans des rizeries encore sous gestion SAED54. La part correspondant à la

redevance est enfin rétrocédée à I'organisation paysanne, qui I'utilise pourpréparer laprochaine

campagne et en théorie approvisionner un compte bloqué en we du renouvellement de son

52 En l9g9 l,Unité d'Atelier Central, en charge des travaux agricoles et des réparations du matériel sont privatisés'

Un GIE composé d,anciens employés prend avec des facilités une partie de la première activité, les réparations étant

assurées par des artisans. En 1990 i'Urrité en Régie de travaux d'Aménagement et d'Entretien est liquidée,

également relayée par un GIE d'anciens employés. L'ouverture du marché impulse tout de même la création de

pME et permet des interventions plus ponctuelles d'entreprises nationales ou internationales. La SAED se retire

en l9g9 de la fourniture des engrais auprofit de commerçants privés et cesse en 1990 toute activité de production

de semences. Les deux fermes seront dorénavant gérées l'.rrrc par des privés puis par I'ADRAO (1992)' I'autre à

des organisations paysannes (dont I'Union de Boundoum)'

53 Ceux-ci se font rembourser sur la foi d'un certificat fourni par le GIE'

so Le maintien d,un prix adminisfié du paddy et du système centralisé de commercialisation via la Caisse de

péréquation et de Stabilisation des pri* iurqù'en 199j est toujours farouchement défendu par les autorités' Il

autorise la SAED à poursuivre son activité de collecte et de transformation, bien que celle-ci conrmence en 1990

à être de plus .n plus sous-traitée, facilitant I'installation de nombreux riziers "protégés".

69



matériel' Le système est simplifié pour les GIE familiaux qui sont le plus souvent gérés par une
seule persolrne directement en contact avec la cNCAS.

Sur les aménagements transferés et conformément aux conditions d'accès au crédit mises
en place par la CNCAS, les anciens groupements convertis en GIE ou en Op au statut équivalent,
sont dorénavant chargés de formuler leurs demandes en intrants et en services, d,en faire la
distribution à leurs differents membres et d'assurer le recouvrement des dettes en fin de
campagne' Ces GIE sont en théorie les seuls partenaires de la CNCAS et centralisent toutes les
opérations entre la banque et les producteurs. Contrairement au cas précédent la gestion de l,eau
ne leur appartient pas. C'est I'union hydraulique ou la section villageoise si le périmètre est de
taille réduite qui se doit de fournir I'eau aux paysans de base via leur GIE et d,entretenir le
réseau' Le paiement de la redevance hydraulique transite par le chemin inverse jusqu,à l,union,
elle-même devant ensuite commercialiser les paiements en nature, toujours auprès des rizeries
de la SAED- Dans ce système un niveau organisationnel s'est donc ajouté.

Le scepticisme de nombreux obseruateurs quant aux capacités de gestion des sections et

unions est dans un premier temps contredit. Celles-ci parviennent à assurer convenablement la
gestion de I'eau et les entretiens courants. C'est sur le plan de la gestion financière que les
nouvelles structures éprouvent le plus de difficultés. Elles ont d'autre part durant les premières

années été victimes de leur inexpérience, certains commerçants parvenant à les abuser,
notamment par des achats à crédit qui n'ont jamais été honorés.

L'augmentation spectaculaire des surfaces aménagées et de Ia production

La réponse privée à l'opportunité d'investir de nouvelles terres tout en profitant d,une
manne financière facilement accessible est immédiate. Les surfaces aménagées passent de
14 900 ha en 1987 à 35 800 ha en lgg2,alors que les aménagements publics ne connaissent pas
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de variations significativesss (graphique nol4). Cette course à la terre s'effectue cependant sans

contrôle rigoureux de la ressource. Les terres les plus facilement irrigables sont les premières

aménagées mais très vite l'éloignement de la source d'eau entraîne des creusements de canaux

sur de longues distances et de nombreuses aberrations dans la conception d'ensemble du réseau.

Le modèle initial d'aménagement devait obéir à un cahier des charges proche de celui

expérimenté pour les PIV. Mais dans la pratique le réseau de drainage est le plus souvent

délibérément inexistant, le planage consiste en I heure de grader par ha, le compartimentage se

fait avec une niveleuse, aucune étude typologique et pédologique ne précède les travaux. Outre

le souci de rapidité pour la mise en valeur de ses nouvelles attributions, le paysan ou le GIE ne

pouvaient compter sur un crédit pour effectuer ces travaux. Les entreprises locales ont du tenir

compte de cette contrainte et proposer des solutions à moindre coût.

Ceci explique en partie que le taux de mise en valeur se dégrade très vite. L'irrigation de

ces aménagements sommaires est problématique et les inégularités de planage limitent les

surfaces effectivement cultivables. En 1992 seulement 600/o des aménagements du delta sont

emblavés. Malgré tout les surfaces cultivées doublent entr e 1987 et 1992. Les Périmètres lrrigués

Privés ayant été créés sur des terres vierges les rendements sont satisfaisants durant les premières

années de mise en valeur (graphique no14) et la production en augrnentation continue atteint

8l 000 tonnes pour I'hivernage l99ll92 (graphique n"l5).

Parallèlement à ces chiffres en parfait accord avec les objectifs de croissance des volumes

produits chers aux autorités et aux bailleurs de fonds, I'activité économique de toute la région

se densifîe. De nouveaux migrants arrivent dans lazone,des commerçants et des entrepreneurs

se positionnent pour profiter du retrait de la SAED (d'autant plus qu'ils peuvent également

bénéfîcier du crédit). L'optimisme est de rigueur et toutes les prévisions sont revues à la hausse.

tt Certains périmètres publics sont soumis à ce phénomène. Après le transfert, les paysans réalisent sommairement
des extensions et profitent de la station de pompage de I'aménagement pour les irriguer. Interdites durant la gestion

la gestion SAED ces pratiques sont tolérées par les unions hydrauliques. Les parcelle de ce type sont du reste

assujetties à la redevance au même titre que les autres. A Pont Gendarme les extensions représentent aujourd'hui
l5 t ha soit 47oÂ de la surface totale de la cuvette (Fall, 1997).
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Les contournements des circuits fficiels du crédit

Aussi spectaculaire que I'occupation du delta pour I'agriculture, la progression des

montants alloués par la CNCAS constitue le second fait marquant de cette période. Apparues au

milieu des années 80 les organisations paysannes éligibles au crédit sont au nombre de 960 dans

le delta en I 991 . L'encours suit et se monte à près de 3,5 milliards de FCFA pour la seule année

l99l et 3 milliards pour 1992 pour les seuls crédits de campagne. Cette injection massive sans

précédent est confortée après 3 campagnes puisque les taux de recouvrement sont de I'ordre de

95% et que tous les indicateurs de perforrnance induits sont satisfaisants.

Cependant le remboursement de I'hivernage l990ll99l est problématique. Seuls 65%

des emprunts de court terme sont remboursés. Une dette de 2,25 milliards de FCFA se forme,

créant une situation qui ne trouvera pas de solution avant 1994, et obligeant la CNCAS à réduire

considérablement les montants alloués (1,5 milliards en 1992). Plusieurs explications sont

avancées pour analyser les déterminants de cette inversion de tendance.

D'une part le développement rapide de la riziculture repose sur des bases techniques tres

ténues qui ne pouvaient que se dégrader au fil des campagnes. Les premiers échecs dans les

parcelles apparaissent après deux hivernages. Certains privés développent alors des pratiques

itinérantes, passant d'un aménagement sommaire à un autre après épuisement des potentialités

du premier. Mais la machine mise en place est difficilement réversible. Etant donnés les volumes

financiers en jeu et la progression d'ensemble, la CNCAS maintient sa confiance dans

I'agriculture. Elle ne s'est pas dotée des moyens nécessaires au suivi concret de l'utilisation de

ses prêts et la poursuite de I'activité semble être sa meilleure chance d'être remboursée.

Il est en effet certain que la simplicité et la célérité du traitement des dossiers ont conduit

dans de nombreux cas à financer des projets peu fiables et à des changements d'échelle radicaux.

Certains paysans cultivant?ha sur un mode domestique peu intensif se sont trouvés sur simple

demande à la tête d'une entreprise agricole de 1 0 ha nécessitant des budgets de 1 à 2 millions de

FCFA que la banque lui octroyait très facilement sans se soucier de sa solvabilité. Le risque

financier encouru sans grande expérience et surtout sans période d'apprentissage (rappelons que
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jusqu'en 1987 la SAED contrôle de très près toute I'organisation de la filière) est ainsi accentué,

et la tentation est grande pour certains de contourner les circuits officiels. Après une période de

respect prudent des règles édictées, I'absence de mesure à I'encontre des premiers mauvais

payeurs dès 1989 a en quelque sorte encouragé les pratiques déviantes. Outre le détournement

direct des prêts de court terme à des fins autres que I'agriculture56, la commercialisation en

dehors des rizeries SAED prend de l'ampleur à cette époque. Un réseau de décortiqueuses

villageoises permet la transformation et des circuits corrunerciaux se structurent. Il s'agit pour

le producteur d'éviter de rembourser ses emprunts et de faciliter la gestion de satrésorerie. Dans

cette filière parallèle les paiements sont immédiats et le paddy se négocie 30oÂ moins cher que

par la SAED. Elle offre ainsi une possibilité directe et simple pour de nombreux acteurs de

s'approprier la manne de la restructuration du crédit (Olivier de Sardan, 1995).

Il reste enfin que les organisations de base au centre du dispositif manquent de maîtrise

pour I'exécution des tâches financières qui leur sont confiées. Que ce soit sur les grands

aménagements transférés ou dans le système privé elles ne sont pas à même de contrôler

correctement les sommes qui transitent par elles. En I'absence d'une formation en comptabilité

suffîsante elles commettent des erreurs de gestion et vont rapidement se fragiliser (Legal, 1995).

Dans ces conditions de durabilité aléatoire du modèle technique et de contournement

croissant des ressources financières, palliatifs d'un manque de compétitivité récurrent, I'embellie

pouvait difficilement perdurer. Les premiers signes de crise vont accélérer la mise en application

des mesures d'ajustement du secteur agricole dans le delta, zone jusqu'à présent volontairement

épargnée par les autorités. Alors que l'Office du Niger se trouve dans une situation favorable,

considérablement assainie tant sur le plan institutionnel que technique, la filière riz irriguée dans

le delta du Sénégal au moment de l'accomplissement du retrait de l'Etat est en pleine

recomposition et accuse de surcroît un retard dans la libéralisation de I'aval. Celle-ci se fera

finalement dans la précipitation, contrainte et forcée par la dévaluation du franc CFA. La gestion

du rapport de prix entre production et consommation à I'aide de la CPSP, jusqu'alors

rémunératrice, devient en effet dès 1994 un gouffre financierpour l'Etat (Fusillier et al, 1995).

56 Même si ces phénomènes sont très difficiles à chiffrer il semble que cette époque est marquée par une

recrudescence des mariages et par une accumulation de prestige dans de nombreux villages.
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2. ABoUTISSEMENT DBS nÉnonuEs BT nÉv,u,uATroN DU FRANC cFA (1993-1998)

a. L'environnement économique et institutionnel actuel de I'Office du Niger

La clarification et I'assainissement de I'environnement institutionnel de l'agriculture

irriguée dans la zone de I'Office du Niger émanent en grande partie de la lettre de Politique de

développement de la filière rizicole nationale de j anvier 1 993 (Touré et al, 1997). La volonté des

autorités de conforter les résultats encourageants des dernières campagnes s'accompagne d'une

grande prudence visant à ne pas perturber la dynamique en cours. La lettre de politique insiste

surtout sur la nécessité d'une plus grande cohérence juridique de I'Office et d'une meilleure

répartition des fonctions entre le service public, les organisations de producteurs et le secteur

privé. Il apparaît évident que I'organisation de I'Office n'est plus adaptée à ses nouvelles

prérogatives et il importe de marquer les esprits pour que les réformes prennent un sens sur le

terrain. Une restructuration si gnificative s' avère incontournable.

En mars 1994la loi portant création de I'Office du Niger en définit les attributions, fixe

le montant de la dotation de I'Etat et précise les ressources qui doivent assurer son

fonctionnement (Touré et al, 1997). L'organigramme de cet établissement à caractère industriel

et commercial est modifié en faveur de la direction générale qui dispose d'un pouvoir élargi. La

Direction de I'Aménagement et du Développement Rural centralise depuis Ségou la bonne

application des missions de I'Office du Niger. Elle comprend le conseil rural, un service

Aménagements Hydrauliques, un service Entretien du Réseau Primaire. La réduction d'effectif

qui accompagne ce recentrage des missions de I'entreprise est déjà engagée depuis quelques

années. L'Office du Niger ne compte plus que 400 employés permanents en 1998, contre près

de 4 000 en 1980. L'autonomie des 5 zones de productionsT est renforcée (elles disposent

dorénavant d'un centre comptable). Une plus grande place est donnée aux services administratifs

et financiers, l'équilibre comptable étant une conditionalité forte de la sunrie de I'entreprise.

s7 Macina, Niono, Molodo, N'débougou et Kouroumari.

ns de la dernière
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Les décisions de la restructuration concernant le recentrage des activités confiées à

I'Office du Niger touchent à tous les points stratégiques de I'agriculture irriguée, même s'il s'agit

surtout d'accompagner des processus déjà en cours. L'analyse de ces décisions permet une

lecture des évolutions institutionnelles et de leurs enjeux de 1993 à 1998, concrétisés en 1995

par le premier contrat plan Etat-Offîce du Niger-Exploitants couvrant la période 1996-1998,

confirmé dans ses grandes orientations par le second contrat plan 1999-2001.

Les comitës paritaires de gestion et le foncier

La restructuration officialise sans ambiguiTé I'engagement à responsabiliser les

agriculteurs pour la gestion du fond de redevance (la moitié de la redevance eau consacrée à

I'entretien du réseau secondaire) et des terres aménagées (attributions et retrait de parcelle). Les

expériences de l99l et de 1992 serviront de base à un encouragement des comités paritaires de

gestion. Ces décisions de 1994 sont complétées en 1996 par la promulgation du décret de gérance

des terres affectées à l'Office du Niger qui est toujours en application.

Ce décret confirme I'immatriculation au nom de l'Etat des toutes les terres irrigables ou

jugées utiles pour le pays de la zone, et leur affectation à I'Office du Niger. Il stipule aussi que

I'Office peut par convention confier aux collectivités locales des fonctions de gestion des terres

affectées. Cinq modes de tenure sont dorénavant légaux. Le contrat annuel d'exploitation permet

de tester les nouveaux colons. Il est valable deux ans et est transformé en permis d'exploitation

agricole si I'attributaire a rempli son cahier des charges (mise en valeur, paiement de la

redevance, entretien du réseau tertiaire). Le permis d'exploitation agricole a une durée

indéterminée, est transmissible à une personne laissée au choix de l'attributaire mais peut être

annulé par I'Office en cas de non respect du cahier des charges. Le bail d'habitation, auparavant

lié au permis d'exploitation et à ses formes précédentes est désormais un droit de jouissance

séparé. Il confère à son attributaire une utilisation de son lot sur une durée non déterminée et est

également transmissible. La tenure des tenes non aménagées est précisée, de façon à anticiper

les différentes voies d'extension de I'irrigation par des indépendants. Un bail emphytéotique (50

ans renouvelables) et un bail ordinaire (30 ans renouvelables), dont les taux de redevance sont

fixés par les ministres de tutelle, règlent ces droits.
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Satisfaisant en théorie pour la sécurisation foncière des exploitants, cet arsenal juridique

souffre dans la pratique de retards dans son application. En décembre 1998 seul s8,6oÂdes colons

disposent d'un permis d'exploitation agricole (ON, 1999), permis dont Ia légalisation n'est pas

encore effective. Les demandes de baux d'habitation sont insignifiantes et aucun bail

emphytéotique ou ordinaire n'a été produit, les arrêtés fixant les redevances n'ayant pas été pris.

Les débats d'experts engagés tout récemment ne permettent pas de trancher sur la conformité de

ces modes de tenure avec le Code Domanial et Foncier en vigueur au Mali. Finalement

I'immense majorité des exploitants de l'Office du Niger garde un accès à la terre réglementé par

les textes de 1985 et de 1989 et se résument à I'obtention d'un permis d'occuper à durée variable.

Ce permis est dans les faits conservé et renouvelé si la redevance hydraulique est correctement

payée, mais il n'offre aucune garantie légale.

Par ailleurs I'intervention des comités paritaires de gestion des terres est limitée, I'Office

faisant valoir leur manque de formation et l'ascendance de la direction générale pour les écarter

de fait de la gestion des terres. Les comités paritaires du fond d'entretien du réseau hydraulique

secondaire éprouvent les mêmes difficultés à remplir leurs fonctions, pourtant dûment inscrites

dans le décret de gérance. Le plus souvent ce sont toujours les agents de I'Office qui gèrent

I'entretien du réseau et la participation paysanne de base en dehors du tertiaire est quasiment

nulle. Ces blocages soulignent que la tension entre exploitants et Office du Niger, contenue

jusqu'aux années 80 par les pratiques coercitives et que la restructuration se proposait d'éliminer,

reste très présente. L'Office explique le fonctionnement peu satisfaisant des comités paritaires

par l'incapacité des producteurs à s'organiser et par leur manque de formation, tandis que les

représentants paysans s'insurgent contre le contrôle abusif des agents de I'Office du Niger.

L'enjeu de la gestion du réseau hydraulique et du foncier est double. Pour I'Office il
s'agit de garantir sa survie. Tout en consédant des replis nécessaires, il tente de garder le contrôle

de ces aspects et de montrer qu'il est capable de fournir en l'état un service de qualité et

compétitif. Pour les autorités I'exploitation du potentiel irrigable à partir du barrage de Markala

est une priorité mais les modalités des extensions à effectuer sont encore en discussion. Le décret

de gérance est un moyen de se donner la possibilité de choisir entre une intervention privée du

type de celle initiée dans le delta du Sénégal à la fin des années 80 et un renforcement des actions
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de l'Office si les financements extérieurs adoptent la conservation d'une gestion centralisée.

Pour les paysans le décret de gérance aura toutefois permis le relâchement du contrôle

de l'Offîce du Niger sur l'utilisation des parcelles. A partir de 1993 I'implantation des cultures

maraîchères directement dans les casiers est autorisée. Celles-ci vont pouvoir continuer à jouer

leur fonction d'espaces de libertés pour les dépendants mais I'augmentation des surfaces va

également autoriser l'émergence de stratégies d'association rizculture-maraîchage porteuses

d'espoir. Cette période est enfin celle d'une relance de la culture hors-casiers jusqu'alors tolérée

mais toujours illicite. Ces hors-casiers passent de 1 400 ha officiellement enregistrés en 1987 à

3 600 ha en 1998. Les réductions de surfaces suite aux réaménagements et la pression

démographique sur une superficie bloquée depuis les années 60 expliquent ce phénomène (ON,

1 eee).

Le retrait de l'Office du Niger des activités de transformation

Le retrait définitif de I'Office du Niger des activités à caractère commercial est également

décrété enl994.Il se traduit par la fermeture des rizeries encore sous gestion publique en 199558,

puis par leur privatisation en 1996. La Société d'Exploitation des Rizeries du Mali (SERIMA)

et la rizerie industrielle de Dioro se partagent dès lors I'usinage industriel. Il semblerait qu'elles

aient impulsé un changement des prâtiques de commercialisation des paysans à partir de 1996,

les rizeries gagnant des parts de marché en décidant d'un prix d'appel intéressant (19% des

ventes en 1997, Mariko et al, 1999). Mais celles-ci continuent de travailler en dessous de leur

capacité. Face à la forte concurrence avec les décortiqueuses privées, elles vont devoir

rapidement s'assurer des marchés stables, notamment avec les AV ou d'éventuels privés sur de

nouveaux aménagements si elles veulent se maintenir. Le succès de ces privatisations devra être

jugé sur le long terme.

58 La privatisation du centre des travaux pour I'entretien du réseau primaire intervient également en 1996. La ferme
semencière mise en location-gérance en 1995 est maintenant la propriété d'exploitants. L'ancien atelier
d'assemblage avait quant à ldi été vendu dès 1991. Il ne fonctionne que très difficilement et le relais pour la
construction de matériel agricole a été efficacement pris par des artisans locaux, et notamment par la Coopérative
Artisanale des Forgerons de I'Office du Niger, soutenue par ARPON.
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Actuellement la filière de transformation est toujours largement dominée par les

décortiqueuses privées artisanales. De quelques dizaines au milieu des années 80, leur nombre

est aujourd'hui supérieur à 700. Elles ont à elles seules une capacité de décorticage de 2 à 3 fois

supérieure à la production de paddy de la zone. La qualité de leur prestation est inégale mais des

progrès notables ont été réalisés et renforcés pour lutter avec leurs nouveaux concurrents. La

souplesse de leur fonctionnement (proximité, rapidité), déjà à I'origine du développement du

marché du riz dans les années 80, reste leur principal atout. Ce mode de transformation favorise

le déplacement du lieu des ventes des centres commerciaux vers les villages. L'acquisition par

des colons d'une décortiqueuse est une voie privilégiée de diversification des revenus. Cette

stratégie permet une plus grande souplesse dans la commercialisation des produits agricoles des

exploitations et facilite la gestion de latrésorerie. Les décortiqueuses artisanales autorisent enfin

I'utilisation locale du son de nz, êlêment principal de I'alimentation des boeufs de labour.

Le développement du système de crédit décentralisé

Quoique moins dépendante de la restructuration de 1994, l'émergence dans la zone d'un

système de crédit décentralisé correspond au retrait de I'Office du Niger dans la gestion du Fond

de Développement Villageois et à son évolution vers un organisme financier classique. En 1995

le modèle des réseaux de caisses villageoises, testé avec succès dans le reste du pays, est introduit

sous la forme de projets. Deux systèmes principaux cohabitent dans la zone et se partagent

aujourd'hui I'essentiel des crédits intrants : les Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit

Autogérées (49 caisses), installées sur financement AFD et refinancées par la BNDA et les

Caisses Rurales Mutualistes du Delta (54 caisses), sur financement néerlandais et refinancées par

le FDV restructuré. Elles bénéficient d'un appui administratif et financier de I'Etat à travers sa

cellule d'appui et de suivi des structures mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit

(Ducrot, 1999).

Pour I'exploitant il s'agit d'unnouveau changement de partenaires et de procédure. Les

caisses centralisent désormais la majorité des besoins en intrants exprimés individuellement et
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les regroupent par organisation paysanne de rattachement (AV, GIEse ou autre forme associative),

cette dernière engageant sa responsabilité. Les participants doivent présenter des garanties

individuelles (10%du montant sollicité). Les dossiers sont transmis de la caisse villageoise à

l,union des caisses, et enfin aux institutions financières. Le traitement s'effectue sous le contrôle

d,une centrale de risques. L'aval de cet ensemble acquis, les institutions financières règlent le

commerçant une fois la livraison à la caisse effectuée. Ce fournisseur est choisi directement par

la fédération ou l'union des caisses. Les remboursements se font en nature ou en espèces, la

seconde forme semblant de plus en plus privilégiée. Les espèces transitent par la caisse jusqu'à

sa fédération, sous la responsabilité du groupement, tandis que les OP sont chargées du stockàEè,

de la vente et du paiement à la caisse des remboursements en nature- Le contrôle de I'ensemble

est assuré conjointement par les deux organismes et la centrale des risques, ce qui malgré la

multiplication des intervenants améliore sensiblement le taux de recouvrement.

Ce système pefinet d'engager le redressement de la situation financière des associations

villageoises. En 1 994lacrise du crédit atteint son point culminant, avec des arriérés égalant les

besoins annuels de financement (Mariko et al, 1999). Si la situation est loin d'être assainie, les

taux de recouvrement s'améliorent. De nombreuses AV ont pu négocier des plans de

remboursements ne pénalisant pas trop les paysans et autorisant I'accès au crédit (oN, 1999)'

D'autres ont pu être relayées par d'autres formes associatives6O.

Il convient également de noter qu'un projet sur financement canadien et rattaché à un

autre réseau de caisses villageoises (Nyesigiso) offre une possibilité originale de financement,

notamment pour les producteurs du village de Sériwala-km3O. Le PACCEM fonctionne sur des

promesses de ventes des paysans. Ceux-ci s'engagent à livrer une quantité définie de riz

décortiqué à la récolte et touchent à I'expression de leur promesse en espèces 67% du montant

prévu de la vente. Le prix peut subir des modifications à la hausse à la récolte, la différence

te On compte près de 250 GIE déclarés en 1998'

60 Le projet de Centre de prestation de Services, financé par I'AFD et mis en oeuvre par I'IRAM s'attache

notamment depuis 1995 à améliorer la gestion des groupements affrliés à une fédératioh (FARANFASI-SO) par

la fourniture d,un conseil financier et juridique. Dans ce cadre des plans de redressement en intermédiation avec

les institutions financières ont pu être menés.
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faisant alors I'objet d'une ristourne que le producteur touche au moment de la collecte en même
temps que les 33% restant. Le système offre aux producteurs une plus grande liberté de choix
dans I'approvisionnement et contribue à l'apprentissage d'une insertion au marché des intrants.

Les avancées de la responsabirisation des paysans

La création des comités paritaires et la restructuration collective du crédit, malgré tous
les dysfonctionnements persistants, a enfin incité les paysans à prendre plus ouvertement la
parole' Les organisations socioprofessionnelles disposent de véritables instruments pour faire
valoir leurs revendications. Les chambres d'agriculture (1993) et deux syndicats de paysans

(1997 et 1998) ont en charge la défense des intérêts des colons. A l'heure actuelle les difficultés
de ces organismes sont nombreuses. Elles se heurtent à une forte résistance des institutions
anciennes' comme en témoignent les conflits entre syndicats et Office en l99g à l,occasion de

l'élection des délégués. Malgré une bonne volonté évidente leur argumentaire manque de rigueur
et s'en tient à des revendications peu soutenues par des propositions concrètes. Il est évident
qu'un apprentissage est nécessaire avant qu'un effet significatif de leurs actions se fasse sentir.

Néanmoins leur existence est à elle seule un signe fort de changements structurels importants.

Développement des réhabilitations et dffision de I'intensification

Ces redéfinitions de I'environnement économique et institutionnel s'accompagnent d,un
développement soutenu des projets de réhabilitations et de I'adoption rapide de la technique du
repiquage (graphique n"16). Pour I'hivernage Iggïlgg, 55% des surfaces aménagées ont
bénéficié de travaux de réfection et98oÂ des implantations se font par repiquage (ON, 1999). Si

I'action volontariste des bailleurs de fond reste le moteur des réaménagements qui sont tous

effectués sans participation financière des paysans, la diffusion du repiquage peut être considérée

comme spontanée. Si cette technique est incluse dans le message du conseil rural dispensé par

I'Office, elle n'a été imposée que lors des premières campagnes sur les périmètres RETAIL.
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Graphique nol6 : part des surfaces réhabilitées et cultivées par repiquage à I'ON (1983-1998)
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Les itinéraires techniques adoptés sur I'ensemble de la zone Office du Niger soulignent

donc globalement une réappropriation des modèles intensifs si longtemps prônée mais jamais

effective. Les doses d'intrants appliquées pour la riziculture ont également sensiblement

augmenté en moyenn e (Z7oÂpour I'urée et 18% pour le DAP entre 1992 et 1997 , Mariko et al,

lggT),bien qu'elles restent en dessous des recommandations. Cette dynamique touche aussi le

maraîchage de contre saison qui prend une importance grandissante dans les systèmes de culture

(6%du total des surfaces cultivées en 1998 et des rendements moyens de 24 tlha contre 22 tJha

en 1994). Les résultats les plus récents témoignent par ailleurs d'un resserrement des écarts de

performances entre les zones réhabilitées et non réhabilitées qui confirme la forte implication

paysanne dans les parcelles. Cette révolution agricole a êtê techniquement rendue possible par

lapersistance de facteurs favorables dont les principaux sont la largesse du crédit, ladisponibilité

en main-d'oeuvre extérieure bon marché et l'augmentation de la pression foncière.

Des résultats d'ensemble touiours en progression

Après une légère baisse en lgg4 à cause d'une attaque de virose particulièrement

violente6l, les rendements rizicoles retrouvent une tendance à lahausse qui se maintient jusqu'en

6r Ce problème sanitaire a impulsé un changement de variété très rapide (2 à3 hivernages) qui montre les capacités

de réaction de la recherche et du monde paysan.
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I 998 (graphique no l7).L' ensouement des acteurs pour I'agriculture se traduit surtout par un taux

de mise en valeur supérieur à 1 00% à partir de 1997 . Le développement du maraîchage chez les

hommes alors qu'il concernait principalement les femmes jusqu'en 1993 et, plus modérément,

de la riziculture de contre saison, permettent une meilleure utilisation du potentiel irrigable.

Graphique no17 : surfaces aménagées et cultivées en casiers à I'ON (1993-lg9g)
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Ce résultat est aussi le fait de I'accroissement de la pression démographique. Les succès

enregistrés motivent les demandes d'entrée en colonat et les familles s'agrandissent (graphique

n'18). La population colon dépasse aujourd'hui 200 000 persorutes. La surface disponible par

exploitation est en baisse constante (4,5 ha en 1987 contre 3 ha en 1998) tandis que I'effectif
moyen par famille a progressé de 12 à l3 personnes (ON, 1999). La poursuite des efforts en

matière d'intensification conduit à une hausse soutenue de la production de paddy depuis 1gg4

(graphique nolg). Elle se situe en 1998 à 290 000 tonnes, soit près du triple de celle de

I'hivernage 1987188. En tenant compte des progrès des filières maraîchères, et particulièrement

de l'échalote, force est de reconnaître I'ampleur du développement agricole de I'Office du Niger

ces 10 dernières années.
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L

()
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f Y'l

----r- Surfaces aménagées ----*- Surfaces cultivées r- Rend. riz hiv.
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Graphique nol S : population colon à I'ON (1993-1998)
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Graphique no19 : production de paddy d'hivernage à I'ON (1993-1998)
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Les adaptations de I'environnement institutionnel et I'adéquation des choix d'innovations

techniques au contexte socio,économique des zones de production ne suffisent cependant pas à

expliquer totalement ces résultats positifs. Si la filière riz malienne est aujourd'hui jugée

compétitive par tous les observateurs (Baris et al, lgg6,Touré, 1997 ,Dupressoir, 1998, Mariko

et al, lggg,oN, Iggg,PRMC, 1999), c'est aussi que le virage libéral convenablement concerté
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et la dévaluation du franc CFA ont permis de conforter les dynamiques en cours.

Le changement de parité de janvier 1994 coincide avec une forte hausse des prix sur le

marché mondial et avec une politique nationale de protection de la filière riz mise en place depuis

1990 avec l'instauration de la Taxe Conjoncturelle d'Importation (Mendez del Villar et al, 1995).

Les prix relatifs sont nettement en faveur de la production locale et le resteront même après la

suspension de la TCI, qui n'est plus appliquée depuis 199462.Il s'en suit une hausse de la
demande intérieure et du prix à la production (taux tendanciel d'accroissement mensuel de 0,7yo

en termes réels entre janvier 94 et fin 98) malgré l'augmentation de laproduction. L'impact est

d'autant plus fort que de 1990 à L993 les prix à la production étaient au contraire orientés à la
baisse (taux mensuel de0,60/o).Larecomposition des circuits de commercialisation suite àl'arrêt
des monopoles s'est par ailleurs effectuée en faveur des producteurs qui ont vu leur part dans la
formation des prix augmenter par rapport à celle des commerçants (Mariko et al, I 999). La raison

principale est le déplacement du lieu des ventes vers les villages, les commerçants faisant appel

à des intermédiaires (collecteurs) pour s'approvisionner (Dupressoir, 1998).

Ces conditions favorables combinées à l'augmentation des rendements ont cornpensé la
hausse des prix des facteurs (annexe n"4.1.2). Si les prix des engrais ont globalement doublé

deux ans après la dévaluation, les derniers hivernages sont plutôt marqués par des ajustements

à la baisse, notamment grâce à la multiplication des circuits d'approvisionnement. Suite aux

différents contrats plans et à la recherche d'une meilleure adéquation entre le prix de I'eau et les

coûts de fonctionnement réels de I'Office du Niger, la redevance hydraulique aétéréévaluée 3

fois sur la période (57 150 FCFNha en zone réaménagée et 46 150 FCFA/ha en zone non

réaménagée pour I'hiverna ge 1998/99). Malgré la généralisation du repiquage plus exigeant en

travail, les coûts de main-d'oeuvre ont d'autre part pu être contrôlés grâce à la présence toujours
persistante d'une population sans terre pénalisée dans ses négociations avec les colons. Les

paysans se sont par ailleurs réorganisés au niveau villageois. Des groupes de jeunes et de femmes

ont proposé un service alternatif bon marché entre I'entraide et le travail à façon.

u'Ce contexte a permis, compte tenu de la souplesse dans I'instauration des droits de pone, un accompa$nement
du commerce extérieur sur la période. Ramenée de 99,1 avec TCI à 4g,7yoen fevrier lgg4,ces droits seront fixés
à ll% de juin à août 95, 49,7yo de septembre 95 à juin 96,22,lyo de juin 96 à mars 97 (avectoutefois une baisse
à 6% en juillet, août et septembre) et enfin à ll,lo/o de mars lggT àfin 199g.



Au bilan les revenus rizicoles ont nettement progressé sur la période (tableau n"l). Par

ailleurs, I'Office du Niger comptant 16 500 familles en 1998 (recensement Office du Niger,

lggg),la surface cultivée est de 3,4 ha par exploitation toutes spéculations confondues. Le

développement économique induit par I'augmentation du niveau de vie des colons et par

l,accroissement de la production de paddy a favorisé la poursuite du développement de la

diversification agricole, l'élevage bovin, la prestation de service et le petit commerce notamment'

ain-d'oeuvre familiale et concernent

les casiers de simPle culture.

b. La fin précipitée des réformes libérales et la recomposition de I'agriculture dans

le delta du Sénégal (1993-1998)

A la veille de la dévaluation du franc CFA les débats sur la riziculture dans le delta se

focalisent sur les demandes de plus en plus pressantes des bailleurs de fonds d'une libéralisation

complète du commerce et sur l'assainissement du crédit. C'est àpartir du traitement de ces deux

points que I'environnement économique et institutionnel actuel de I'agriculture irriguée dans la

zone s,est construit. Les décisions sont élaborées sur fond de crise et de recul de la production

de paddy dans la vallée, l'éphémère embellie des années 1987-1993 marquant le pas.

Le système de péréquation accompagnant la filière des rizeries SAED accuse' dans le

rapport deprix de 1993, uneperte approchant 60FCFAparkg deriz (SAED, 1995) refinancée

grâce au monopole de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix sur le commerce des
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Tableau nol : revenus nets issus du riz d'hivernage à I'Office duNiger (FCFAfta)

Zones réaménagées Zones non réaménagée

Type
d'exploit.

Petites
O<surf.<4 ha

Moyennes
4<surf.<10

Grandes
surf.>I0 ha

Petites
O<surf.<4 ha

Moyennes
4<surf.<10

Grandes
surf.>I0 ha

1992-94
nominal 175 207 t34 834 t74 598 7l t79 90 879 r2l 501

r995-97
nominal 273 rl5 378 709 328 490 190 lll 240 805 266 428



importations. La filière parallèle sans ponction sur le crédit ne rémunère pas l,ensemble des

acteurs. Cette situation pénalisant finalement le consommateur, est jugée inacceptable et n,a pas

fait la preuve' loin s'en faut, de sa capacité à améliorer les conditions de production. Depuis l9g5
la banque mondiale notamment réclame la suppression de la CPSP (Hirsch, l99g). C,est du reste

sur ce point que la signature du Programme d'Ajustement Structurel du secteur Agricole achoppe

encore (alors qu'il a pu être signé dans nombre de pays voisins, Hirsch, l99g). Comme dans le

cas de I'Office du Niger, mais pour des raisons differentes, une refonte complète de

I'organisation de la filière et donc de la SAED, intervenant incontournable, s,impose.

Les nouvelles orientations des autorités

La première étape de cette refonte est la restructuration de la SAED en I 993. Les textes

de cette restructuration, qui ne sera effective qu'en lgg4 et qui a fait I'objet de nombreuses

controverses, insistent en effet pour la première fois de façon claire sur le retrait de la société de

toutes ses activités commerciales et productives. Ils stipulent également son recentrage sur les

missions de services publics (SAED, 1995). La réorganisation conduit à un organigramme

simplifié composé de 3 directions centrales basées à Saint louis (administrations et finances,

planification et développement rural, aménagements et infrastructures) et de 4 délégations déjà

crées en 1981 (Dagana, Podor, Matam et Bakel). Entre 1988 et 1998, les effectifs de la société

sont passés de près de I 000 agents à 300, suite aux pertes successives de ses prérogatives.

Dans le même temps, précipité par la dévaluation63 mais signe d'un revirement

d'intentions, le Programme d'Ajustement Structurel du secteur riz est signé (fevrier lgg4,le pAS

pour I'Agriculture sera signé un an plus tard). Il s'accompagne de I'adoption du plan Directeur

de la Rive Gauche (mars) et de la Lettre de Politique de Développement Agricole fiuin).
L'ensemble encourage la poursuite des efforts dans I'agriculfure irriguée mais conforte

l'obligation pour la SAED de s'en tenir à ses missions de maître d'oeuwe des infrastrucfures

hydro-agricoles, de conseils auprès des organisations professionnelles et des agriculteurs, ainsi

63 S'ajoutant à la pression des bailleurs par les conditionalités d'obtention de prêts, la dévaluation en renchérissant
le coût des importations fait voler en éclat le système de péréquation (Fusilieiet al, 1995), sans pour autant assurer
la compétitivité du riz local en concurrence avec des brisures dont le marché mondial est davantage un marché de
sous-produit.



que de l,observation des activités agricoles de la vallée64. Ce cadre institutionnel fort mis en

place, les réformes s'enchaînent, non sans quelques écueils.

Les étapes de la libéralisation de l'aval

De janvier à juin lgg4un prix de 90 FCFA/kg est encore garanti par la SAED puis toute

subvention est supprimée à la privatisation des 2 nzeries publiques encore en fonctionnement

(uin). Or, durant I'explosion de I'agriculture privée, le delta a connu un accroissement de la

capacité de transformation. Porté par les facilités offerteb par le système de sous-traitance des

collectes SAED et par le soutien des banques, cet accroissement reste jusqu'en 1993 compatible

avec l,augmentation des volumes à traiter. Le ralentissement de la production à partir de 1994,

mal apprécié par les opérateurs qui espéraient en outre toujours pouvoir bénéficier d'une aide

substantielle de I'Etat, a par contre entraîné une surcapacité de transformation' L'ajustement à

cette situation dans le contexte de désengagement a gén&ê de nombreuses faillites dès 1995'

pour assurer leur survie durant I'hivernage94195 les riziers ont du acheter le paddy au alentour

de 100 FCFA/kg et transformer à perte pour s'aligner sur le prix du riz brisé toujours fixé

administrativement (180 FCFA/kg au détail en 1995).

Fin 1 994lalibéralisation du marché touche les producteurs et leurs organisations mais

les transactions sont toujours faussées par I'administration du prix de détail. Malgré I'insistance

des bailleurs de fonds ce système ambigu perdure en 1995 et la CPSP, maître d'oeuwe, augmente

le prix à la consommatio n (ZZ5 FCFA/kg) pour s'éviter des pertes liées au renchérissement des

importations. Cette opération perïnet durant quelques mois une amélioration de la structure du

prix du riz local mais I'ambiguité des manoeuvres rend I'arrêt des activités de la CPSP

inévitable. Les prix deviennent théoriquement libres à tous les niveaux de la filière fin 1 995 '

6o Ces points sont également les principaux éléments de la cinquième lettre de mission (1995-1997)
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La libéralisation du commerce du riz importé

Le système de péréquation ayant vécu, la dissolution de la CpSp est décrétée en
décembre 19956s,5 mois après le vote d'une loi instaurant une taxe variable. Cette taxe,
plafonné e à 46Yo' est sensée protéger efficacement producteurs et consommateurs, puis être
supprimée pour conduire rapidement à la vérité des prix. Partant d'une base de calcul attachée

au marché du riz brisé Thai Al, seule réference de brisure disponible, cette taxe sera inopérante
dans sa fonction de protection. Les importateurs privés nouvellement autorisés à investir ce

secteur parviennent à s'approvisionner en 1996 à des prix très bas, au détriment de la qualité.
Dans la concurence qui s'engage les volumes traités passent par ailleurs de 300-400 000 tonnes

à plus de 600 000 tonnes en 1996.

Les riziculteurs et les riziers de la vallée sont les premiers touchés par ces perturbations.

Les stocks des riziers sont difficilement écoulables sans perte. D'autre part, les organisations
paysannes se retrouvent dans I'obligation, pour rembourser les crédits en cours, de

commercialiser un paddy acheté quelques mois plus tôt à leurs membres à un prix élevé. Les
négociations entre ces organisations et les transformateurs déjà très éprouvés par la campagne

passée se soldent par un arbitrage de I'Etat. Celui-ci subventionne le prix sorti usine pour
permettre les remboursements et limiter ainsi le retard dans le lancement de I'hivernage suivant.

Une nouvelle loi est votée fin 1996 pour tenter de corriger les lacunes de la première. Elle
doit cette fois s'appliquer sur les déclarations des importateurs. Tout aussi inefficace que la
première mesure' elle conduira à des surestimations dans les déclarations et n'occasionneront
pratiquement pas de sur-taxe. Les commerçants importateurs parviennent en lggT à faire des

marges très importantes malgré une conculrence encore très forte. Les prix à la consommation

se maintiennent à un niveau élevé mais I'Etat est une fois de plus obligé d'intervenir dans la
vallée en rachetant directement les stocks de riz local (Hirsch, 1998).

65 signe supplémentaire de la confusion dans le traitement de son désengagement, la CpSp importe massivement
du riz jusqu'en février 96, transactions qui perturberont le marché durant près de g mois.
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Le bilan de la libéralisation des échanges a fait clairement apparaître la faiblesse des

systèmes de régulation anciens et I'incapacité du riz local de se positionner face aux brisures

importées. Si les importateurs et les commerçants qui ont su se positionner favorablement ont

obtenu des gains substantiels, la riziculture du delta en sort très affaiblie, désillusionriée par

I'expérience privée et marquée par les faillites de nombreux riziers. Par contre le débat sur la

qualité, jusqu'alors occulté par la protection de la filière a pu s'engager.

2) Le traitement de la crise du crédit

Le faible taux de remboursement de I'hiverna ge l990l9I (65%) et les dettes de plus de

Z,Z milliards qu'il occasionne n'étant pas suivies de mesures strictes d'amélioration de la

récupération des encours, la situation en 1993 est arrivée à un point de non retour. C'est à cette

période que la Caisse Nationale de Crédit Agricole change de politique. Les indicateurs de

production marquant dans le même temps un net recul (graphique no20), elle décrète la

croissan ce zéro et modifie ses procédures66. Il n'y aura pas de changement radical de système

coïïrme dans le cas de l'Office du Niger mais un resserrement drastique des montants octroyés

et un renforcement du contrôle de la fiabilité des projets et du suivi des fonds engagés.

Aucun prêt n'est accordé à de nouvelles organisations paysannes et les crédits à

l'équipement sont suspendus. Tout renouvellement est conditionné au remboursement intégral

des exigibles précédents et le taux est majoré (17,5o/o). Quelques saisies sont par ailleurs

effectuées. Même si leur impact est limité étant donnée la faiblesse de I'accumulation des

paysans, elles marquent les esprits. La représentation qu'ont les producteurs des institutions

bancaires va en être profondément modifiée. Sur les périmètres publics des moratoires sont

négociés, notamment en lggT ,avec la même volonté d'offrir I'image d'une plus grande rigueur.

poursuivie jusqu'à aujourd'hui cette politique a permis un assainissement relatifdu crédit

rural. Si les pertes n'ont pas été entièrement recouvertes, le système fonctiorule depuis 2

campagnes sur de nouvelles bases qui semblent être globalement admises, les taux de

66 Des tentatives d'investissement du crédit hors CNCAS se font jour en 1993. Toutes se heurteront aux mêmes

limites et avorteront.



remboursements atteignant par exemple 95% sur I'ensemble de la vallée pour la campagne

1997/98 pour un capital prêté proche de 1,7 milliards. Le taux d'intérêt est du reste ramené à

7,5% dès 1997 - La contre partie de ce redressement est bien entendu I'arrêt d'activité de

nombreux GIE exploitant sur les PIP (Liagre, lg97), un repli des paysans sur les périmètres

privés et donc une baisse radicale des surfaces cultivées et des productions.

3) Une recomposition de I'agriculture irriguée sur des bases assainies ?

Les performances rizicoles

La chute des perfoffnances, pressentie durant la campagne lgg2lg3, est confirmée pour

1994/95 - L'ajustement au tarissement de la manne financière et aux difficultés de

commercialisation s'effectue de 1993 à1996 (graphique no20). L'élimination de tous les GIE

incapables d'échapper au marasme semble en effet achevée à cette période. Les nouveaux

aménagements sont surtout publics et concernent principalement la livraison tardive de tranches

de réhabilitation. La surface cultivée est ramenée pour I'hiverna ge 1996197 à lZ 400 ha, ce qui

représente un taux de mise en valeur de 35% sur I'ensemble du delta. Les plp sont bien

évidemment les plus touchés. Ils ne couvrent plus que 32Yo des surfaces cultivés alors qu'ils
occupent 650/0 des surfaces aménagées. En 4 campagnes la production d'hivemage est divisée

par deux pour atteindre les niveaux du milieu des années 80 avant I'avènement de I'irrigation
privé (graphique no2l) et le rendement du riz d'hivernage en inférieur à 4tlba.

Il semblerait cependant que I'hémorragie soit contrôlée en 1996. A partir de 1997,sous

l'effet conjugué de I'assainissement du crédit, de la reprise de la contre-saison sur les grands

aménagements et de la mise en service de périmètres neufs ou réhabilités plus performants, les

rendements d'hivernage retrouvent leur niveau de lgg4, la production se stabilise à

70 000 tonnes et le taux de mise en valeur à 45% des surfaces aménagées.
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Graphique no20 : surfaces aménagées et cultivées dans le delta du Sénégal (1993-19
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Graphique n"21 : production de paddy d'hivernage dans le delta du Sénégal (1993-1998)
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paddy de la vallée présentera des difficultés. Une telle segmentation nécessite un délicat et

important travail tout au long de la filière, jusqu'à un consommateur dont le pouvoir d'achat s,est

fortement déprécié depuis les années 80. Les progrès réalisés dans ce domaine restent très

insuffisants tandis que les interventions de I'Etat pour sauver une récolte et empêcher du même

coup le blocage de la suivante sont de moins en moins envisageables.

D'autre part, si le crédit agricole semble conforter son rétablissement dans le delta et

parvient à maintenir son engagement dans une politique rigoureuse, de nombreuses organisations

paysannes ne parviennent toujours pas à remplir correctement l'ensemble de leurs (trop

nombreuses) fonctions. Dans la cuvette de Pont Gendarme par exemple la fourniture de I'eau est

de I'avis des producteurs peu satisfaisante et les GIE, pourtant organes centraux de la riziculture

dans les textes, confient quasiment toutes leurs missions à la section villageoise (le trésorier de

la section contrôle notamment l'état des remboursements de chaque groupement). Le danger d'un

nouvel assainissement par l'élimination des moins performants n'est pas à exclure.

La faillite massive d'exploitations agricoles et d'entreprises de services, si elle ne

s'accompagne pas d'une augmentation rapide des surfaces cultivées ne manquera pas de

réinstaurer le débat sur la rentabilité des investissements réalisés. Les infrastructures de la zone

ont en effet été conçues pour permettre la mise en culture du triple des tenes actuellement

exploitées et la poursuite éventuelle des efforts ne peut se justifier au vu de ces résultats.

Les revenus issus du riz se sont sensiblement améliorés (tableau n"2) mais I'historique

de ces dernières années insiste sur I'incertitude qui les caractérise. Compte tenu des taux de mise

en valeur actuels et d'une population agricole de 9 300 familles dans le delta (estimations à partir

d'un recensement dans 22 vlllages en 1995, Delcombel, 1996, Bélières et al, 1999), la surface

moyenne cultivée toutes spéculations confondues est de 2,15 ha par exploitation. Les

performances de I'agriculture ne pernettent pas pour la grande majorité des producteurs la

couverture des besoins courants. Ils se trouvent de fait obligés de diversifier leurs activités et

donc leurs sources de revenus.
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Tableau n"Z : revenus nets issus du riz d'hivernage dans le delta du Sénégal (FCFA/ha)

Aménagements publics Aménagements privés

1993-94
nominal I l3 836 76 666

1996-98
nominal 190 l0l r39 940

Source:Bélièressvalorisationdelamain-d'oeuvrefamiliale.

Les présentations des deux zones d'étude témoignent bien des objectifs essentiellement

tournés vers la riziculture qui ont prévalus pour la définition des politiques d'accompagnement

et d'encadrement des systèmes irrigués. Dans ce contexte, les activités de diversification des

revenus entreprises par les agriculteurs colons, et particulièrement les activités extra-agricoles,

se sont développées en grande partie de façon spontanée, en réponse aux insuffisances et aux

incertitudes, mais aussi aux opportunités qui ont traversées les dynamiques des filières rizicoles.

De ce fait, les informations disponibles sont éparses, issues d'études ponctuelles et parfois

contradictoires. Malgré le nombre important des études, il apparaît difficile de dresser un état des

lieux précis et exhaustif des volumes et de la rentabilité de chaque activité.

parallèlement à ces faiblesses informationnelles, il semble difficile de décrire ici la

multiplicité des opportunités de diversification extra-agricoles offertes aux agriculteurs. Nous

ne traiterons donc dans un premier temps que des activités de diversification des cultures et de

l'élevage, qui mobilisent I'ensemble des travaux de recherche et de développement. Ce n'est

qu'au f,rl du traitement des études de cas, en fonction des stratégies de recherche de revenus

développées au sein de chaque concession enquêtée, gu€ seront précisées les logiques,

I'environnement et les perspectives des activités extra-agricoles au niveau paysan.
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De façon à rester centrées sur notre sujet et sur son traitement par les mécanismes socio-

économiques internes aux groupes domestiques (introduction générale), les descriptions

contenues dans ce chapitre doivent par ailleurs surtout s'attacher à juger des conditions

économiques et institutionnelles des opportunités de diversification des revenus, et de leurplace

potentielle dans les systèmes d'activité paysans.

Notre propos n'est pas de brosser un tableau d'ensemble de l'économie des deux

périmètres irrigués, tableau qui obéirait davantage à une vision méso-économique de la
diversification des revenus, mais plutôt de préciser le cadre de définition des stratégies paysannes

présentées dans les chapitres suivants.

1. LNS TENDANCES DES PRINCIPALES CULTURES DE DIVERSIFICATIoN AGRICoLE

La diversification des cultures est actuellement très présente dans le discours de

I'encadrement et de la recherche sur les périmètres irrigués (PSI, lggT ,Huat et al, lggg,Bélières

et al, 1999, ON, 1999, URDOC, 1999). Au départ activité spontanée de survie plus ou moins

illicite et tournée vers I'autoconsommation ou vers les marchés locaux (Borderon et al, 1985,

Jamin, 1994),la pratique du maraîchage est aujourd'hui une solution privilégiée pour améliorer

la mise en valeur et la rentabilité des aménagements. Mais tant pour des raisons techniques

qu'économiques et institutionnelles, les situations des deux zones sont contrastées. Si à I'Office

du Niger la diversification des cultures est largement intégrée aux systèmes de production

paysans, elle présente au Sénégal de nombreuses incertitudes et reste aléatoire, au moins pour

les aménagements anciens du coeur du delta, dont les dynamiques viennent d'être décrites.

a. Le développement de la diversification des cultures à I'Office du Niger

I ) La prédominance du maraîchage

La diversification à I'Office est dominée par le maraîchage, et plus particulièrement par

l'échalote (graphique no22). Elle n'est autorisée dans les casiers rizicoles que depuis l0 ans. Les

champs hors-casiers et les jardins de case, traditionnellement utilisés comme espaces de liberté
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pour s'affranchir de la tutelle de l'Office et de la spécialisation rizicole, ne couwent plus que

respectivement 23 et 38% des surfaces de diversification (ON, 1999). L'augmentation des

surfaces due à la mise en valeur des casiers rizicoles67, s'est accompagnée d'une hausse des prix

à la production après la dévaluation du franc CFA, qui, même si les prix des intrants ont

progressé ptus rapidement, a amélioré la rentabilité de 1'activité68. Nous ne disposons pas de

données pour toutes les spéculations €t, d'une manière générale, les chiffres souffrent

d,imprécisions, mais pour exemple, le taux de marge brute de l'échalote serait en 1997 de35oÂ

(ZO%en 1993), pour un revenu monétaire dépassant 1 000 000 FCF Nha(Mariko et al, 1998)'

Graphiqueno;];': surfaces emblavées pour la diversification des cultures à I'Off,rce du Niger
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Libellés : part de la divenification dans la mise en valcur totale annuelle. source : Offrce du Niger.

Ces conditions favorables ont induit des adaptations techniques qui ontpermis une hausse

des rendements : maintien de la fertilisation minérale et organique malgré les augmentations de

prix, intensification en travail par le recours à de la main-d'oeuvre salariée6e. La production

d'échalote, de 1g 500 tonnes en 1994 est en 1998 de 65 000 tonnes, tandis que dans le même

67 Les surfaces spécifiquement maraîchères ne progressant plus, sont soumises à une forte pression démographique'

68 pour l,échalote, le prix à a production a augmenté de }4%entre 1993 et lgg7, alors que dans le même temps le

ratio prix production] prix des intrants passait de 1,54 à 1,22 (Mariko et al, 1998).

6e La demande en travail est très forte du fait de la persistance d'une irrigation manuelle; à la calebasse, même dans

les parcelles maraîchères installées dans les casiers'

1994/9s
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temps, toutes spéculations confondues, les productions de diversification passent deZg 500 à
76 000 tonnes sur I'ensemble de I'office du Niger (ON, lggg). Ce développement, avec des

surfaces moyennes par exploitation de 0,3 ha (Mariko et al, l99g), offrirait en l99g une

contribution à hauteur de26%o des revenus totaux dégagés par les paysans, contre l7%en 1993.

De fait, le maraîchage supplante aujourd'hui le rizdecontre-saison (qui ne couvrait que I 660ha
en 1998), pourtant affiché par I'encadrement comme priorité pour rentabiliser les réhabilitations

des périmètres (Beauval, 1999), et est pratiqué par I'immense majorité des concessions.

La diversification des cultures est donc aujourd'hui un élément incontournable de

l'économie de I'irrigation à I'Office du Niger, justifiant I'investissement de larecherche dans son

accompagnement. L'introduction du mais, de la pomme de terre ou du gombo, Ies travaux sur

les a:rières effets de I'apport de fumure en contre-saison, les efforts sur I'amélioration de la

coordination au sein des filières (diffusion des prix), en sont des exemples marquants.

Les atouts de la diversification sont liés au caractère redistributif de l'activité au sein des

groupes domestiques et à sa contribution au lissage de la trésorerie des chefs de concession. En
effet, les parcelles sont individualisées et permettent aux dépendants d'obtenir des revenus

propres pour satisfaire leurs besoins en dehors de la dimension collective de I'exploitation
rizicole' De leur côté, les chefs de concession peuvent compter sur une ressource supplémentaire

de mars à novembre, autorisant une gestion facilitée du financement de I'hivernage et de la

commercialisation des productions rizicoles (Beauval, lggg).Il semble par ailleurs que les

débouchés sur les marchés urbains soient accessibles aux producteurs de I'Office du Niger et

puissent autoriser une poursuite du développement du maraîchage, et particulièrement de

l'échalote (Mariko et al, 1998). Le nombre des commerçants spécialisés dans l'écoulement de

l'échalote est ainsi en constante augmentation et des perspectives d'exportation, notamment à

destination de la côte d'Ivoire, sont potentiellement réalisables.

Une des limites pour les producteurs concerne les conditions

transformation (URDOC , 1999). Les variations saisonnières du prix à

de stockage et de

la production étant
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importantes (les prix de l'échalote fraîche à Niono d'octobre à décembre sont jusqu'à l0 fois

supérieurs à ceux de février à mai, Beauval ,lggg),la nécessité d'améliorer les capacités de

stockage, sans altérer la qualité et en limitant les pertes fiusqu'à6o%sur 5 mois pour l'échalote),

et les procédés de séchage sont des priorités. Il reste que les fluctuations des prix pourraient être

atténuées par une meilleure concertation entre les acteurs de I'aval des filières. Les démarches

collectives des paysans, tant pour la production que pour la commercialisation, se limitent à la

création de rares GIE et à des cellules spécialisées au sein des associations villageoises (URDOC'

1999). La structuration des filières autour d'une interprofession est en cours, mais contrairement

àlaizicglture, I'organisation des producteurs n'intègre pas les commandes collectives d'intrants

et des stratégies de commercialisation centralisée. L'individualisation des parcelles et les

spécificités des différents acteurs de la production qui en découlent y sont pour beaucoup. Le

financement des activités maraîchères achoppe du reste sur ce point. Les réseaux de caisses

d'épargne et de crédit débloquent aujourd'hui des lignes de crédit spécifiques, essentiellement

pour l'échalote, mais restent prudents sur les modalités d'une diffusion généralisée (moins de 8%

des crédits accordés par le réseau CIDR en 1998, CIDR, lggg),ce qui peut s'avérer déterminant

pour la poursuite du développement de la diversificationT0.

L,exemple de la SOMACO (société malienne des conserves), qui en 1992 instaure des

contrats avec des producteurs de la zonede Niono pour approvisionner son usine de Baguineda,

souligne les difficultés d'une intégration des filières maraîchères. Le financement extérieur de

I'activité s'est soldé par un échec, les deux parties (usine et paysans) ne respectant pas leur part

des contrats. La chute brutale des implantations en 1 997 (graphique n"22) traduit le retrait de la

SOMACO du secteur de la production. Sans contractualisation, des retards sont pris dans les

calendriers culturaux et la tomate fraîche présente des difficultés d'écoulement. Les producteurs

préÊrent se tourner vers l'échalote, plus adaptée à leurs pratiques de financement en dehors des

circuits officiels (URDOC, 1999). L'échec révèle le manque d'expérience des paysans et la

difficulté à dépasser les logiques défensives en marge du développement rizicole qui ont toujours

70 Dans le cadre du contrat-plan 1999-2001 , les barèmes de redevance hydraulique, jusqu'en 1998 plutôt incitatifs

pour la contre-saison froide, 25 800 FCFAlha sur les soles maraîchères et les hors-casiers (pas toujours perçus) et

4 900 FCFA/tra sur les aménagements, passent à 43 000 FCFA/ha sur les hors-casie rs,62 000 FCFA/ha sur les soles

maraîchères et 6 200 FCFAlha sur les aménagements. Le recouvrement se resserant, le financement de la conhe

saison peut devenir un obstacle pour les femmes et les hommes dépendants.



prévalu pour I'exploitation maraîchère, difficulté renforcée par l'éclatement des unités de
production' Dans ces conditions, et bien que dans I'exemple le manque d'expérience soit partagé
par I'usine, les contournements constatés pour la tomate ne sont ainsi pas à exclure dans Ie cas
d'introduction de crédits maraîchers formels pour d'autres spéculations.

Les itinéraires techniques en vigueur, trop exigeants en main-d'oeuvre du fait de
I'arrosage manuel, représentent enfin, avec le financement, laprincipale limite à l,accélération
de I'extension des surfaces emblavées, au moins pour les hommes chefs de groupes domestiques.
Des efforts, impliquant nécessairement les institutions de développement et l,encadrement,

doivent être entrepris pour palier cet écueil et pour diffuser des techniques d,irrigation
susceptibles de s'adapter au maraîchage dans les riziers rizicoles.

b. La difficile introduction de la diversification des cultures dans le delta du Sénégal

Dans le delta du Sénégal, et particulièrement dans les zones où nous avons plus
spécifiquement travaillé, d'importants problèmes techniques s'ajoutent aux difficultés de

structuration et de professionnalisation des filières pour le développement d'une diversification
des cultures durable et compétitive. La lecture des surfaces du graphique no23 oblige à quelques

commentaires. Elles excluent en fait la bordure du lac de Guiers (carte de situation no4) où se

développent aujourd'hui la culture de la patate douce (757 ha en 1998) et des projets diversifiés
de maraîchage- Cette zone échappe partiellement à I'encadrement de la SAED, n,est pas incluse
dans la dynamique présentée dans I'historique ci-dessus, et obéit à des logiques récentes qui
offrent peu de points de comparaison avec I'Office du Niger. Si nous l'avons écarté,pour ces

raisons, il convient de souligner qu'elle porte une bonne part des espoirs de diversification des

culture dans le département de Dagana (PSI, 2000). Quelques agriculteurs du delta central tentent
ainsi depuis deux ans de s'insérer dans cette dynamique, en montant des projets de polyculture
pour obtenir des terres en bordure du lac.
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Graphique no23 : surfaces emblavées pour la diversification des cultures dans le delta du Sénégal

(délégation de Dagana)
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Libellés : part de la diversilication dans la mise en valeur totalo annuellc. source : SAED.

Le gombo, d'introduction récente (graphique no23), est une filière encore mal connue.

Un opérateur étranger a pendant la première année centralisé la commercialisation, visant

I'exportation vers la France. Parallèlement, il semble que des circuits locaux, organisés autour

d'un petit nombre de collecteurs, soient en passe de se développer. Les dernières informations

dont nous disposons sur les marchés témoignent pour 1,999 de volumes à la fois faibles et

erratiques, mais de prix élevés (500 à 800 FCFA/kg pour les productions précoces de fevrier à

mai, puis une stabilisation à350-450 FCFA/kg le reste de I'année, PSI,2000). Les comptes de

production et la rentabilité pour les paysans ne sont pas connus. Cependant, malgré son exigence

en main-d'oeuvre pour la récolte, 1'apport en terme de trésorerie offert par l'étalement potentiel

de la production, et la faiblesse des intrants à apporter, sont des avantages non négligeables pour

I'intégration de cette spéculation dans les systèmes de production en tant que revenu d'appoint.

L'introduction de I'arachide illustre les heurts de I'agriculture sous contrat dans le delta.

Au départ introduite par des sociétés nationales pour la production de semences pour le bassin

arachidier ou d'arachide de bouche de qualité, les paysans ont en fait, une fois les intrants acquis

à crédit, déclaré des productions très faibles et vendu en frais sur le marché local, sans honorer
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la plupart du temps leur part des contrats (Després, lggT). C

EftsLtû'it'fÊ
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surfaces emblavées, dépendantes de I'accès au crédit. Pourtant, po Dæep."isionngment de ce

marché local du frais, les revenus potentiels sont proches de 500

producteurs privés y voient des perspectives intéressantesTr.

,A/ha, et' çelques' gros

Nous insisterons davantage sur les filières tomate et oignon, qui, en plus de faire office

d'un suivi par la recherche, offrent malgré quelques contraintes les meilleures perspectives.

l) La tomate d'industrie : une filière en crise. en proie à des instabilités

La tomate industrielle est une activité ancienne dans le delta du Sénégal, mais elle fut

cantonnée à un rôle mineur jusqu'à la fin des années 80. A partir de 1987 un comité de

coordination, impliquant les industriels (également producteurs), I'Etat et les agriculteurs est crêé

pour dynamiser la filière. L'injection de crédit par la Caisse Nationale de Crédit Agricole, les

nouvelles mesures d'accompagnement des industriels et I'obtention d'un prix garanti qui suivent

ces réformes, débouchent effectivement sur une hausse des surfaces cultivées et des quantités

collectées (Huat et al, 1999). Mais I'embellie est de courte durée. La dévaluation du franc CFA

s'accompagne d'un renchérissement des coûts de production (250 000 à 400 000 FCFA/ha), et

d'un repli des industriels, qui ne réévaluent pas leur prix de rachat devant Ia libéralisation des

importations du concentré de tomate. Une attaque d'acariose en 1995 et l996,faisant baisser les

rendements sur I'ensemble de la vallée de 22 à 12 tonnes/ha, se combine à ces conditions

économiques défavorables pour décourager les différents acteurs.

Une reprise en main de la filière sous l'égide du CNCFTIT2 est tentée enlgg7,notamment

par la négociation de moratoires avec la Caisse Nationale de Crédit Agricole pour les

groupements de producteurs, exsangues après la crise de 1995. Les résultats actuels, en

progression, restent cependant très inferieurs aux objectifs ( I 000 ha cultivés contre 2 500 prévus

pour I'ensemble de la vallée, source SAED). La difficulté d'obtention de crédit d'une année sur

tr Ces gros producteurs, irriguant par aspersion, sont cependant des cas particuliers, dont les modes {
ne sont pas en l'état transférables aux paysans du delta.

72 Comité National de Concertation sur la Filière Tomate Industrielle, qui a rerrl
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l,autre, le risque sanitaire toujours très présent et les aléas de commercialisation face à un secteur

industriel lui-aussi en restructu-ration et en position délicate face aux importations, créent une

forte incertitude. Les exploitants eux-mêmes entretiennent cette incertitude en vendant en frais

et bord champs, hors circuits de remboursement des industriels, à des commerçants indépendants

(25%de laproduction en 1998). Dans cette sous-filière les paiements s'effectuent au comptant,

à des prix plus intéressants que par la filière industrielleT3. Ils offrent des opportunités de

contournement du crédit institutionnel qui fragilisent I'ensemble de l'activité.

Les revenus paysans disponibles (Huat et al, 1999) traduisent cette incertitude. Sur un

ensemble de 88 producteurs des départements de Podor et de Dagana pour la saison 1997198'1ls

oscillent autour de 350 000 FcF Nha,mais zzo/odes parcelles sont défîcitaires et les rendements

sont inferieurs à 20 tonnes/ha. Ramenés à des tailles de parcelles réduites (0,27 ha par

exploitation en moyenne), ces résultats n'augurent pas d'un apport conséquent et surtout sécurisé

dans les budgets domestiques globaux. Etant donnés les risques, seuls quelques rares agriculteurs

performants peuvent aujourd'hui compter mener cette activité dans un but d'accumulation' En

l,absence de crédit, la culture de la tomate, dont les coûts avoisinent les 400 000 FCFA/ha, peut

même conduire à un affaiblissement des conditions de production lourd de conséquences.

Il apparaît cependant que potentiellement, la filière a de nombreux atouts (capital après

les négociations avec la banque, foncier avec un taux de mise en valeur encore faible, eau), et que

l,intégration avec le monde industriel implique des débouchés largement supérieurs aux quantités

actuellement produites. En tablant sur la résolution des dysfonctionnements dans la coordination

entre les acteurs, la tomate d'industrie est une voie de diversification des cultures parmi les plus

à même à répondre aux attentes des producteurs et des autorités. Compatible avec la riziculture

en terme de calendrier, son intégration dans les systèmes d'activités paysans peut fortement

contribuer à I'amélioration de la rentabilité d'ensemble des périmètres.
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La dynamique de la filière oignon est à l'inverse spontanée. Les agriculteurs ne sont pas
encadrés, ne font pas appel au crédit et commercialisent leurproduction en dehors des habituelles
structures collectives. L'aval, lui aussi peu structuré, est investi par une multitude de
commerçants de toutes tailles. Quoique beaucoup plus présente dans le département de podor

(moyenne vallée), où elle couvre I 300 ha en lgg874,cette spéculation diffirse dans le delta, les
premiers résultats encourageants ayant incité de nombreux agriculteurs à s,y investir.

Mais cette diffusion ne se fait pas sans heurt. Dès janvier 1999 les prix à la production
ont fortement chuté (moins de 50 FCFAlkg en avril alors qu'en l9g8 le plus bas prix enregistré
se situait à 100 FCFA/kg), les marchés se sont vtls saturés, et l,enjeu d,une meilleure
coordination est apparu. Un comité de concertation est en train de se mettre en place, mais son
impact est faible- La multiplication des acteurs dilue son action, et l'oignon du delta et de la
vallée doit faire face à une âpre conculrence des importations hollandaises (qualité présente toute
I'année sur les marchés, PSI, 2000), et des producteurs du gandiolais tout proche.

Comme en terme de revenu les résultats sont comparables à ceux de la tomate, avec des
risques toutefois déplacés des conditions de production vers la mise en marché, l,engouement
paysan s'explique essentiellement par I'autonomie offerte et par I'espérance de gains élevés,
quitte à abandonner ensuite I'activité7s. C'est du reste une pratique courante dans le delta du
Sénégal que de développer des stratégies opportunistes, en répondant rapidement à des
incitations temporaires, dans I'espoir d'un enrichissement permettant de constituer une base
d'accumulation. L'instabilité des filières et de l'environnement institutionnel encourage ces
pratiques.

De cette rapide description de la diversification des cultures dans le delta du Sénégal,
nous retiendrons les résultats erratiques des différentes spéculations, et la difficulté à évaluer

7a Pour la campagne 1998199, les surfaces pour I'ensemble de la vallée couvrira ient2g00 ha (David-Be nz,1999).
ts sur un échantillon de 111 parcelles en lggïlgg une étude montre que 3gyodes parcelles dégagent des revenussupérieurs à 500 000 FCFAlha, contre 2}Yopour la tomate (David-Benz,lg99).
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leurs perspectives, même sur un pas de temps réduit. Les tentatives de structuration et de

professionnalisation des filières sont récentes, de même que I'introduction de techniques

culturales spécifiques dans des systèmes de production jusque 1à peu diversifiés. Il semble

légitime de penser que les paysans sont dans une phase d'apprentissage et que les instabilités

vont se résorber. Mais dans le même temps, les producteurs sont très attachés à la réversibilité

de leur engagement dans telle ou telle spéculation, car cette flexibilité est un moyen de saisir les

opportunités de crédit ou de prix élevés sur les marchés qui peuvent se présenter. Ceci est

aujourd'hui un frein à la participation effective des paysans aux efforts de concertation. Pour la

tomate comme pour I'oignon, il convient de replacer la diversification des cultures dans les

systèmes d'activités et dans les stratégies d'ensemble des concessions.

Z.L'ÉILEVAGE : UNE DIFFICILE COHABITATION AVEC LA RIZICULTURE MAIS DES PERSPECTIVES

INTÉRESSANTES DE DIVERSIFICATION DES REVENUS

a. L'éIevage bovin dans la zone I'Office du Niger

La possession de petits ruminants par les agriculteurs colons est peu répandue (1% des

effectifs totaux d'animaux selon une enquête récente, ON, 1999) et les ânes, directement liés au

travail agricole, ne sont jamais I'objet d'une activité coïnmerciale. Nous ne traiterons donc ici

que de la problématique de l'élevage bovin, en distinguant les boeufs de labour des boeufs

d'élevage, les gestions des troupeaux obéissant à des logiques différenciées.

1) Description sommaire des systèmes d'élevage

Du fait de la généralisation de la traction animale pour les travaux du sol, les 5 zones de

I'Office abriteraient en lggg près de 39 000 boeufs de labour (ON, 1999) et la majorité des

colons sont de fait des agroéleveurs. L'intégration agriculture élevage est incontournable puisque

I'alimentation des boeufs de labour est essentiellement constituée du son de iz et de la paille

issus des parcelles, tandis que la fumure organique offre un complément de fertilisation pour
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I'agricultureT6. L'importance de la possession de boeufs de labour conduit à assimiler toute vente
d'animal de moins de l2 ans à une décapitalisation, réponse défensive introduisant une contrainte
forte sur la gestion d'ensemble des activités agricoles (Jamin ,lgg4).

Le troupeau hors boeufs de labour est généralement conduit de façon extensiv e, par
confiage à I'année à des éleveurs peuls77. Le système offre I'avantage d'une gestion facilitée et

bon marché, la rémunération des bergers, en liquide ou en nature (lait, parfois riz) restant faible78.

La confidentialité est par ailleurs appréciée puisqu'il est ainsi possible pour un agroéleveur de

cacher aux autres villageois I'effectif et la valeur de son cheptel. Ce type d'élevage est Ia forme
de capitalisation privilégiée des colons, entre épargne différée (taux de rémunération estimé à
l3o/o, SorhaiTz,1999) et accumulation de prestige. Les propriétaires des bêtes ont des statuts très

différents, depuis le citadin de Niono jusqu'aux femmes de riziculteurs qui réussissent à

accumuler grâce au maraîchage. Il ne s'agit donc pas généralement d'une activité de

diversification de revenus à proprement parler, même si les ventes occasionnelles entrent dans

une stratégie de gestion d'ensemble des groupes domestiques agroéleveurs. Les prix moyens sont

de 40 000 FCFA pour une vache, 100 à I 50 000 FCFA pour un boeuf de labour ou un taureau

de l0 à 15 ans.

Des ateliers d'intensification, troisième forme de valorisation de l'élevage, apparaissent

ces dernières années dans lazone.Ils visent la vente de lait, rendue intéressante par I'installation
de la laiterie Danaya Nono en 1995, et I'embouche, sous la forme d'ateliers d'une vingtaine de

têtes (3 par an pendant la saison sèche), qui seront préférentiellement vendues à I'extérieur de

Niono (Bamako ou la Côte d'Ivoire). La rareté de ces ateliers d'intensification limite les

possibilités de jugement de leur rentabilité économique (URDOC, 1999). Il semble que malgré

un investissement de départ conséquent (construction des parcs et achats éventuels d'animaux),

7u De janvier à juin les boeufs de labour pâturent les résidus de culture sur les aménagements, puis sont parqués lors
des premières implantations de I'hivernage, avant de rejoindre les zones de transhumance à la frn des travaux du
sol. ainsi durant près de 7 mois la fumure est collectable (Sorh ditz, lggg).

77 Les animaux rejoignent des zones de transhumance proches des périmètres irrigués (45 km de Niono) pendant
la saison des pluies, et pâturent de janvier à juin les résidus des parcelles. Ils sont cependant toujours !àrdés et
nourris par les bergers.

7* Si la rémunération se fait en espèces, le salaire pour le confiage d'un troupeau est de 45 000 FCFA/an.

104



cette forme de diversification puisse à terme générer des revenus substantiels (iusqu'à

I 000 000 FCF Nanhors amortissement pour 3 ateliers d'embouche de 20 têtes).

2) Atouts et contraintes de la diversification des revenus par l'élevage

A ces systèmes d'élevage concernant les animaux possédés par les agriculteurs colons,

s'ajoutent la présence dans la zone Office du Niger de nombreux éleveurs peuls, et de non-

agriculteurs disposant également d'un cheptel. Un recensement effectué en 1998 dans 3 zones

du Kala inferieur (Molodo, N'débougou et Niono) a comptabilisé près de 120 000 bovins, dont

90 000 environ se concentrent de janvier à juin sur les 26 000 ha de casiers rizicoles ou sur des

zones tampons aux abords des drains collecteurs (Sangare, 1998). Une telle situation est

aujourd'hui difficilement tenable. Des dégradations des infrastructures mais aussi des zones de

pâturage sont constatées, des conflits ouverts éclatent entre agriculteurs sans troupeau,

agroéleveurs et éleveurs professionnels peuls.

Les pratiques de capitalisation bovine des agriculteurs (50% des animaux concernés par

le recensement pré-cité) sont ainsi clairement confrontées à un manque d'espace et à un

épuisement des ressources naturelles. Devant I'incompressibilité de I'effectif des boeufs de

labour, ces limites conduisent en premier lieu à s'interroger sur la rationalisation de la

valorisation des zones pastorales. Cet axe de recherche et de développement est intégré dans la

négociation, entreprise par I'Office du Niger et les institutions régionales et communales issues

de la décentralisation, d'un schéma directeur d'aménagement (Sangare, 1998, ON, 1999). Les

approches ne peuvent en effet qu'être globales et la participation des riziculteurs au débat

apparaît essentielle. C'est un pan déterminant de leurs possibilités actuelles d'accumulation, et

par suite de diversification des revenus par l'épargne.

Complémentaire de cet axe, le développement de l'élevage intensif participe du

traitement de la crise liée au manque d'espace. D'aucun y voit un lieu de diversification des

revenus porteur d'espoirs devant I'augmentation de la pression foncière sur les périmètres

irrigués. L'intensification, pour être rentable, suppose cependant un bouleversement des systèmes

de production. Il s'agit de repenser I'enchaînement des activités sur un cycle agricole, et donc
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toute I'organisation du travail collectif des concessions. Bien souvent, pour le lait coïnme pour
la viande, un investissement de départ important est par ailleurs nécessaire. A l,heure actuelle,
si la laiterie est financée par le CIDRie, les possibilités de crédit au niveau des agroéleveurs sont
ténues, ce qui représente un frein considérable (Sorhait z, 1999)- La coordination au sein des

filières concernées est enfin peu formalisée.

Pour le lait, si les techniques d'alimentation et de production s'améliorent grâce aux

prestations dispensées par la laiterie, de nombreux problèmes de régularité d'approvisionnement,

des retards de paiements et des défections dans les contrats sont constatés. Ils émanent des

différentes logiques des acteurs impliqués. Le paiement mensuel du lait est par exemple critiqué
car ne répondant pas à la situation de rareté des liquidités rencontrée par les villageois. Les
groupements de producteurs (5 actuellement) présentent d'importantes diffrcultés de

fonctionnement, semblables à celles signalées pour les associations villageoises. Il reste enfin
que I'implication des agriculteurs dans la filière lait empiète sur une spécialisation peule. Les

éleveurs professionnels y voient un danger pour leur propre subsistance, les meilleures vaches

dont ils ont la charge se voyant soustraites aux troupeaux pour I'intensification.

Pour les ateliers d'embouche, Ia coordination de I'aval de I'activité échappe totalement

aux éleveurs. Dans la région de Niono, les bouchers, bien organisés, panriennent à jouer sur les

prix à leur avantage. Les ventes lointaines présentent par ailleurs de nombreux aléas. Le transport

peut s'avérer périlleux et la connexion à des réseaux commerciaux, peu effective aujourd'hui,
semble être un corollaire à la rentabilité de I'activité. Les seules structures fedératives existantes

ont un rôle limité sur la fîlière et doivent elles aussi faire face à des dysfonctionnementsto.

Il reste que malgré toutes ces contraintes, un développement de I'intensification de

l'élevage est en cours. Outre la nécessaire protection des infrastructures hydro-agricoles et la
restauration d'une paix sociale menacée, I'enjeu est de prévenir la perte à terme de laprincipale
source d'épargne offerte aux familles de riziculteurs dans la zone.

7e centre International de Développement et de Recherche.

80 Pour exemple la coopérative des éleveurs de Niono a vu ses comptes saisis par le commandant de cercle en 1999
(Sorhaitz, 1999).
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b. La faiblesse des interactions entre agriculture et élevage dans le delta du Sénégal

l) Les systèmes d'élevage du delta du Sénégal

Malgré I'absence d'un recensement aussi fin que celui effectué à I'Office du Niger

(Sangare, 1998), il semble que la majorité du cheptel bovin soit détenue dans le delta du Sénégal

par les éleveurs ou agroéleveurs peuls. un recensement SAED de 1995 (l 975 exploitations de

20 villages du delta), fait état de la présence de 3 289 bovins, dont 73yo appartiennent à des

peuls, qui ne représentent que 13% de la population impliquée dans la riziculture. 86% des

exploitations non-peules ne possèdent pas de bovin, contre 22% pour les peules (Delcombel,

1996). Ces chiffres, s'ils doivent être pris avec précaution du fait de la réticence des agriculteurs

et des éleveurs à révéler la taille de leur troupeau, soulignent la coexistence de deux logiques

distinctes dans les systèmes d'activités. Ceci tient à la relative faiblesse de la capitalisation

bovine des riziculteurs wolofs, et aussi à la motorisation des travaux agricoles, excluant la

constitution d'un troupeau pour la traction animale. Le critère ethnique est ainsi à la base des

caractérisations des systèmes d'élevage effectuées dans le delta (Tourrand, 1993, Corniaux et al,

1 ee8).

En 1990, les modifications de I'espace pastoral sous les effets conjugués de I'introduction

de I'irrigation dans le delta et des grandes sécheresses de 1972 et 1983, conduisent les peuls à

se sédentariser. Ceux qui ont accès aux parcelles rizicoles recomposent leur système de

production en utilisant I'agriculture pour reconstruire ou consolider leurs troupeaux, les autres

tentent de bénéficier indirecternent du développement économique régional pourmieux valoriser

leurs productions animales. Dans I'ensemble, l'élevage devient plus intensif. Les exploitations

wolofs ont dans le même temps tendance à déplacer leurs pratiques d'accumulation. L'épargne

bovine, dans sa forme extensive par confiage à des bergers se réduit, et des ateliers d'embouche

ovine ou bovine sont créés (Tourrand, 1993).

Une typologie plus récente (Corniaux et al, 1998), étend I'analyse aujeeri,zone dunaire

à I'est de la route Saint Louis-Richard Toll, qui compte des concessions n'exploitant pas dans

les périmètres, et distingue les éleveurs selon les lieux de transhumance, circonscrits à I'intérieur
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du delta, ou concernant des distances plus longues, hors du delta. La dichotomie peuls/wolofs

est cependant toujours mise en avant, associée à I'effectif des troupeaux et à la pratique de

I'agriculture irriguée. En ne conservant que les éleveurs impliqués dans la riziculturesr et en

simplifiant pour les besoins de I'analyse, il est possible, à partir de ces typologies, de dégager

4 grands systèmes permettant dejuger des potentialités de l'élevage en matière de diversification.

Pour les peuls agroéleveurs sédentarisés et attributaires de surfaces rizicoles faibles à

moyennes (1 à 4 ha), localisés soit sur lejeeri mais proches de périmètres, soit dans le bas delta,

I'intégration riziculture élevage est fondamentale. Ils se divisent en deux selon la taille et la

composition de leur cheptel. Si le nombre d'animaux possédés est faible, le cheptel en

construction a une fonction de capitalisation et peut éventuellement, pour les plus impliqués dans

I'agriculfure, financer la riziculture, qui en retour fournit des sous-produits pour I'alimentation

du troupeau. Les ventes de lait et de petits ruminants sont par ailleurs un élément important de

leurs budgets mais I'agriculture est la première source de revenu. Si le nombre d'animaux

possédés est élevé, signe d'une accumulation par I'agriculture ayantépargné le troupeau pendant

les sécheresses, l'aspect pastoral domine les systèmes de production. Ces éleveurs se tournent

aujourd'hui vers des modes plus intensifs, pour mieux valoriser leurs troupeaux et pour palier

un déficit de main-d'oeuvre dans la gestion associée de la riziculture et de l'élevage.

Les wolofs engagés dans l'élevage nous intéressent particulièrement car c'est

majoritairement cette ethnie qui met en valeur les périmètres irrigués du delta (81% selon le

recensement SAED pré-cité). Ici aussi une distinction s'opère en fonction de I'importance de

la composante élevage dans les systèmes d'activités. Les exploitations wolofs possédant peu

d'animaux se tournent vers les petits ruminants, notamment pour vendre au moment de la

tabaski. 11 s'agit d'un revenu d'appoint, de recours en cas de défaillance de la riziculture. Les

capitalisations sous forme de bovins sont rares et les animaux sont généralement gardés au

niveau des concessions. Ce n'est qu'en demier recours, face à de graves problèmes de

subsistance, qu'ils sont vendus. Les gros éleveurs wolofs sont quant à eux situés en bordure du

parc du Djoudj et aux alentours de Ross Béthio. Il ont peu de petits ruminants et le troupeau

8r Rappelons que dans notre approche la diversification s'entend par rapport à la riziculture et est ainsi centrée sur
le waalo, zone argileuse où les périmètres ont été aménagés (à I'ouest de I'axe routier Saint Louis-Richard Toll).
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bovin, signe de richesse et de prestige, est confié à des bergers peuls. Sa fonction

essentiellement tournée vers l'épargne, comme pour les riziculteurs de I'Office du Niger.

2) L'élevage comme voie de diversification des revenus

Sur un plan financier, nous disposons de peu d'information sur la rentabilité des ateliers

d'embouche et du commerce de lait. Il semble par contre que la valorisation du cheptel bovin en

tant qu'épargne soitproche des 13% mesurés au Malisz.Laforte distinction entre les modes de

production peuls et wolofs, beaucoup plus marquée qu'à I'Office du fait de la moindre

implication des populations non peules dans l'élevage, oblige par ailleurs à la prudence. Le

système peul renverse généralement la logique de la diversification des revenus. Celle-ci est en

effet raisonnée en plaçant l'élevage au centre des stratégies, que sa fonction soit accumulative

ou reproductive. Or, dans la suite du document, nous nous intéressons davantage au système

wolof, plus représenté dans lazone avec une entrée par I'agriculture irriguée. C'est donc sur les

atouts et contraintes de l'élevage pour les riziculteurs wolofs que nous devons nous concentrer.

Comme à I'Office du Niger, l'élevage extensif rencontre des difficultés croissantes,

contre-coups de la disparition de parcours suite aux aménagements hydro-agricoles et des

sécheresses. Les conflits entre riziculteurs et éleveurs, mais aussi entre pasteurs pour I'utilisation

des points d'eau, sont de plus en plus fréquents (Corniaux et al, 1998). Dans ce contexte la

rémunération de l'épargne bovine diminue. Si les négociations engagées autour des plans

d'occupation et d'affectation des sols par les communautés rurales (POAS, SAED, 1996)peuvent

amener des solutions de règlement des conflits, I'accumulation bovine traditionnelle ne peut plus

être envisagée comme une voie de diversification rentable et durable.

Les perspectives les plus intéressantes de l'élevage pour les riziculteurs wolofs

concernent donc I'intensification, et particulièrement I'embouche bovine et ovine. Elles

englobent une meilleure valorisation des sous-produits agricoles et la diffusion des cultures

fourragères dans les systèmes de production. L'enjeu est d'introduire des complémentarités entre

82 Ce manque d'information est noté par Bélières et al dans leur construction d'une matrice de comptabilité rurale
dans la région du delta (Bélières et al, 1999).
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riziculture et élevage, complémentarités susceptibles à terme d'améliorer les conditions de

I'accumulation des exploitations et la rentabilité d'ensemble des aménagements hydro-agricoles.

Quelques expériences (Corniaud et à1, 1998) encourageantes montrent que des pratiques

agricoles intensives ne sont pas incompatibles avec une accumulation productive par l'élevage.

Actuellement, I'environnement institutionnel d'appui à cette dynamique est

essentiellement porté par la Maison de Eleveurs de Saint Louis, et par quelques GIE d'éleveurs.

Les riziculteurs n'y sont que faiblement intégrés et un important travail d'information et de

coordination reste à entreprendre83. Les initiatives sont le fait d'individus isolés, qui ne

parviennent pas à valoriser au mieux les potentialités des différentes filières.

Les résultats erratiques de la riziculture et des filières tomate et oignon incitent pourtant

à accorder une place importante à l'élevage, jusqu'alors parent pauvre des actions de

développement, dans l'avenir du delta du Sénégal. Ceci suppose, au vu des résultats des

typologies disponibles, une recomposition des systèmes d'activités au sein des concessions

wolofs et peules, et une intensification des interrelations entre agriculture et élevage.

L'accompagnement par la recherche et une densification de I'environnement institutionnel

apparaissent indi spensables.

83 La diffusion des prix du lait, de la viande de boeuf et de mouton et des sous-produits agricoles et agro-industriel
entreprises dans le cadre du Pôle Systèmes Inigués participe de cette démarche (PSI, 2000).
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CONCTUSION DU CHAPITRE I : nTzTcULTURB ET INCERTITUDE. ENSEIGNEMENTS EN TERME DE

nÉrInrrroN DES srrurÉcrEs DES EXpLotrATroNs

Mi 1997 , au démarrage de la collecte de données pour l'étude, et bien qu'une vision

méso-économique, même circonscrite aux aménagements hydro-agricoles, cache de fortes

instabilités, les filières riz des deux périmètres irrigués offrent donc des bilans contrastés.

Outre leurs bonnes performances agronomiques8a, les riziculteurs de I'Office du Niger

bénéficient de la compétitivité non démentie depuis 7 ans du riz local face aux importations, et

ont su de surcroît s'approprier les augmentations de valeur ajoutée issues de la dévaluation du

franc CFA et du désengagement partiel de I'Etat.Lanziculture irriguée est, de I'avis de tous les

experts intervenant dans la zone, une activité rentable. L'environnement institutionnel, s'il est

l'émanation d'âpres conflits et reste perfectible, présente par ailleurs quelques espoirs d'une

intégration effective, constructive et durable des producteurs dans la gestion de la filière.

Dans le delta du Sénégal la compétitivité de la riziculture n'est pas acquise. Le choix

initial de motorisation des itinéraires techniques et d'irrigation parpompage, rehaussant les coûts

de production, est en partie explicatif. Cependant, force est de constater que la gestion du virage

libéral et des changements profonds de I'environnement économique et institutionnel qu'il a

induit n'a pas permis d'exploiter au mieux les potentialités de l'agriculture irriguée dans la zone.

La violente crise du crédit et des périmètres privés du début des années 90 continue de marquer

les conditions de production, de transformation et de commercialisation du riz local. La

rationalisation en cours de tous les segments de la filière, si elle laisse envisager une relance sur

des bases assainies, ne lève pas les incertitudes pesant sur les producteursss.

*o Les rendements sont élevés (supérieurs à 5 t/ha), et leur constance depuis 5 campagnes traduit la réappropriation
durable d'itinéraires culturaux intensifs et performants (association culture attelée, repiquage et récolte manuelle).

85Incertitudes techniques (approvisionnement en eau, possibilité de respect des calendriers), financières (obtention
de crédit, valorisation de la production) et organisationnelles (fonctionnement des organisations de producteurs).
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Etant donné le poids de la riziculture irriguée dans les économies essentiellement rurales

des deux terrains, le niveau d'incertitude affectant la filière nz a nécessairement des

répercussions sur les autres activités développées par les acteurs concretss6. Les éléments de

caractérisation des cultures de diversification confirment en première analyse cette remarqu e.La

production d'échalote à I'Office du Niger semble obéir à des logiques de pérennisation de

I'activité. Les deux fonctions principales qui lui sont dévolues (structuration socio-économique

interne des concessions et complément d'une riziculture source de revenu principale), vont dans

le sens d'une réduction de I'incertitude. A I'inverse, les comportements opportunistes des

agriculteurs du delta du Sénégal, encouragés par les instabilités de la production rizicole et de

I'organisation collective, conduisent à entretenir I'incertitude de la filière tomate industrielle. Les

pratiques visant la réduction de I'impact des instabilités au niveau micro-économique

(multiplication des sources de revenu et de financement dans un contexte de précarité), ont I'effet

inverse au niveau plus global de chaque filière de production.

Les analyses sectorielles des dynamiques rizicoles offrent ainsi un cadre de lecture des

conditions de la diversification des revenus des exploitations agricoles des deux zones d'étude.

C'est donc partant du constatgénéral de forte incertitude entourant I'agriculture irriguée dans le

delta du Sénégal, et d'une relative stabilité à I'Office du Niger, elles-mêmes issues de I'histoire

de I'encadrement technique et politique des périmètres, mais aussi des réactions paysaTmes à cet

encadrement, que seront appréhendées les stratégies des agents individuels et des concessions.

Bien que les descriptions de ce chapitre s'en tiennent à I'agriculture et à l'élevage87, le

raisonnement reste valable pour les activités extra-agricoles, toutes étroitement liées à

I' agriculture irriguée88.

*u Près de 90o/o des surfaces cultivées concernent la riziculture (graphiqu es no22 et 23).

87 Pour lesquels les informations disponibles, quoique limitées, permettent d'approcher les dynamiques à l'échelle
des périmètres (cf la justification de se restreindre à la diversification agricole et à l'élevage, point C de ce chapite).

88 Cette liaison s'entend tout aussi bien pour les prestations de services d'amont (travail du sol, salariat dans les
organisations paysannes ou pour I'cntretien des périmèfres) ou d'aval (récolte, battage, vannage, décorticage,
transport), que pour les autres activités, tenues à un forte saisonnalité calée sur les calendriers rizicoles (commerce
à la récolte notamment).

tt2







L'introduction générale a permis de poser les hypothèses, dont celle du caractère paysan

des agriculteurs étudiés, laproblématique de la thèse et les grandes orientations méthodologiques

sur lesquelles repose le travail. L'éclairage sur l'évolution historique et sur les dynamiques en

cours de I'agriculture irriguée sur les deux terrains a par ailleurs souligné les lacunes de

I'encadrement des périmètres dans I'appréhension micro-économique et micro-sociale des

exploitations agricoles. Le choix de se focaliser sur I'organisation des groupes domestiques pour

étudier les stratégies de diversification des revenus et leurs enseignements oblige ainsi à la

production d' informations spécifiques.

L'objet de ce chapitre est en premier lieu d'exposer les techniques d'enquêtes

concrètement utilisées pour la collecte et le traitement de ces informations (point B). Certains

concepts prenant un sens different selon la discipline ou le courant théorique qui s'y intéresse, 
--

leur utilisation peut apparaître floue, voire ambiguë. Il importe donc en préambule de complét o ( ,

la formulation de la construction méthodologique par quelques notions centrales de I'approche 
1i

du fonctionnement collectifdes concessions au sahel, puis plus spécifiquement sur les périmètres 
\\

___ -)

irrigués. Les choix de vocabulaire précisés dans ce chapitre seront de fait mobilisés tout au long

du document. Cette démarche nous conduit à ébaucher les fondements des organisations

domestiques des deux terrains d'étude (point A).

S'appuyant sur ces fondements et sur les conclusions du chapitre I, il convient également

ici de revenir sur la justification de notre choix d'une analyse stratégique des comportements. Ce '

faisant, nous devons préciser les outils théoriques susceptibles d'être mobilisés pour construire 
','

I

un schéma d'inierprétation capable de répondre à notre problématique (point C). --{

Toute enquête de compréhension des comportements micro-économiques et -i"to--j )

sociaux paysans en Afrique de l'Ouest se heurte à la complexité des organisations familiales et il

sociales et à son poids sur les comportements économiques des agents. Le choix de I'unitÇ/
il

d'observation, entité stable et clairement.identifiable sur laquelle portent les enquêtes directe//

est une étape de la construction méthodologique qui doit être traitée avec précaution. Les ttav?,4fr.

VATION EDESG

115



du réseau AMIRAT, fondateurs en la matière, en révélèrent les difficultés, mais aussi

I'importance pour espérer collecter puis analyser des données en accord avec les pratiques

,réelles. En effet, nous velrons plus loin que les unités d'analyse, entités au sein desquelles

s'expriment les phénomènes économiques, doivent pouvoir être reconstruites à partir de cette

unité d'observation. L'enjeu est aussi d'éviter toute normalisation abusive des modes

d'organisation en réduisant à outrance la complexité de l'objet d'étude2.

Ces avertissements conduisent, avant d'engager réellement toute collecte d'information,

à préciser les caractéristiques fondatrices des organisations domestiques dans les deux zones

d'étude et à clarifier quelques notions de vocabulaire. Les définitions s'appuient largement sur

les notes méthodologiques d'AMIRA (Ancey, 1975,1984, Couty, 1983, Gastellu,lg7g,l9g7,

Surgers, 1978, Verneuil, 1981, Winter, 1978), illustrées par des observations et des lectures

spécifiques au Sénégal et au Mali. Il ne s'agit pas de passer en revue toute la littérature sur la

question, mais bien d'isoler les entités adaptées aux terrains étudiés, aux questions posées et au

type d'analyse privilégié. De ce premier travail émerge une organisation collective dans laquelle

semblent s'inscrire toutes les formes rencontrées dans les deux zones d'études. Elle s'articule en

trois niveaux : le groupe domestique, le ménage et les individus. La structure d'information3 qui

en résulte respecte cette organisation.

l. LE GRoUPE DoMESTIeaE

Le groupe domestique, coeur de I'organisation économique paysanne, coffespond ici

pratiquement à l'unité de résidence, unité la plus opérationnelle en terme de repérage sur le

terrain. Ensemble de personnes qui vivent dans un même espace, délimitë, en Afrique, par une

rAméliorationdes Méthodes d'Investigation enMilieulnformels etRuraux d'Afrique, d'Asie etd'Amérique latine.
Le groupe rassembla de 1975 à 1989 diverses disciplines et plusieurs métiers (praticiens, chercheurs, enseignants)
des sciences sociales.

2 Il a déjà été souligné dans I'introduction et dans le chapitre I que cette normalisation avait été préjudiciable à
l'étude des périmètres ouest-africains. Une vision réductrice des stratégies domestiques y participe.

3 Architecture de collecte et d'agrégation des données, la structure d'information indique concrètement, qui enquêter
directement et comment les informations obtenues doivent être intégrées à la dimension collective de I'objet
d'étude, ici le groupe domestique.
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enceinte (Gastellu, 1995), il englobe tous les membres résidents du keur (Sénégal), ou dou

(Mali)a. Il differe de l'exploitation agricole dans son acceptation la plus courante' en ce sens qu'il

englobe aussi les agents exerçant des activités non-agricoles. Il ne s'agit pas non plus forcément

d,une famille au sens parental, notion ici trop restrictive car excluant les dépendants n'ayant pas

de lien de parenté avec les autres membres, de même que les travailleurs perrnanents, considérés

conune partie intégrante du groupe car en partageant largement les activités. Il peut arriver que

cette localisation géographique pose problème. Il faut se laisser la possibilité d'associer au

groupe domestique des individus extérieurs selon la définition mais participant activement à la

vie de la concessions, via les notions d'alliance et de réseau'

Les aspects de consonlmation étant également primordiaux, les références contenues dans

la définition de Mendras , gens qui vivent selon les expressions anciennes au même pot et au

même feu (Mendras, 1976), décrivent également cette entité groupe domestique6. Il faut

cependant préciser que du fait de la taille de certaines concessions dans les zones d'éfude, elles

peuvent englober plusieurs pots ou plusieurs feux. L'important est que I'idée d'une participation \ (
i\

collective à I'alimentation (gestion d'un grenier commun) et à I'habitat (enceinte) soit respectée, ',, i

t
ce qui a toujours été le cas dans les enquêtes'

Le ndieldans le delta du Sénégal représente bien cette communauté de grenier. Son sens

recouvre la notion de rotation de cuisinières qui tirent la ration de céréales d'un grenier commun'

Il est assimilable dans la majorité des cas, et spécialement sur les zones de colonisation théâtre

des enquêtes, à la concession (keur). La présence de deux greniers au sein d'une concession

traduit soit des désaccords très forts précédant une scission, soit les cas extrêmes de famille très

nombreuses pour lesquelles il devient impossible pour une cuisinière seule de préparer le repas'

o La traduction anglaise serait household.

5 C,est notamment le cas de fils émigrés en ville mais conservant des activités au village'

6 Cette remarque conforte encore le fait d'assimiler les populations des périmètes à des paysans,

qu'individus engagés dans une économie paysanne (introduction)'

en tant
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L'équivalent du ndiel dans lazonede I'office Niger est le gwa.Il possède les mêmes
caractéristiques' La communauté de grenier est une entité encore moins discutable ici que dans
le delta du Sénégal. Il apparaît que sauf exception de concessions très importantes, l,assimilation
gwa et dou est totaleT 'Laprésence d,e gwa ayant une réelle signification organisationnelle hors
de grandes concessions est en fait le reflet d'une situation de transition avant la création de deux
nouveaux dou ' Il est intéressant de noter que I'office du Niger reconnaît le terme de gwatigui
(chef de gwa) pour I'attribution des parcelles, alors que les paysans ne l'emploient quasiment
pas' on retrouve derrière ce choix de vocabulaire la notion d'exploitation familiale agricole chère
aux orientations initiales pour la mise en valeur de la zone.

Une dernière caractéristique est qu'il dépend de I'autorité d,un chef de groupe.
Cependant, cette autorité peut dans certains cas être partagée. Il arrive en effet qu,à cause de son
âge, le chef de groupe ne conserve qu'une autorité sociale, déléguant notamment les aspects de
production à un héritier8. Il n'en reste pas moins que le contrôle du grenier, quelles que soient
les modalités de son remplissage, est dans I'immense majorité des situations confié à un seul
individu. cela suffit à souligner un rapport d'autorité.

Quoi que rarement étudié dans le détail de son organisation, ce premier niveau
d'observation est choisi dans toutes les enquêtes socio-économiques effectuées ces dernières
années dans les deux zones d'étude (Belières ,lgg4et IER, 1990). cela vient surtout de la facilité
à le repérer physiquement. En fait, ces enquêtes procèdent par des mesures parcelles par
parcelles, puis agrègent les données au niveau du groupe domestique pour obtenir les résultats
dits par exploitation. Il servira ainsi de base de comparaison avec les différents travaux menés
par les differents partenaires, tant au sénégal qu'au Mali.

t comme au sénégal, dans ces très grandes concessions, la séparationphysiquementvisible engwatient davantageà des problèmes d'intendance (préparation des repas pour un trop grand nombre de personnes) qu,au choix d,unestructure socio-économique décentralisée.

8 Ici peut apparaître la distinction entre le chef de chef de concessio n(borom keur et doutigui)et le responsable dugrenier (borom ndiel et gwatigui).
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En résumé, le groupe domestique constitue I'enveloppe à l'intérieur de laquelle

s'organise et se coordonne la'vie économique et sociale de differents acteurs concrets. Ces

derniers pouvant se déplacer et changer d'activité, il s'agit bien d'une limite artificielle, d'un

canevas de départ susceptible de se modifier dans le temps et I'espace. Il faut s'accorder la

possibilité de l'élargir ou de le restreindre en cours d'enquête.

Le groupe domestique ainsi défini correspond à I'unité d'observation supérieure

privilégiée, lieu des principales agrégations. Pour certaines açtivités qu'il englobe entièrement,

il peut aussi être qualifié d'unité budgétaire. C'est notamment le cas lorsque le financement et

la prise des repas se font entièrement en commun (cas le plus fréquent de I'unité de résidence

assimilable à I'unité de consommation), mais aussi pour les productions agricoles sur les

parcelles communes. Plus qualitativement, il impose des options stratégiques collectives

surpassant les objectifs individuels (Laslett, I 972).Il faudra rester attentif à la compréhension

de ce double statut d'unité à part entière et d'unité englobante, cristallisant les comportements

des unités d'observation inférieures. Dans la suite du texte, le terme concession sera employé

comme synonyme du groupe domestique.

Z.LE mÉn,nen

Niveau intermédiaire dans l'architecture des concessions des deux terrains, le ménage

doit aussi intégré àla structure d'information. Il convient cependant de bien préciser ce que

recouvre le mot ménage dans tout ce qui suit. En effet, son sens peut changer selon le type

d'étude et d'enquête dont il est I'objet. Si son usage en temps qu'unité statistique stable lors de

recensements ne doit pas souffrir de contestation, il pose problème lors d'enquêtes de

compréhension (Gastellu, 1995). Ce terme n'est employé ici qu'à défaut d'en disposer d'un autre

plus adapté et surtout moins ambigu. La définition qui paraît intégrer I'ensemble des différentes

interprétations est celle de Dubois et Blaizeau (Dubois, 1989). Elle regroupe les visions du

comptable national et du micro-économiste.
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Considéré de I'extérieur, le mënage apparaît comme une entité jouissant d'une certaine

autonomie quant à l'organisation de ses activités, I'utilisation de ses ressources et la gestion de

son patrimoine. Considéré de l'intérieur, le ménage est un ensemble de personnes, apparentées

ou non, qui reconnaissent I'autorité d'un même individu appelé chef de ménage, et dont les

ressources sont tout au moins en partie communes. Ces personnes vivent génëralement sous le

même toit et prennent des repas en commun.e

Cette double définition réserve la possibilité pour le statisticien d'une utilisation du

ménage comme agent de base de l'économie nationale, et pour le micro-économiste de descendre

à des niveaux d'analyse plus fins. Le ménage décrit dans la seconde partie de la définition est

assimilable au groupe domestique de Mendras, mais dans la première partie, il apparaît comme

I'unité immédiatement au-dessus des individus, concrétisant des comportements de personnes

isolées. Plutôt que de fondre les deux dans une même entité, il semble effectivement nécessaire

de distinguer un niveau intermédiaire, entre les individus isolés et I'unité englobante. C'est en

ce sens que le ménage sera défÏni. Il possède les propriétés d'autonomie dont Dubois et Blaizeau

font état, mais reste inclus dans une unité plus large, le groupe domestiquerO.

Les membres d'un ménage, la plus petite unité regroupant des individus et ayant une

autonomie au moins partielle, obéissent à un chef de ménage, lui-même subordonné au chef de

groupe pour certains pans de la vie sociale et économique. Les critères de regroupement gardent

à ce niveau un caractère opérationnel pour la collecte. Il s'agit surtout des liens de mariage. Dans

ce cas le ménage sera le mari, son (ou ses) épouse(s) et ses enfants encore dépendants, auxquels

s'ajoutent des jeunes confiés. Les célibataires sans enfant ni confié seront pris isolément.

Les stratégies de recherche d'autonomie par rapport à I'autorité centrale du groupe

domestique sont souvent importantes sur les deux terrains. Ainsi, il existe des parcelles et des

activités, généralement qualifiées dans la littérature d'individuelles (maraîchage sur les parcelles

des femmes par exemple), q.ri permettent à des dépendants d'obtenir et de gérer des ressources

e La notion de toit est plutôt adaptée aux situations occidentales.

I0 Ce niveau intermédiaire avait déjà été relevé. Ainsi apparaît à un autre niveau une structuration en mënages qui
par leurs stratégies parallèles d'autonomisation remettent en cause l'unité dufoyer (Benoit-Cattin, 1982).
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propres. En fait, cette autonomie concerne rarement un individu isolé, mais plutôt le ménage tel

que déhni. Ainsi, comme le groupe domestique, le ménage développe des stratégies propres, ce

qui lui confere pour l'étude le statut d'unité d'observation. Il est aussi un lieu d'utilisation de

revenus et de gestion et donc une unité d'analyse. Au-delà de son autonomie et de son pouvoir

centralisateur, le chef de ménage doit prendre en compte les aspirations de ses dépendantsJ

3.L,INDIVIDU

Les sections précédentes soulignent les degrés de dépendance des individus d'un groupe

domestique vis à vis du groupe lui-même, mais aussi du ménage. L'importance de la notion

d'agrégation pour I'appréhension de ces dépendances a également été mise en exergue. D'autre

part, de nombreux auteurs insistent sur la nécessité de descendre au niveau des acteurs concrets

pour éviter les biais de collecte et pour assurer la validité de ces agrégations (Billaz, 1981).

S'adresser uniquement au représentant du groupe domestique ou du ménage n'est pas suffisant.

C'est pour toutes ces raisons que I'individu apparaît dans la structure d'enquête.

Il s'agira de recueillir les informations de revenu et de consommation directement auprès

des agents qui exercent effectivement ces fonctions au sein du groupe domestique. Les individus

constituent donc I'unité d'observation de base, point de départ obligé et déterminant pour la

qualité de I'information qui sera ensuite agrégée aux niveaux supérieurs que sont les ménages,

les unités économiques et les groupes domestiques. Il convient de signaler que les individui 
-\

disposent eux aussi d'une certaine autonomie dans la gestion de leur revenu, ne le redistribuant

qu'en partie. Il faudra être capable de saisir et de quantifier ces marges de manoeuvre, ainsi que

la place de chacun dans I'organisation générale des ménages et du groupe domestique.

Enfin, un chef de ménage ou de groupe domestique est lui aussi un individu, soumis de

par son statut aux contraintes de la redistribution et de I'autorité sociale ou budgétaire, mais

pouvant développer des stratégies parallèles propres. Il est parfois difficile de séparer ces deux

fonctions dans I'analyse des comportements. En effet, il n'y a pas de cloisonnement hermétique,

clairement défini, |e statut de chef influençant celui d'individu isolé et vice versa. Cette remarque

commande attention et prudence lors du traitement des données, les problèmes soulevés ne
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pouvant être résolus de façon systématique et nécessitant une part d'interprétation indéniable.

4. L a,STRUCTURE D'INFORMATIoN

La figure suivante représente la structure d'information au niveau du groupe domestique.

Ellerespecte I'architecture de I'organisation qui vient d'être décrite. A ce stade de laconstruction

méthodologique, du fait du choix d'une démarche comptable pour révéler les phénomènes, c,est

essentiellement I'aspect budgétaire qui dote les unités d'observation du statut d'unité d'analyse.

D'autre part, les dépenses de consommation courantes sont en fréquence de loin les plus
importantes dans une enquête de budget. De façon très pratique, la décomposition individu-
ménage-groupe domestique s'adapte bien à la collecte et au contrôle de ce type de données.

Figure nol : structure d'information pour la collecte des données au niveau domestique

Mais une analyse plus poussée révèle des difficultés supplémentaires. Par exemple, si I'on
prend en compte la mise en commun de la force de travail (hors entraide et salariat), les jeux de

pouvoir ou les possibilités d'association d'un individu d'un groupe domestique avec une

^, 
NIVEAU I : GROUPE DOMEST|QUE, UNTTE DE RESTDENCED unité d'observation pour les activités coilectives d'ensemble.

Interlocuteur : chef du groupe domestique ou son représentant.

NIVEAU 2 : MENAGE
unité d'obseruation pour les activités æilectives intermédiaires.
Interlocuteur : chef de ménage.

NIVEAU 3: INDIVDU

Un ité d'observation privilégiée.

Interlocuteur : individu.
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personne extérieure pour une activité donnée, on voit que les contours de I'unité budgétaire ne

sont pas si tranchés et qu'elle n'est pas la seule unité d'analyse pertinente. Il est donc impératif,

via l'étude des budgets largement illustrée par des enquêtes qualitatives sur I'organisation du

travail et les rapports sociaux, de compléter cette lecture par la reconstruction d'unités d'analyse.

Si elles diffèrent des unités budgétaires de la structure d'information, elles sont alors intégrées

dans le traitement des données. L'interprétation par les unités économiques (Gastellu, 1978,

l98l) ou par les catégories d'individus (Ancey, 1975, Benoit-Cattin, 1982) sont des voies

possibles, notamment pour l'étude des stratégies de recherche de revenusrr.

5. Lrs uNrrÉs ÉcolroNrreuEs ET LES cATÉcoRIES D'INDIvIDUS

a. Les unités de production et d'accumulation

Gastellu, en étudiant la société serer au Sénégal, propose une lecture de I'organisation

domestique articulée autour des quatre fonctions économiques de la résidence,laproduction, la

consommation et I'accumulationtt. Chaque fonction concerne une communauté d'individus qui

peuvent être regroupés dans I'unité économique correspondante. Dans notre cas, sur les deux

terrains étudiés, I'organisation générale en 3 niveaux permet d'avancer que le groupe domestique

est assimilable à I'unité de résidence (keur et dou), elle-même confondue avec I'unité de

consommation (ndiel et gwa).Il reste à définir, dans I'acceptation issue des travaux de Gastellu

et dans notre contexte, le rôle, les contours et les règles d'organisation des unités de production

et d'accumulation. La discussion prend tout son sens pour les concessions regroupant plusieurs

ménages, mais reste pertinente dans le cas contraire, du fait des espaces de liberté individuels.

rr Les travaux de I'INRA-SAD amènent à la notion de système exploitation-famille. Ce concept et les

développements qui ont suivi apportent des avancées considérables dans les théories de prise de décisions en

agriculture. Cependant la famille n'y est pas dissociée, pas recomposée, ce qui limite I'intérêt de la démarche pour
ce travail.

12 Entendu conune I'augmentation du stock d'actifs notamment en vu de constituer un héritage, sans distinction sur

la nature de ces actifs.
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I ) Les unités de production

La communauté de production est définie comm e le groupe de personnes qui contribuent

à la création et à lafourniture du produit. Cettecommunauté se répartit en unités de production :

groupes de personnes formant une équipe de travail et sous la responsabilité d'un chef qui décide

des activités. Si les notions de ndiel et de dou représentent bien la communauté de production,

une différence essentielle apparaît dans I'organisation en unités de production, notamment

céréalières, sur les deux terrains.

Dans la zone Office du Niger

La riziculture dans la zone Office du Niger reste encore aujourd'hui une activité très

centralisée. L'attribution de la terre à une famille (Swa pour I'administration mais enfait dou

dans les représentations paysannes) et non à un individu correspond finalement bien au mode de

gestion du paddy produitr3. Les parcelles de iz cultivées en dehors de I'autorité du chef de

concession sont très rares, Tous les actifs sont donc présents dans les champs et participent, par

leur travail, à la totalité de la production. Celle-ci, quelle que soit la taille de la concession, est

dans un premier temps sous le contrôle du seul chef de concession, qui centralise le fruit du

travail de tout le monde. Il lui faudra ensuite remplir le grenier, redistribuer une partie du grain

à l'intérieur de la concession et gérer la commercialisation du reliquat. Le démarrage d'activités

extra-agricoles nécessitant un apport important en capital, décorticage, battage, transport

motorisé ou commerce portant sur de gros volumes, obéissent sauf exceptions à la même logique.

Si le chef de concession peut déléguer certaines décisions dans le processus de production, il
demeure le responsable de I'activité, peut mobiliser la main-d'oeuvre domestique et en accapare

dans un premier temps les revenus obtenus.

Pourtoutes les concessions enquêtées,le doutigzi assure la fourniture de tous les besoins

domestiques courants, à I'exception du savon et du pétrole qui reste à la charge des femmesra.

13 Il semblerait que les législateurs ont plus conforté les pratiques que modifié celles-ci.

ra Ceci diffère de la majorité des organisations de zone sèche où une fois le grenier rempli, le chef de concession
se décharge des autres obligations (dont le prix des condiments) sur ses épouses (Benoit-Cattin et al, 1982). Cette
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Sauf en cas de période transitoire précédant la séparation d'une concession en dettx dou

indépendants, cette organisation est le modèle quasi exclusif présent dans la zone. Il est donc

laissé peu de marge à la différenciation dans la communauté de production. Celle-ci s'exprime

en premier lieu dans le maraîchage, qui constitue un espace de liberté privilégié pour les

dépendants (Jamin,lgg4). Quelle que soit la participation du chef de concession à la mise en
(

place des parcelles (il s'agit d'une forme de redistribution intlrne), les revenus sont individuels

une fois les dépenses dues à la concession assurées (savon et pétrole essentiellement). Par contre

il existe des unités de production maraîchères dirigées par le chef de concession. Elles sont

également differenciées, à savoir que la main-d'oeuvre domestique n'y intervient pas, mais les

revenus, compléments budgétaires de lariziculture, ont une vocation communautaire indéniable.

Enfin, les activités extra-agricoles accessibles aux dépendants (petit commerce, salariat) ont la

même fonction d'émancipation pour les femmes et les cadets. Ils peuvent s'organiser en sous-

unités de production, le plus souvent individuelles, pour les mettre en oeuvre mais dans ce cas

la participation directe du chef de concession à leur fonctionnement est inexistante.

Figure no2 -. organisation des concessions en unités de production à I'Office du Niger

différence vient de la suppression des champs de cases féminins suite aux aménagements agricoles.
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Cette organisation autour de parcelles rizicoles communes suppose une imbrication très
forte des differentes unités de production. L'exclusion des dépendants de lariziculfure, principale
source de revenus, confère au chef de concession un pouvoir économique et social étendu.

Dans le delta du Sénégal

Le ndiel n'est pas synonyme de complète solidarité dans les opérations de production.
Les concessions disposant de plusieurs hommes attributaires de parcelles, adoptent deux
organisations principales pour la riziculture (Delcomb el, 1996, Sourisseau, I 996).

La première consiste à conserver une parcelle coïnmune, sur laquelle tous les actifs
doivent travaillerrs et qui servira, une fois les charges soustraites, à fournir le stock vivrier pour
l'ensemble de la concession. Le champs commun est généralement issu des premières

attributions foncières, qui se faisaient non pas à un individu, mais à une concessionr6. Cependant,

une fois la part obligatoire de travail effectuée, les actifs ont toute liberté pour développer leurs
propres stratégies agricoles. A côté de I'unité de production commune d'autres équipes de travail
se forment, sur des parcelles rizicoles qui échappent complètement au contrôle du chef de

concession. Cette recomposition s'opère généralement autour des ménages tels que définis et

s'accentue lorsque le groupe domestique décide, ce qui est de plus souvent le cas, la séparation

des dépenses d'alimentation en espèces. Chaque chef de ménage dont l'épouse prépare le repas

doit fournir sur ses activités propres ou sur celle de sa femme le prix des condiments.Il est de

plus en plus rare de trouver une parcelle commune assurant la double fonction de remplissage

du grenier et de réserve commerciale pour les achats alimentaires courants. Le surplus du champ

commun est dans tous les cas capté par le borom keur,attributaire légal, qui pourra I'utiliser pour

son propre compte, ou pour aider ponctuellement un membre de la concession.

Sous lapression des nouveaux modes d'attribution foncière, ceffe pratique aurait tendance

à s'effacer devant une séparation complète de la gestion des parcelles rizicoles. Ceci était déjà

rl Si un des actifs ne peut être présent dans les champs, il doit en contre partie payer sur le budget de son ménage
un tavailleur le remplaçant.

16 Tous les membres du ndiel I'appellent d'ailleurs notre champ.
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le cas en lgg5 pour 22% des concessions comprenant plus d'un ménage dans le delta

(Delcombel, 1996). Plusieurs unités de production distinctes cohabitent alors au sein du groupe

domestique. Chaque unité est souveraine pour les décisions de production. Le remplissage du

grenier est une obligation donnant le droit de participer au ndiel, mais sous la forme d'un

prélèvement qui pèse sur la quantité commercialisable par chaque unité. Les volumes de ce

prélèvement dépendent du nombre de bouches à nourrir que contient l'unité de production et

parfois des possibilités de ressources de ces membres.

Dans les deux cas le ndiel peut difficilement être assimilé à une unité de production

homogène. par contre le seul fait qu'il n'ait pas disparu au profit d'une organisation

complètement décentralisée à I'intérieur des unités d'habitation suppose un rôle social important,

au-delà des indépendances budgétaires.

pour toutes les activités en dehors de la riziculture la différenciation en encore plus

flagrante. On assiste à des recompositions, soit par ménages, soit trans-ménage, des unités de

production. Les revenus tirés des activités de ces sous-unités échappent au contrôle du borom

ndiel.Leur utilisation communautaire est restreinte au ménage, mais se cantonne souvent à un

niveau strictement individuel. Les caisses sont séparées, c€ qui reflètent une certaine

spécialisation des dépenses selon les catégories d'acteurs. Ici les situations doivent être

appréhendées au cas par cas.

Une autre difficulté apparaît dans le cas d'une association d'un membre du groupe avec

une personne extérieure. L'unité de production pour I'activité considérée sort alors du cadre strict

de l'unité de résidence. Sur le plan budgétaire le traitement ne pose pas de problème particulier.

Si I'individu est le chef de I'unité de production, les revenus lui sont attribués et une partie est

redistribuée à ses associés. Dans le cas contraire, il reçoit d'une personne extérieure les

dividendes de son activité. Sur un plan organisationnel, I'analyse en terme d'unités économiques

et de groupe domestique doit être complétée par la notion de réseaux et d'alliances.
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Figure n"3 : organisation des concessions en unités de production dans le delta du Sénégal

GROUPE DOMESTIQUE

UNITE DE CONSOMIIATION

2) Les unités d'accumulation

L'unité d'accumulation est l'ens emble des personnes qui mettent en commun leurs biens
pour constituer un héritage, héritage qui se compose en partie de biens d'équipement pour la
production ou les activités extra-agricoles, en partie de biens de prestige mais aussi du cheptel
(Gastellu, 1995)- L'accumulation est réalisée sur le surplus du produit réalisé, c'est à dire une

fois les besoins immédiats satisfaits. L'homothétie entre unité de production et unité
d'accumulation est généralement respectée sur les deux terrains, ce qui est le cas dans la majorité
des économies paysarules (Gastellu, 1 gg5,Tchayanov, I g7z).Etant donnée la différenciation des

unités de production décrite plus haut, il est nécessaire de distinguer plusieurs niveaux
d'accumulation, chacun répondant à une forme d'organisation du travail. La nature des biens

accumulés permet d'approcher ces distinctions.
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Accumulation de capital productif

A I'Office duNiger I'investissement dans du matériel de production (essentiellement des

attelages ou des machines pour de la prestation, décorticage, battage ou transport) est

typiquement le fait des chefs de concession. Il est en effet permis par les fruits d'un travail

centralisé dont le surplus est capté par l'autorité domestique. L'usage du capital productif est

donc en général commun. Si le groupe domestique conserve sa structure au moment du retrait

du chef, latransmission de ce capital est automatique, du chef de groupe àsonhéritiertT. En cas

de division de la concession le partage du matériel dépend de la nouvelle répartition

démographique et des choix d'activités des nouveaux chefd'unités de production et de résidence.

Le caractère collectif des biens se retrouve au sein des nouvelles concessions dès le partage

effectué. Ces mécanismes de transmission s'entendent également pour la terre acquise

légalement, c'est à dire selon les types de tenure reconnus par les institutions en charge de la

gestion foncière. Ainsi, pour les aspects de production le groupe domestique apparaît assimilable

à I'unité d'accumulation. C'est à cette condition du reste que les bases de l'organisation collecte

autour de I'unité de production centrale sont respectées.

Dans le delta du Sénégal les choses ne sont pas aussi tranchées. Les choix techniques de

mécanisation des travaux du sol et de larécolte impliquent des investissements lourds (tracteurs,

moissonneuses batteuses) le plus souvent inaccessibles aux exploitations. Les concessions

équipées de ce type de matériel sont donc rares (Delcombel, I 996). Le cas des motopompes est

cependant particulier. Les équipements privés ont été assez nombreux lors de I'explosion de

I'agriculture privée, et si ce matériel a été, acquis au sein d'un GIE familial et a pu être conservé

après la crise de 1993, il garde un caractère collectif au sein des groupes domestiques, comme

au Mali, sauf si la décision de séparer les unités de production sur le périmètre a été décidéer8.

Dans le cas d'investissement en co-propriété sous couvert d'un groupement de producteurs, il

faut sortir du seul cadre domestique pour appréhender I'accumulation. En dehors de ces biens,

la séparation plus marquée qu'à I'Office du Niger des unités de production, agricoles ou non,

t7 Cet héritier reprend exactement les fonctions de I'ancien chef.

rs En ce cas c'est I'attributaire légal des terres qui est le propriétaire, les différentes unités de production étant

considérées comme des usagers du périmètre.
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implique une accumulation differenciée. Les charrettes et les pulvérisateurs par exemple sont la

propriété de chaque chef d'unité de production et sont donc des éléments du patrimoine d'un

ménage (époux et sa (ses) femme(s) et ses enfants ou individus isolés selon les cas), même si leur

utilisation est facilement étendue aux autres unités de production. Il en va de même pour les

biens productifs utilisés pour des prestations de service mécanisées. Dans le cas d'association

avec des individus à I'extérieur à la concession, I'accumulation est partagée et dépasse donc le

cadre du groupe domestique.

Accumulation de biens de prestige et de bétail

L'appropriation de ce type de biens est en général individuelle, en ce sens qu'elle est

effectuée par le chef d'une unité de production qui peut être décentralisée. Par exemple une

femme achète des bijoux et des pagnes précieux grâce aux revenus qu'elle obtient dans une

parcelle maraîchère ou par un petit commerce. Par contre les biens se transmettent en première

analyse au sein du ménage tel que défini, qui s'apparente alors à I'unité d'accumulation.

En cas de primauté d'une unité de production englobante fonctionnant sur le travail de

tous les actifs, le surplus peut être capté par le chef de cette unité et accumulé par lui sous forme

de biens de prestige, au nom de ses dépendants. C'est le cas des bovins du chef de concession

au Mali, ou des constructions d'habitation. L'unité d'accumulation est alors une fois encore

l'unité de production. Cette structure garantit la cohésion autour du travail, puisque

I'augmentation de patrimoine est sentie comme une décision collective, mais peut aussi entraîner

des dissensions en cas de désaccord sur I'affectation du surplus. En théorie la transmission de

ce type de patrimoine obéit aux mêmes règles que le capital productif. Cependant, si en cas de

séparation non conflictuelle chaque ménage voulant créer sa propre concession en obtient une

fraction, il peut arriver que les désaccord engage I'héritier désigné à conserver le patrimoine de

I'ancien chef.

Nous retiendrons que dans la grande majorité des cas I'unité d'accumulation est

assimilable à I'unité de production, mais qu'il est dangereux de schématiser pour ce qui concerne

la transition du patrimoine.
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b. Les catégories d'individus

Plus mécaniste que I'interprétation par les unités économiques, cette méthode, largement

utilisée dans les enquêtes en milieu sahélien (Ancey, 1975,1984, Benoit-Cattin et al, 1982),

consiste à regrouper les membres du groupe domestique selon leur statut. Le schéma le plus

fréquemment retenu, qui correspond du reste très bien aux situations observées, comprend le chef

de groupe, les dépendants masculins célibataires et mariés, les femmes célibataires et mariées.

La décomposition peut aussi s'opérer selon les liens familiaux (père, épouse, frère, fils, neveux,

dépendants hors famille).

Il s'agit d'étudier les comportements individuels à travers le système de droits et

d'obligations issu du statut, qui est lui-même dépendant de I'organisation en unité de production

et en unités budgétaires. Dans ce cadre, chaque individu est un pôle de décision. Ses objectifs,

ses moyens et ses contraintes sont caractéristiques de sa position dans le groupe domestique. Il

n'y a donc pas d'ambiguïté ni de difficultés de reconstruction comme précédemment. Par contre

dans cette optique les modalités de la coordination interne des concessions s'effacent devant les

stratégies individuelles.

c. Démarche proposée pour le traitement des résultats

La démarche finalement adoptée tient compte des particularités d'autonomisation des

deux systèmes irrigués étudiés. Essentiellement à cause des individualisations de certains pans

de la gestion financière relevées plus haut, il apparaît impossible d'occulter I'analyse en terme

de catégorie d'agent, surtout en se focalisant sur les stratégies de diversification des revenus.

C'est donc dans un premier temps selon cette méthode que sont analysés les comptes, au niveau

du groupe domestique.

Mais les descriptions de l'articulation des unités économiques insistent aussi sur les

solidarités et les dépendances à I'intérieur des concessions. En terme de comparaison des deux

zones étudiées, les différences relevées dans I'allocation des facteurs de production, la captation

du surplus et les formes de redistributions des centres de décisions vers leurs dépendants
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soulèvent des questions très importantes. Ainsi, une fois analysées les stratégies par catégorie

d'agent, la cohérence d'ensemble au niveau du groupe domestique est reconstruite. Il s'agit de

préciser les interdépendances et les rouages de la coordination qui conduisent à une stratégie

communautaire. Ceci est d'autant plus important que la grande majorité des études économiques

portent bien sur les concessions mais sans s'intéresser à leur déterminants internes. Un travail

permettant de décomposerpuis de reconstruire les pratiques au sein de cette entité est nécessaire

pour relativiser les conclusions issues des approches existantes.

L'INFORMATION'9

La méthodologie employée au niveau du groupe domestique s'inspire largement des

travaux réalisés en Indonésie par Sandrine Dury (Dury, 1997). Le but recherché est de

reconstruire les budgets dans leur ensemble, en intégrant sur un même plan les fonctions

productives et domestiques. Les définitions des unités d'observation et d'analyse qui précèdent,

mais aussi les avertissements qu'elles contiennent, ont servi à la construction de la méthode. Il

fallait disposer d'informations permettant l'interprétation par individu, par ménage et par groupe

domestique, mais aussi autorisant un raisonnement en terme d'unité de production et

d'accumulation.

1. IunnTIFICATIoN DE LA STRUCTURE DES GROUPES DoMESTIQUES

Le groupe domestique étant défini comme I'unité de résidence, la première étape est

d'identifier au sein de la concession, la liste :

-des agents ayant un pouvoir de décision au sein du groupe domestique,

-de I'ensemble des activités développées par ces centres de décisions,

-des moyens dont ils disposent pour les mettre en oeuvre.

re Les lignes qui suivent sont à mettre en relation avec les questionnaires d'enquêtes reportés en annexe n"l. Chaque
sous-partie correspond à une fiche d'enquête.
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C'est ce que recouvre le terme de structure, qui permettra de guider la mise en route des

suivis. Concrètement, une première fiche donnera un aperçu de I'organisation générale des

groupes domestiques, à savoir la date et les raisons de I'installation, ainsi que le nombre de

logements et les pratiques de financement, de confection et de prise des repas. Puis quatre sous

niveaux seront renseignés.

a.La démographie et les sources de revenus

Il s'agit ici d'avoir une première idée quant à I'identification des unités d'analyse, et

notamment des ménages budgétaires. En effet, outre les données usuelles concernant les liens

de parenté, cette partie de I'enquête intègre qualitativement les transferts réguliers au sein et avec

I'extérieur du groupe2O et la liste des activités pratiquées par chaque personne présente avec les

équipes de travail correspondantes. Elle est donc sensée fournir un canevas pour la suite du

travail, c'est à dire définir les acteurs à enquêter, leurs activités et leur place dans le groupe

domestique. Les individus ainsi repérés seront par la suite toujours identifiés et codés à partir de

ce recensement.

b. Les attributions foncières

A ce niveau, c'est le disponible foncier de I'ensemble du groupe qui est relevé. Comme

précédemment, ce relevé est nominatif, les parcelles pouvant légalement être attribuées à un

individu ou à un collectif. Ne concernant que les attributions, cette partie de I'enquête de

structure donnera le disponible légal du groupe domestique, qui diffère souvent du foncier

effectivement travai I lé.

c. L'utilisation du foncier

C'est ici que sont repérées les parcelles exploitées pour chaque campagne agricole

étudiée. Ce repérage s'accompagne de I'identification de chaque responsable des dites parcelles,

20 Ces transferts seront nominatifs, ils renseigneront sur le donateur et le bénéficiaire.
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intègre les prêts et les locations, ainsi que les éventuelles divisions de surfaces attribuées d'un

seul tenant. Il s'agit en fait de comprendre comment, à partir d'un disponible légal donné, les

exploitants parviennent à étendre les superficies exploitées, ou inversement pourquoi ils se voient

contraints de les réduire. D'autre part, la répartition des responsabilités agricoles entre les

différents actifs du groupe domestique peut ainsi être appréhendée.

d. Le patrimoine

On entend par patrimoine I'ensemble des actifs possédés à un moment donné par chaque

individu, chaque ménage, chaque groupe domestique, selon le statut des actifs considérés, c'est

à dire selon leur caractère collectifou individuel (cet aspect sera appréhendé au cas par cas, selon

le mode d'acquisition de chaque actif ou selon I'utilisation faite des ressources de leur vente).

La démarche proposée est d'intégrer aux données de structure foncière et démographique l'état

de ce patrimoine et ce dès le démarrage des enquêtes. Un suivi des flux, sur la forme de comptes

emplois-ressources englobant les activités de production et domestiques doit permettre ensuite

dejuger de l'évolution des actifs possédés. L'inventaire proprement dit doit être effectué individu

par individu, ceux-ci ayant été identifiés à partir des réponses obtenues dans I'enquête de

structure (démographie et sources de revenus).

Conformément aux prescriptions du Plan Comptable Général, le patrimoine est mesuré

grâce à un inventaire de I'actif immobilisé (essentiellement des immobilisations corporelles et

financières), I'actif circulant (stocks et créances), mais aussi les dettes diverses contractées (qui

sont elles reportées au passif du bilan). En retranchant ces dernières à I'actifi On obtient le

patrimoine net. Cette approche permet de tenir compte des réalités du terrain et de I'appréhension

de l'ensemble des activités des groupes domestiques, au-delà de sa vision en terme d'entreprise.

En effet, l'épargne et les immobilisations domestiques, les créances non liées à des opérations

de production sont intégrées dans I'actif. De même les dettes contractées pour des besoins

personnels ou domestiques entrent dans les éléments de calcul du patrimoine.

L'actif immobilisé est réparti en deux rubriques distinctes, intitulés capital produstif fixe

et biens durables. Les premiers recensent le matériel agricole, le matériel pour des activités extra-
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agricoles et le cheptel bovin. Ce dernier sera cependant traité de façon particulière, selon sa

fonction véritable. L'élevage peut être considéré comme une accumulation de prestige, auquel

cas il s'apparente davantage à une accumulation de type épargne différée, ou comme une activité

à vocation marchande visant la recherche de profit. La rubrique biens durables s'intéresse à

I'accumulation domestique et comprend I'habitat2r, les moyens de transport, le mobilier et autres

biens (bijoux, pagnes, matériel de cuisine). La valorisation de ce patrimoine fixe, somme des

deux rubriques, a été faite directement par le paysan enquêté et porte sur I'estimation de la valeur

marchande de chaque bien au moment de la mesure, complétée par des comparaisons entre les

différentes enquêtes. Le choix de cette méthode repose donc sur la représentation qu'ont les

agriculteurs de leur niveau d'accumulation.

Cette entrée comptable d'inventaire doit surtout être considérée comme un outil facilitant

la lecture des phénomènes organisationnels et comportementaux au sein des concessions (elle

s'éloigne du reste d'une application stricto sensu du PCG). Le travail vise la compréhension

qualitative de la formation de l'épargne et de I'investissement, ainsi que de la répartition des

richesses et des pouvoirs de décision à I'intérieur des groupes domestiques. Ainsi, il faut

connaître pour chaque bien rentrant dans les bilans, la personne ayant pris la décision de I'achat

(et sa place dans l'organisation sociale), la source de revenu qui a permis son acquisition, et les

objectifs visés par cette capitalisation.

Z.Ls, survr DES FLUX

Les règles d'enregistrement comptable que nous nous proposons d'utiliserprésentent des

difficultés d'application stricte sur les terrains étudiés. Ces difficultés, déjà ébauchées pour la

mesure des patrimoines, reposent sur la représentation qu'ont les paysans des périmètres irrigués

des propriétés socio-économiques des mouvements des richesses. Conceptualisées dans le cadre

t' A I'Office du Niger I'habitat constitue au même titre que la terre un bien particulier puisque le terrains
constructibles n'appartiennent pas en toute rigueur aux colons. Peu de baux d'habitation ont été délivrés et ceux-ci
ne peuvent s'apparenter à des titres de propriété (chapite I). Pour autant, le relâchement de la politique coercitive
de I'Office confère dans les faits une sécurisation de la jouissance de ces actifs plus importante que celles des

parcelles, les paysans ayant contribué financièrement à l'amélioration progressive des maisons délivrées à leur
installation. Nous avons choisi donc de les intégrer aux patrimoines.
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d'économies de pays industrialisés, les rubriques comptables classiques renvoient à un système

de valeur, à des modes de coordination spécifiques. Il convient donc de les poser cofllme

problèmes plutôt que comme des outils à vocation universelle. En toute rigueur, cette remarque

impose une redéfinition adaptative préalable des concepts de revenus, d'épargne et

d'investissement.

Mais dans le même temps, du fait du choix de I'induction pour guider la collecte de

données (en réponse à la faiblesse informationnelle sur les comportements socio-économiques

des riziculteurs) ces rédéfinitions ne peuvent être posées a priori. Dans ces conditions, nous

préférons accepter les catégories comptables usuelles comme cadre général pour effectuer les

enquêtes, tout en nous gardant la possibilité, notamment par le renforcement d'un éclairage

qualitatif de la nature et de la perception paysanne des échanges, d'évaluer leur pertinence, voire

de les repréciser au cours du traitement des données et de I'interprétation des résultats.

a. Les emplois

La mesure des flux sortants vise d'une part àjuger des comportements de consommation

des groupes domestiques, toujours sous I'hypothèse de non-séparabilité des fonctions de

production et de consommation. Ces consommations sont à la fois les dépenses courantes, c'est

à dire ayant arbitrairement une fréquence inférieure ou égale à 15 jours (essentiellement

I'alimentation), et les dépenses dites exceptionnelles, c'est à dire concernant les achats ponctuels,

sans toutefois qu'il soit tenu compte de I'importance des achats (ainsi I'achat d'une bougie par

exemple entrera dans la catégorie des dépenses exceptionnelles au même titre que I'achat de

matériel de construction). Le suivi par individu permet ainsi de juger dans le temps de la part des

differents postes dans les comportements de consommation, mais aussi de I'origine des moyens

de ces dépenses et du caractère des échanges (comptant, à crédit, dons, importance du non

marchand). Enfin, les centres de décision pour la consommation sont identifiés, ptr statut de

I'acheteur et du donateur, et par catégorie de bien. Pour cela, des questions qualitatives

accomp agnent obligatoirement chaque enregi strement.
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C'est d'autre part par le suivi des dépenses que l'évaluation des coûts de production de

chaque activité développée par les enquêtés est menée. Leur enregistrement au moment même

de la transaction éclaire ici aussi sur la saisonnalité, les motivations de la dépense, I'origine des

ressources et les tenants de la prise de décision. Agrégés ex post, par agent et par activité, ils

servent à la reconstitution des comptes de production. Ces données sont relevées quasiment

indifféremment des dépenses de consommation et à la source. Le travail suivant est alors de les

ventiler suivant leur nature, puis de les agré,ger,par catégorie de biens, par origine des ressources

les ayant permis, par catégorie d'acteur.

La collecte de ces données éclaire aussi les types d'échanges pratiqués par les groupes

domestiques, notamment la place du troc et du crédit dans la gestion. Grâce à la connaissance

de I'origine des dépenses et des transferts, ce sont les aspects non marchands, les dépendances

sociales qui émergent. Enfîn, la mesure des flux sortants renseigne sur les pratiques de

capitalisation, c'est à dire sur les choix d'épargne et d'investissement, avec toujours les

compléments qualitatifs organisationnels et comportementaux (ici notamment la circulation des

richesses au sein du groupe et leur utilisation individuelle ou collective).

Quatre principaux postes composent donc les emplois : les dépenses de consommation

(parmi lesquelles sont inclus les dons concédés, ainsi que les dépenses entrant dans un cycle de

production), les dépenses de capitalisation, les remboursements de dettes et les prêts à des tiers.

Les dons recouvrent les aspects de transferls. Ils concernent en fait des cas particuliers

de consommation ou de dépense, ne faisant pas office d'un échange physique réciproque. Ils

révèlent les relations de solidarité, de dépendance, de droits et d'obligation qu'entretiennent les

différentes entités repérées, soit avec les autres unités de leur groupe domestique, soit avec

I'extérieur (réseaux d'affinités, autres agents économiques, membres de la famille en

émigration). Au-delà des échanges formels étudiés parallèlement, ce sont les transferts qui offrent

l'éclairage privilégié pour comprendre I'organisation économique et sociale. Leur mesure doit

également se situer à chaque niveau d'observation et exige un suivi rapproché.
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On voit donc bien que la compréhension et I'analyse des phénomènes de répartition

nécessitent de mettre constamment en parallèle rapports sociaux et flux physiques, de façon à

faire les bonnes agrégations. Ainsi, disposer de l'ensemble des données de revenu de

consommation et de dépense n'est pas suffisant, même si leur mesure constitue un préalable

indispensable. Il est nécessaire de doubler ces aspects d'une vision qualitative capable de

restituer leur sens, de donner une cohérence économique et sociale à ces mouvements de biens

et d'argent.

b. Les ressources

Comme pour les emplois, la non-séparabilité des fonctions de consoïnmation et de

production est respectée, la mesure des ressources devant tenir compte de toutes les sources

possibles, qu'elles concernent des activités de production ou des activités domestiques. Ce qui

est recherché est donc la liste exhaustive des sources de flux entrant, qui éclaire sur la structure

des revenus, et par 1à sur les stratégies de diversification des activités. La saisonnalité est isi aussi

une dimension importante qui devra être prise en compte en datant chaque opération.

Les ressources sont donc ventilées, entre autres, selon le type d'activité qui les génère.

Avec la même démarche que pour la mesure des emplois, les ressources issues d'une activité de

production ou commerciale sont séparées de celles issues des pratiques domestiques. Cependant,

elles sont enregistrées simultanément dans un premier temps.

Quatre grands postes sont identifiés : les recettes liées à une activité de production ou

commerciale (auxquelles s'ajoutent transferts et héritages), les ressources par décapitalisation,

les nouveaux emprunts effectués, les réceptions de créances.

Le premier poste, mis en relation avec certaines consommations (mesure des coûts

d'exploitation des emplois) permet de retrouver les résultats de chaque activité. Les deux postes

suivants colrespondent aux ventes d'actifs et aux emprunts contractés. Ces éléments ne rentrent

pas en effet dans la formation du revenu, et se caractéisent dans le bilan par une diminution du

patrimoine (la vente d'actifs par une baisse de l'actif, les emprunts par une hausse des dettes).
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Le cas du riz pose problème car la distinction entre son statut de marchandise (réservée à la

vente) et sa fonction quasi monétaire (c'est notamment une forme d'épargne), n'est pas simple.

Le choix est de le considérer comme une marchandise. Le stock det''z entre bien entendu dans

le décompte des actifs au bilan. Le troisième poste renseigne sur les réceptions de créances. En

effet, pour respecter les équilibres comptables déjà cités, les prêts sont comptabilisés en emplois,

et trouvent leur contrepartie dans les comptes lors de leur remboursement.

c. Méthode de collecte des flux

Contrairement aux données de structure relevées directement par I'enquêteur auprès des

individus intéressés, les flux seront notés quotidiennement par une personne du groupe

domestique. Cette personne tient un cahier que I'on peut en quelque sorte assimiler à un journal

comptable datant et identifiant clairement chaque opération effectuée. Il faut notamment savoir

qui fait I'acte comptable et qui le décide.

Le rôle de I'enquêteur consiste à former le correspondant à I'intérieur de la concession

(vocabulaire et modalités d'enregistrement), à contrôler la validité des données recueillies, puis

à agréger sur quinze j ours toutes les opérations de même nature (même poste de la nomenclature

et même individu). Le choix de ce pas de temps tient compte d'une part du nombre de groupes

domestiques enquêtés par pays (15 initialement), d'autre part du fait que la lecture l5 jours par

15 jours est suffisamment fine pour un suivi de l8 mois. Outre I'agrégation, I'enquêteur ventile

et code les opérations, et en réinterprète certaines. Par exemple, un achat ou une vente à crédit

ne concernent qu'une ligne pour le paysan, mais deux lignes pour I'enquêteuf2.

3. CottsrRUCTIoN DE BILANS nÉculrnRs, DrscussroN ET coRRncrroN DES RÉsULTATS

Un bilan régulier, tous les six mois, via un nouvel inventaire patrimonial, permet de

vérifier la validité de l'information collectée sur les flux. Partant du patrimoine initial et grâce

aux équations comptables usuelles, les chiffres clefs du budget de chaque individu sont présentés

22lJn achat à crédit concerne en effet un emploi, mais aussi une ressource assimilée à un emprunt du paysan auprès
d'un commerçant.
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(solde de trésorerie, stock de paddy, stock de dettes et de créances, principaux mouvement des

immobilisation, comptes de production). Au cours d'un entretien fouillé avec chaque personne

enquêtée ces chiffres sont discutés, corrigés au besoin, mais aussi expliqués.

Outre l'aspect contrôle de I'information, I'approche en terme de bilan permet donc de

juger des perforrnances (mesure de I'accumulation) et de faire ressortir la signification socio-

économique des flux.

4. TRa.lncroIRES DES coNcESSIoNS

Enfin, les mesures de patrimoine effectuées ne constituent en l'état que des

photographies, prolongées par un suivi certes dynamique, mais d'une durée somme toute assez

courte. Il convient pour compléter la méthodologie utilisée, de replacer les patrimoines dans les

trajectoires des groupes domestiques, en tentant de comprendre les évolutions qui ont conduit

à leur état actuel. En clair, c'est la formation de ces patrimoines qui doit être comprise, au moins

dans ses principaux éléments.

Des enquêtes qualitatives de trajectoire de groupes domestique ont ainsi été menées sous

forme de discussions ouvertes. Elles précisent I'histoire de la concession et de ses membres

autour des éléments clés des deux zones d'étude. Il s'agit de juger des modalités et des conditions

des prises de décision d'accumulation en cas de changement de I'environnement économique et

institutionnel. Ici aussi la connaissance préalable de certaines pratiques éclaire les conditions de

base de la formation du capital et permet de relire les cycles de vie en terme d'évolution

stratégique. C'est la raison pour laquelle ces entretiens ont été menés à la fin des suivis

budgétaires, une fois la confiance des individus acquise.
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5. DTSCUSSION AUTOUR DE LA MÉTHONN : L,I. CONTRADICTION DE L'OBSERVATEUR AGISSANT

suR soN oBJET n'ogsERvATIoN

a. Influence de la méthodologie sur les pratiques

Le principe de recueil de I'information par I'enquêté lui-même n'est pas neutre. En effet,

tenir un 'Journal comptable" est un acte de gestion financière qui peut influencer le

comportement du paysan, surtout étant données les pratiques généralement rencontrées dans les

deux zones. D'une manière générale, même si spontanément certains chiffres sont notés par les

paysans, I'information disponible est dispersée, difficilement exploitable, vite perdue et très

incomplète. Les documents de gestion identifiés chez les exploitations agricoles n'ont souvent

pour seule utilité que le contrôle de certaines opérations ponctuelles. Un compte peut être dressé

pour vérifier la justesse des exigibles calculés par une OP ou par la banque, un calcul

prévisionnel effectué pour justifier d'un emprunt, une liste de créances construite pour tenter de

recouvrer des prêts octroyés. Ainsi, il n'y a pas dans les faits d'utilisation d'outils de gestion

formalisés, pas d'enregistrement systématique des opérations comptables permettant la

construction de bilans, même approximatifs et simplifiés.

Avec la méthodologie employée, il est demandé aux exploitants d'enregistrer

systématiquement et quotidiennement toute opération comptable. Cet enregistrement, effectué

selon des règles simples mais précises oblige à une certaine rigueur qui introduit une pratique

nouvelle. D'autre part, le traitement des données et leur agrégation poste par poste sur plusieurs

mois permettent des calculs sur une nouvelle échelle de temps et des bilans qui apportent des

informations supplémentaires. Il s'avère ainsi que des différences importantes apparaissent entre

la perception qu'ont les paysans de certains postes et leur poids réel dans leur budget.

Lors de lavérification de certains soldes (trésorerie et stocks notamment), les discussions

qui s'engagent révèlent souvent des lacunes flagrantes chez les exploitants dans la connaissance

du fonctionnement de leur "entreprise". Nous avons pu par exemple mettre en lumière que

certains chefs d'exploitations ne maîtrisent pas la quantité de paddy qu'ils détiennent, alors

même qu'ils éprouvent des diff,rcultés graves et des périodes de soudure très longues. Ils
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retiennent alors I'utilité d'un suivi de leur stock et s'attachent à produire des enregistrements plus
rigoureux. Il est ainsi certain que cet apprentissage de la gestion, même à un niveau minimum
de recueil et d'agrégation poste à poste s'en tenant à des soldes simples, modifie certaines

pratiques paysannes. La méthodologie perturbe I'objet qu'elle est sensée révéler.

b. le.choix de la participation

Nous sommes au coeur de I'ambiguiTé scientifique de toute méthode participative. D,un
côté la qualité des informations est améliorée par cette participation, I'enquêté se liwant plus
facilement sur des sujets d'abord délicat, mais de I'autre la neutralité de I'observateur est mise

à mal. Largement débattu, ce problème épistémologique est pourtant bien souvent omis lors de

la présentation de travaux susceptibles de le faire apparaître. C'est qu'il trouve rarement solution.
Il faudrait en fait être capable d'isoler les comportements clairement identifiés comme induits
par l'étude, ce qui permettrait d'approcher ce qui se serait passé en I'absence de toute enquête.

Mais ces redressements présentent eux-mêmes des difficultés méthodologiques importantes.

Ceci étant dit, on peut supposer que les changements induits par les enquêtes jouent

réellement sur un temps plus long que la période d'observation (18 mois), d'autant plus que

I'apprentissage qui s'opère n'est pas relayé par un conseil institutionnalisé permettant d'orienter
plus sûrement les stratégies. Si certaines pratiques peuvent changer rapidement, les stratégies

globales de gestion domestique nécessitent un recul et un temps beaucoup plus grands pour être

sensiblement modifiées. Si dans le discours des enquêtés des volontés de changements sont
perceptibles, elles ne se traduisent pas immédiatement dans les faits. Les mécanismes

institutionnels de coordination sont par ailleurs primordiaux pour l'analyse. Or, ils ne devraient

pas être trop affectés par I'introduction des enregistrements systématiques.

Le travail repose enfin sur le choix de la participation parce qu'effbctivement la qualité

des données en est grandement améliorée, mais aussi dans une perspective opératoire liée aux

collaborations nouées sur le terrain. Tant au Mali qu'au Sénégal, la prise en compte de

I'importance d'une rationalisation des pratiques de gestion au niveau individuel et collectif
pousse nombre d'intervenants à réfléchir sur I'introduction de nouveaux outils. Il est vite apparu
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évident que cette introduction devait se baser sur une recherche participative et que le travail

proposé peut amener quelques éléments de réponse.

6. CHorx DES GRoUPES DoMESTIQUES SUIVIS

La description de la méthodologie utilisée implique deux critères de choix inévitables :

I'alphabétisation d'un membre au moins du groupe domestique et le volontariat.

Puisqu'un'Journal comptable" doit être rempli, la présence d'une personne alphabétisée

est obligatoire. Mais elle peut être un enfant scolarisé de la concession comme le chef du groupe

domestique. L'essentiel est que les différents membres du groupe lui fournissent les informations

quotidiennes. Pour cela, il faut qu'il ait une autorité suffisante ou que le reste de la concession

lui fasse confiance. Le volontariat doit être le fait du chef de concession, mais aussi de

I'ensemble des actifs. Sans I'adhésion "globale" du groupe domestique il devient impossible de

comprendre les stratégies collectives, tant sont fortes les liaisons entre les uns et les autres.

Outre ces deux biais techniques, le raisonnement qui a conduit au choix des groupes

domestiques est parti de la volonté d'appréhender la diversité des situations. Puisque le refus de

toute normalisation guide la démarche, il fallait tenter de montrer la multiplicité des stratégies

de diversification des revenus. Une première entrée est la localisation géographique. Il est

supposé que l'éloignement des centres commerciaux est un critère important pour la définition

des stratégies. D'autre part, la "qualité" des périmètres est inégale d'un terroir à un autre. Comme

I'agriculture irriguée conditionne souvent les prises de décision, il importe de prendre en compte

cet aspect. Ces deux points ont ainsi conduit le choix des villages d'étude (trois par pays). Au

niveau des groupes domestiques eux-mêmes, I'idée est de partir des perforrnances rizicoles ou

en tout cas de la représentation que s'en fait le chef de groupe. Il ne faut pas oublier que le terme

diversification s'entend dans les deux zones d'étude par rapport au nz.ll ressort également des

constats du premier chapitre que la nature de cette diversifîcation (en résumé offensive ou

défensive) tient en grande partie à la réussite dans les rizières.
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Les autres critères de choix sélectionnés portent sur la structure d'exploitation. Il faut
appréhender la diversité de taille (population et disponible foncier) et de capitalisation des

groupes domestiques. Les groupes étudiés doivent avoir des perfoûnances rizicoles et des

moyens humains, foncier et en capital, à la fois contrastés et souvent rencontrés. Ce choix s,est

fait directement dans les villages identifiés, à I'aide de discussions avec le conseil agricole, les

responsables d'OP et les paysans. Les caractéristiques de chaque groupe domestique sont

analysées en détail dans les chapitres de résultats, mais il convient ici de justifier le choix des

villages et de préciser le nombre d'enquêtés. Le lecteur pouïïa se reporter aux cartes fo4,5 et 6.

a. A I'Office du Niger

Les entrées principales de sélection des villages sont l'êtat des aménagements (la

dichotomie zone réaména gê,elzone non réaménagée étant cruciale), et le fonctionnement des

Associations Villageoises. Deux villages réaménagés de la zone de Niono (un sur les périmètres

RETAIL, Tenegue N10, I'autre sur les périmètres ARPON, Seriwala Km30) et un village non

réaménagé dans lazone de Molodo (Quinzambougou M2) ont été choisis.
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Le terroir de Ténégué est sur les périmètres de la phase 2 des réaménagements RETAIL.

Situé en bout du distributeur RETAIL, à une quinzaine de kilomètres de Niono, le village

présente la particularité d'une spécialisation ancienne dans les cultures de diversification,

notamment la tomate. Si les résultats de production sont bons par rapport à I'ensemble de la

zone, I'AV de Ténégué a connu de graves difficultés d'endettement, aujourd'hui en voie de

résolution. Les dysfonctionnements à la base de ces difficultés sont souvent imputés à une

certaine mésentente au sein du village, elle-même liée à I'histoire de I'installation. Si la majorité

des habitants est minyanka (originaires du sud Mali, région de Koutiala pour I'essentiel), le

mélange ethnique est important, et surtout les familles viennent d'horizons différents. On perçoit

ainsi une certaine difficulté à reconstruire une autorité villageoise, reconnue et admise par

I'ensemble de la population. Ce vide est très perceptible et limite les réalisations collectives.

2) Sériwala : 5 groupes choisis. 4 suivis jusqu'à la fin

Tout proche de Niono (a km) sur le canal Gniber, Sériwala est situé sur les périmètres

ARPON et obtient les rendements rizicoles parmi les plus élevés du projet. Sa réussite collective

est souvent mise en avant. La cohésion sociale y est forte, en partie parce que contrairement à

Ténégué, I'installation de Sériwala résulte d'un déplacement massif d'un ancien village situé en

zone sèche, et ce dès I 93 8 . L'autorité a ainsi pu être maintenue et se transmettre, ce qui contribue

à donner une unité certaine dans les prises de décisions et leur application. On note ainsi un

dynamisme collectif très fort. L'Association Villageoise a une gestion efficace et sûre, allant

même jusqu'à suppléer la BNDA dans son rôle de pourvoyeur de crédit aux paysansr3. Le taux

appliqué est celui de la banque, mais les revenus financiers sont redistribués sous la forme de

construction de biens publics (école, électrification, pont, antenne parabolique etc.). Enfin, ce

village est souvent précurseur au côté des développeurs sur des sujets tels que les bourses de

céréales, les caisses rurales ou la qualité du riz. La diversification agricole est par contre peu

présente, surtout parce que les aménagements n'ont pas été conçus dans cette optique. C'est

23 C'est aujourd'hui I'AV qui prête, que ce soit pour les frais de campagne ou pour des investissements.
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d'ailleurs un frein souvent signalé.

3) Quinzambougou : 4 groupes choisis. 2 suivis jusqu'à la fin

Les aménagements de ce village sont très dégradés et une réhabilitation devrait avoir lieu

sous peu. Les écarts de rendements avec la zone de Niono sont élevés (on passe globalement de

3 èL 4tlha à Molodo à 5 à 7 tlhaà Niono) ce qui modifient considérablement les dynamiques.

euinzambougou est en outre plus enclavé que les deux villages précédents : l7 km de Niono

mais avec un accès plus difficile. L'environnement institutionnel y est peu structuré. L'autorité

coutumière a beaucoup perdu de son rôle et l'AV, sur endettée et privée de crédit depuis

plusieurs campagnes n'assure plus que le contrôle du paiement des redevances hydrauliques pour

I'Office. Il en résulte une faible dotation en biens collectifs et des stratégies productives et

commerciales très dispersées. Ici la diversification des revenus relève parfois de la nécessité.

Ces villages ne couvrent (et très partiellement) que deux zones sur les cinq que comprend

l,ON. Il nous était impossible de travailler dans les deux zones excentrées du Macina et du

Kouroumari. Elles présentent du reste des particularité assez fortes et nous avons préferé centrer

l,étude sur les zones de Molodo, N'Débougou et Niono2a, géographiquement accolées et

permettant de cerner les phénomènes importants de la problématique de l'Office du Niger.

b. Dans le delta du fleuve Sénégal

Dans le cas du Sénégal, les critères de choix sont le mode de gestion des périmètres sur

lesquels les villageois ont leur parcelles et I'enclavement. L'ensemble des villages de la cuvette

de pont Gendarme au bord de la route nationale goudronnée a êtê retenu. Il s'agit des villages

de pont Gendarme et de ses environs et Thilène. Les deux autres villages choisis sont Boundoum

Barrage, à l5 km de Ross Béthio et de la route, mais connaissant une certaine activité car abritant

les locaux de I'Union hydraulique du grand aménagement de Boundoum, et Boundoum Est,

enclavé à 10 km de Boundoum Barrage, loin des axes contmerciaux.

24 Il n,y a pas de village de N'Débougou sélectionné, mais les dernières réhabilitations permettent raisonnablement

d'assimiler cette zone à celle de Niono.
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1) Pont Gendarme : 5 groupes choisis. 4 suivis jusqu'à la fin

L'accès direst à la route nationale facilite le déplacement des personnes et les

négociations avec les differents partenaires. Il offre en outre des possibilités de diversification

des revenus par le commerce. La cuvette étant en bordure d'une zone de sols typiquement

rizicoles, otr y rencontre des espaces où le maraîchage est possible. Le grand aménagement et ses

extensions couvrent I'ensemble des terres cultivables et contrairement aux autres villages, la

culture sur des périmètres privés est très limitée. Ainsi, les organisations autour de la riziculture

offrent une structure pyramidale forte. Des GIE de producteurs sont subordonnés à une union

villageoise toute puissante assurant l'interface et les négociations avec les autres acteurs des

filières agricoles.

Ces dernières années on observe une remise en cause de I'autorité de I'union, suite à des

résultats très décevants au niveau de la distribution en eau et de la commercialisation des

exigibles payés en nature. De fait les surfaces cultivées diminuent, les dysfonctionnements

s'amplifient et les paysans semblent démobilisés pour ce qui est de la riziculture. On peut enfin

noter que les différents hameaux autour de la cuvette offrent des spécificités ethniques. Certains

villages sont presque entièrement wolof (Pont Gendarme, Thilène) et d'autres peuls (Gandiaye

peul, Médina) ce qui impliquent des differences dans les organisations domestiques.

2) Boundoum Barrage : 5 eroupes choisis.4 suivis jusqu'à la fin

Boundoum Barrage héberge le centre névralgique de I'Union villageoise en charge de

l'aménagement transferé de Boundoum. Celui-ci compte près de 3 500 ha sur lesquels

interviennent de nombreux GIE et sections. Cette situation génère une activité importante autour

de la commercialisation des exigibles payés en nature, de la venue de négociants pour les

intrants, de prestataires de services et de main-d'oeuvre se mettant au service de ces intervenants.

D'autre part le grand aménagement de Boundoum est considéré comme un bon élève dans le

delta. Les rendements rizicoles y sont généralement plus élevés qu'ailleurs et la situation par

rapport au crédit y est plus saine. Lazone d'influence de Boundoum Barrage fut le théâtre de

nombreuses installations sur des périmètres privés (PIP) et les agriculteurs ont parfois la
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possibilité de cultiver à la fois dans l'aménagement et sur les PIP, gérés directement par des GIE,

familiaux ou collectifs. Les contrastes entre les deux modes de fonctionnement révèlent des

stratégies différentes.

3\ Boundoum Est : 5 groupes choisis.2 suivis jusqu'à la fin

La situation générale à Boundoum Est est un sérieux constat d'échec. Village pionnier

entièrement dévoué à la riziculture intensive, il fut construit en 1964 et peuplé en grande majorité

par des habitants de Ronkh, localité ancienne située plus au nord. Les exploitants se sont

engouffrés dans la fièvre des PIP de la fin des années 80 et laplupart, suites à des séries d'échecs,

sont endettés et privés de crédits. Ils n'ont retrouvé une possibilité de cultiver sur l'aménagement

qu'en lgg7, à la faveur de la conclusion d'une phase de réhabilitation. Mais les surfaces

accordées sont faibles et ne suffisent pas à assurer la subsistance des familles. Boundoum Est

connaît une crise persistante qui oblige à des réactions défensives pour assurer l'essentiel.

Cependant, du marasme du début des années 90 ont émergé certains producteurs qui ont su j ouer

avec succès de la manne du crédit. Ils ont une position de force à la fois économique et sociale

qui leur permet de subordonner les plus faibles.

plus encore que I'Office du Niger, le delta du Sénégal offre une diversité de situations,

résultant de I'histoire d'aménagements successifs, chacun avec une logique différente. Prétendre

les saisir toutes est utopique. Le choix de trois villages aux contextes contrastés vise à approcher

cette diversité, mais le travail doit ici obligatoirement être validé par une vision plus large.

7. Mtsn EN pERSPECTIvE AU NIvEAU LocAL2s

a. La difficile confrontation des monographies et des études sectorielles

Le choix de procéder par études de cas plutôt que par enquête sur grand échantillon

25 Le niveau local conespond en fait au niveau méso-économique caractérisé ici par la délimitation des périmètes-

Les zones d'énrdes ayant en commun une artificialisation via I'irrigation, elles se distinguent nettement des zones

exondées voisines. Le local répond aussi au critère de zone d'intervention des sociétés d'Etat-
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statistiquement représentatif, justifié dans I'introduction générale, implique la collecte d,une

masse importante d'informations par groupe domestique et limite fortement le nombre de

concessions enquêtées. Il convient donc de tenter une mise en perspective du travail, de façon

à lui donner une échelle de validité plus large. Outre la répartition des effectifs des differentes

stratégies identifiées dans la population agricole des zones étudiées, il s'agit surtout de pouvoir
lire les dynamiques d'ensemble relevées lors d'études plus générales à la lumière des

phénomènes soulevés par les monographies. La difficulté de cette confrontation tient à la
définition des critères d'extrapolation. Sur un plan strictement méthodologique, trois raisons

peuvent être avancées pour expliquer cette difficulté.

Ne pouvant se réferer à une base statistique fiable régulièrement mise à jour, chaque

nouvelle étude se doit de créer sa propre information et se contente de relever les critères

nécessaires à la satisfaction de ses termes de références. La dispersion des bases de sondage, du

type de données disponibles et des techniques d'enquêtes utilisées oblige, Iors d'une revue de la

littérature, à des recoupements qui peuvent difficilement s'appuyer sur un raisonnement

statistique rigoureux. Cet écueil est en passe d'être en partie résolu dans le delta du Sénégal avec

la constitution par le suivi-évaluation de la SAED d'une base de données très complète et d,un

suivi technico-économique de 90 exploitations agricoles depuis lgg3.Il n'en vapas de même

à I'Office du Niger. N'intervenant plus dans la filière que par la gestion de I'eau et du foncier,

I'Office, à travers son suivi-évaluation, mesure dans ses bilans de campagne, les surfaces

exploitées, des quantités de paddy produites et de données structurelles sur la démographie et

l'équipement des exploitations. Les performances des agriculteurs ne peuvent ici êtrejugées qu'à

travers des études ponctuelles, avec toutes les difficultés de lecture qui en découlent.

Pour I'appréhension des stratégies, les études de cas permettent de relever des variables

clés qui ne sont pas toujours prises en compte lors de relevés effectués en un seul passage. Ce

n'est en effet souvent qu'avec une connaissance fine et qualitative des pratiques que I'on peut
juger de la pertinence, et surtout des réserves à apporter à tel ou tel critère. En I'absence d,une

telle approche, I'importance du critère n'émerge pas forcément lors de la rédaction d'un
questionnaire largement diffusé. Par ailleurs, même si l'identification correcte'est faite, la

fiabilité des domées recueillies en un seul passage empêche raisonnablement d'intégrer des
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questions dont on sait qu'elles recevront difficilement réponse. La difficulté vient aussi du fait

que la définition des objectifs et les stratégies sont des objets d'étude dynamiques et ne sont pas

forcément corrélés aux structures d'exploitation. Une petite exploitation peut développer des

stratégies entrepreneuriales. Inversement, une exploitation dotée de bons moyens de production

mais ne pouvant, pour quelque problème que ce soit, les mobiliser correctement obtiendra de

mauvais résultats et adoptera une stratégie sécuritaire axée sur la reproduction à I'identique.

Enfin, la concordance des unités d'observation est souvent un facteur limitant de

I'extrapolation. Dans le cas du travail présenté,ladistinction de plusieurs unités de production

au sein des concessions présente une difficulté supplémentaire lorsque I'on sait que toutes les

études socio-économiques agrègent les résultats au niveau du ndiel ou du dou.

Finalement, surtout en tenant compte de la faiblesse des moyens disponibles dans le cadre

de ce travail, ces difficultés limitent la mise en perspective rigoureuse des études de cas à la

population de villages dont I'environnement reste comparable à celui des six sélectionnés. Elle

n'entend donc couvrir qu'une partie des terrains étudiés. Cependant, I'analyse des mécanismes

de gestion et d'organisation des groupes domestiques autorise, en raisonnant sur les interactions

entre les stratégies des concessions et leur environnement, une lecture critique des principaux

enjeux des dynamiques actuelles du delta du Sénégal et de I'Office du Niger. Ces constats

débouchent sur une méthodologie en deux temps pour I'appréhension du niveau local26.

b. Les principales données utilisées sur les deux terrains

1) A I'Office du Niger

Il existe peu de données sur les budgets et les stratégies des agriculteurs en zone Office

du Niger (Jamin, 1995, Yung, 1992). Ces travaux seront exploités, mais ils n'autorisent qu'une

extrapolation partielle des enquêtes menées dans le cadre de lathèse. Ils sont en effet circonscrits

26 I1 existe des exemples d'articulations particulièrement réussies entre des enquêtes de niveaux de vie des ménages
et des approches plus stratégiques (Le Pape, 1998 notamment sur les concessions urbaines d'Abidjan), mais dont
la méthodologie s'est avérée inapplicable ici.
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au secteur Sahel dans la zone de Niono, et sont malheureusement trop anciens pour décrire les

phénomènes actuels. C'est pourquoi, après une période d'un an de suivi, des identificateurs

synthétiques, caractérisant au mieux les pratiques d'accumulation et d'allocation des ressources

ont été repérés. Ces indicateurs ont été renseignés à I'Office du Niger à travers des enquêtes

complémentaires. Dans les trois villages étudiés, 187 concessions ont ainsi été enquêtées.

Parallèlement à cette enquête, les principales sources de données utilisées au niveau local

pour redresser les stratégies observées sont deux enquêtes de I'institut du Sahel et de I'IER sur

la filière iz et sur le maraîchage (Mariko et al, 1998 et 1999). Ces études, outre la création

d'informations récentes sur les filières, synthétisent les résultats en matière d'évaluation des

coûts deproduction, de commercialisation et d'organisation des differents acteurs depuis 1993.

Elles seront principalement complétées par les recensements de I'Office du Niger et une enquête

IER-BNDA (Coulibaly, 1996), pour tout ce qui touche aux structures d'exploitation, et par

l'étude récente sur le schéma directeur d'aménagement (ON, 1999).

2) Dans le delta du fleuve Sénégal

Le travail du Suivi-Evaluation de la SAED et les prolongements récents réalisés par A.

Touré et J. F. Bélières (Bélières et al, 1999) offrent un jeu de données concernant une centaine

de concessions. Ces données, ont elles-mêmes été extrapolées à partir d'un recensement portant

sur près de deux mille concessions (Delcombel, 1996). Ce recensement est utilisé pour juger du

poids de chaque classe préalablement définies dans la population. Collectées pour évaluer

I'impact des politiques sur I'agriculture irriguée du delta du Sénégal, les informations de base

de ce travail incluent en effet la plupart des indicateurs relevés pour les enquêtes

complémentaires effectuées à I'Office du Niger. Ainsi, et bien que certaines données fassent

défaut (consommation et immobilisations non productives notamment), des dépouillements

particuliers, complétés par la coruraissance qualitative acquise pendant les suivis budgétaires,

permettent la validation des enquêtes réalisées dans les trois villages étudiés durant la thèse.

Par ailleurs, la période couverte par les enquêtes du suivi-évaluation de la SAED allant

de 1990 à 1998, l'étude de la dynamique de la filière iz et de ses perspectives autorise une
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relecture des perforrnances et des stratégies des agriculteurs enquêtés dans le contexte politique

et économique du delta du Sénégal. Les aspects de diversification agricole constituent enfin un

volet du Pôle Systèmes Irrigués, projet de recherche régional initié par la CORAF2T et mis en

oeuvre par le CIRAD et I'IRD en partenariat avec des organismes de recherche nationaux. Les

résultats récents de ces recherches offrent des données sur les indicateurs de base des principales

culture de diversification dans la vallée du Sénégal (Huat et al, 1999, PSI,2000).

c. L'appréhension de I'organisation collective à l'échelle des périmètres irrigués

L'organisation collective de I'approvisionnement en eau et de I'accès au crédit rural est

un élément important de I'environnement de la production agricole sur les périmètres irrigués.

La présentation des différentes formes de cette organisation a montré I'imbrication des logiques

collectives et individuelles pour les opérations agricoles. Les villages d'enquête ont été choisis

de façon à permettre d'évaluer les interrelations entre cet environnement organisationnel et les

performances et le raisonnement stratégique des concession suivies.

A I'Office du Niger, les associations villageoises des trois villages étudiés sont en contrat

avec le Projet Centre de Prestation de Services d'appui aux organisations paysannes. Les comptes

d'exploitations, mais surtout des études détaillées sur les modes de gestion enpratique, sont ainsi

disponibles. Outre les résultats financiers, il est possible de cerner la crédibilité de ces

Associations Villageoises et le degré d'adhésion des producteurs à la politique collective (Spinat,

1999). C'est essentiellement à ce niveau que se cristallise I'influence du collectif sur I'individuel

depuis que les contacts directs entre I'Office du Niger et les producteurs individuels s'en tiennent

au paiement de la redevance hydraulique.

Sur les grands aménagements du delta du Sénégal les Unions hydrauliques des deux

périmètres d'enquête ont fait I'objet d'un diagnostic récent (Fall, 1998). Celui-ci décrit les

pratiques des instances dirigeantes, aussi bien pour les fonctions hydrauliques (fourniture de

I'eau, entretien des périmètres et recouvrement des redevances) quepourles fonctions financières

27 Conférence des responsables de recherche agronomique africains.
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(chapeautage des GIE ou des sections villageoises pour les opérations liées au crédit). La

collusion des objectifs des organisations collectives et des paysans peut ainsi être vérifiée.

Nous avons opté dès I'introduction générale pour une approche stratégique des

comportements socio-économiques des concessions de riziculteurs, option qui a largement guidé

le choix des phénomènes à mesurer, des techniques d'enquêtes et de la démarche pour

reconstruire les organisations internes des groupes domestiques. Cette orientation a priori n'est

cependant pas neutre et induit la mobilisation d'outils d'interprétation spécifiques. Elle mérite

d'être justifiée, notamment par rapport à I'alternative offerte par I'approche structurelle. Les

développements précédents permettent d'engager cette réflexion.

I. RtrTOUR SUR LA MISE EN AVANT DES COMPoRTEMENTS DEs ACTEURS DE BASE

L'approche stratégique a pour but de centrer les propositions de la recherche sur /a

capacité des agriculteurs àprendre des décisions cohérentes enfonction d'objectfs qui leur sont

propres (Chauveau, I 996). Son soucis est de mettre en lumière I'articulation de groupes sociaux

hétérogènes et de plusieurs modes de production, notamment à travers la déstructuration des

rapports de production strictement domestiques sous les avancées de coordinations de type

capitaliste. Ses nombreuses applications ont permis de développer des thématiques nouvelles à

partir des années 70. Parmi ces thématiques, la confrontation entre les modes de diffusion des

modèles techniques et les logiques paysannes, la prise en compte de la pluriactivité dans les

systèmes d'activités ou la désagrégation des exploitations paysannes pour comprendre les

coordinations internes sont particulièrement proches de nos préoccupations.

L'historique du chapitre I insiste sur les logiques interventionnistes portées par les

sociétés d'Etat qui ont traversées nos deux terrains d'étude. Les périmètres irrigués sont de

surcroît des zones de colonisation sur lesquelles I'accès à la terre notamment est indissociable
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de I'adoption de nouveaux modes de production. L'altération des structures sociales induite

impose des changements dans les organisations internes. Les descriptions sommaires de

I'articulation entre les différentes unités économiques dans les normes organisationnelles sont

ici éloquentes (point A.5 de ce chapitre). La question de la réaction d'individus organisés en

groupes domestiques à des incitations externes imposées apparaît dès lors pertinente, et

I'appréhension de la capacité de ces groupes domestiques à manipuler des règles internes et

externes nous semble pouvoir apporter des éléments de réponse.

Cette question fait ainsi clairement référence à une approche stratégique micro-

économique et micro-sociale plutôt qu'à une approche par les schémas de reproduction des

structures sociétales. Outre sa vocation davantage macro-économique, cette dernière est adaptée,

au moins pour traiter des sujets qui nous concernent, à des terrains moins perturbés pour lesquels

les problématiques s'orientent vers la place que la société locale fait aux opérations de

développement. En clair, nous préférons recentrer I'analyse sur les acteurs de base plutôt que sur

les conditions d'adaptation de leur société dans son ensemble.

La problématique et la construction méthodologique supposent par ailleurs I'observation

et I'interprétation des phénomènes sur la période couverte par les enquêtes, qui colrespond en

première approximation à un cycle de production-consommation organisé autour du travail

agricole. Cette limite dans le temps combinée à la circonscription au niveau micro-économique

renforce le recours à l'approche stratégique par rapport à I'approche structurelle. Il s'agit bien

d'étudier la création et la circulation des richesses au sein des groupes domestiques pour en

comprendre localement les principes de gestion.

pour autant, nous mobiliserons la notion de reproduction. Le concept est en effet

nécessaire pour aborder la confrontation entre les dotations des concessions en moyens de

production et les comportements des differents actifs impliqués dans I'organisation domestique.

Nous l'entendrons alors sur la durée des suivis budgétaires comme le rétrécissement, le maintien

ou l'élargissement d'unmodèle associant des forces productives et des rapports sociaux internes.

Ceci nous permet notamment de souligner les discontinuités dans les schémas de gestion des

exploitations agricoles, et par suite dans les systèmes d'activités qu'elles mettent en place.
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2. UnE CLASSIFICATIoN DES sTRArÉctns pouR JUGER DES scHÉM,qs DE GESTIoN

a. Construction d'un schéma de gestion

La mesure de tous les flux à des niveaux différenciés (chef de concession et dépendants)

sur une période de l8 mois vise à construire un cadre de lecture capable d'exprimer les principes

de gestion des groupes domestiques. Ces principes ont été ébauchés pour les organisations de

réference sur les deux périmètres (point A.5 de ce chapitre). Ils concernent les relations entre les

différents niveaux budgétaires des concessions et entre les differentes fonctions socio-

économiques d'ensemble (production, consommation et accumulation, Gastellu, lg3l).

Le statut particulier du chef de concession le place au centre de I'analyse. Il est

généralement le dépositaire des règles d'autorité entre les niveaux de décision et c'estpar lui que

transitent les flux les plus importants, quelle que soit la fonction socio-économique concernée.

De ce point de vue, le chef de groupe se doit de réaliser un équilibre entre le respect des règles

internes de création et de circulation des richesses et le respect des règles externes d'accès au

foncier et d'intégration des organisations paysannes notamment. Cet équilibre détermine un

schéma de gestion d'ensemble dans lequel chaque membre du groupe occupe une place dans un

système de droits et d'obligations, place qui lui accorde des domaines de choix spécifiques.

Nous organiserons I'interprétation des résultats autour de cette construction théorique.

b. Les fondements de la classification des comportements

Pour assurer l'équilibre que nous venons de décrire, le chef de concession dispose

d'espaces de liberté dépendant de la structure de son patrimoine et de sa confrontation avec les

systèmes de règles internes et externes. Deux grands types d'espaces de liberté peuvent

schématiquement être identifiés. Le premier concerne la gestion courante, qui s'étend à l'échelle

d'une campagne agricole. Il définit le domaine de choix pour les allocations de ressources ne

remettant pas en cause le'schéma gênéral. Ici c'est la conjonction de la structure des activités

productives à un moment donné et des règles externes en vigueur qui importe. Le second q.o"
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est rattaché aux choix stratégiques pour l'allocation des ressources se traduisant par un

changement du patrimoine et donc modifiant les espaces de liberté futurs du premier type. Dans

ce cas, les règles internes sont modifiés ou confortées, ce qui implique un compromis fort entre

les différents participants au sein même de la concession.

Les espaces de liberté pour les choix immédiats (premier type) sont révélés, du moins sur

la durée de notre suivi, par la capacité du chef à satisfaire les besoins de ses dépendants,

obligation prioritaire dans la configuration organisationnelle du schéma de base. Or, les résultats

d'enquête font apparaître à ce niveau des différenciations fortes entre les chefs de concession,

ce qui induit des discontinuités dans les orientations stratégiques globales (premier et second type

d'espaces de liberté et de domaines de choix).

Le recours à une classification des comportements nous semble ainsi nécessaire pour

appréhender les discontinuités et leurs significations. En prenant pour critère les marges de

manoeuvre des chefs de concession, il s'agit dans un premier temps d'interpréter de façon

statique les différents schémas de gestion rencontrés et leur traduction sur la structure des

revenus. Une vision plus dynamique est par ailleurs autorisée en intégrant les exemples de choix

stratégiques effectués durant lapériode d'enquête, puis tout au long des trajectoires patrimoniales

des concessions (chapitre VI). L'interprétation de la confrontation entre d'une part les

revendications internes pour la modification des règles de répartition ou d'accumulation, et

d'autre part les contraintes ou opportunités externes d'un environnement se modifiant offre un

regard different sur les différenciations, surtout en I'intégrant aux trajectoires des concessions.

Il convient ici de les raisonner à travers les coûts inhérents à des adaptations (voire à des

changements radicaux) du système de règles et aux redéfinitions des espaces de liberté qu'elles

sous-tendent.

L'enchaînement méthodologique choisi (lecture par catégorie d'acteurs puis par la

construction des unités économiques) tient compte de la prédominance du rôle du chef de

concession pour I'interprétation. Ainsi, le chapitre III s'attache à caractériser les schémas de

gestion des chefs, tandis que le chapitre IV vise à comprendre comment les dépendants s'insèrent

dans les orientations portées par leur autorité. En ce sens, et dans le but de compléter
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I'interprétation des coordinations internes, les marges de manoeuvres de ces derniers seront

essentiellement perçues dans un domaine de choix borné par la concession. A leur niveau, il est

également possible de distinguer deux types de choix par rapport à I'impact de leurs

comportements sur le système de règles intemes. Dans une optique d'adhésion ils ont des actions

ne remettant pas en cause les fondements des coordinations (choix faibles), tandis qu'en

revendiquant une augmentation de leurs droits ils cherchent à modifier les rapports d'autorité et

les spécialisations internes (choix forts). La classification des stratégies des dépendants se fonde

ainsi sur I'importance des espaces de liberté que leur confère leurplace dans le système de droits

et d'obligations, mais aussi sur le jugement qu'ils portent sur cette situation.

3. Lns ourrr,s rHÉoRreuES D'TNTERpRÉTATroN

Le schéma d'interprétation proposé (reconstruction des principes de gestion via une

classification des comportements des acteurs debase) porte enpremierlieu sur le fonctionnement

des groupes domestiques en tant qu'ensembles d'individus organisés en ménages, et dont les

coordinations se cristallisent au sein d'une unité de résidence. Or, les développements récents

de la nouvelle micro-économie et de l'économie des organisations ont le projet d'intégrer

dimension collective et coordinations non marchandes dans I'interprétation des comportements

micro-économiques. Il convient donc, après les avoir brièvement présentés, de sélectionner parmi

les outils offerts par ces courants théoriques ceux que nous mobiliserons préferentiellement.

a. L'inadéquation du modèle standard à nos objets d'étude

Nous ne reviendrons pas sur les critiques des fondements de la micro-économie

traditionnelle, déjà largement débattues (Cahuc, 1993). Nous retiendrons cependant que dans ce

courant de pensée, I'absence de spécificité des ménages par rapport au modèle utilitariste de

I'Homo oeconomicus, en plus de sous-tendre une série hypothèses discutables, n'offrent pas de

perspective d'interprétation des sujets que nous nous proposons d'étudier. Combinée au

cloisonnement étanche des fonctions de consommation et de production, qui revient à traiter

simultanément deux problèmes distincts, cette position vide de leur sens no's objets d'étude en

occultant la question des décisions à I'intérieur des ménages (Liffran, 1991).
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Ainsi la problématique, centrée sur les processus de coordination interne aux groupes

domestiques (introduction générale), oriente manifestement I'interprétation vers un élargissement

des fondements micro-économiques. Il s'agit également de dépasser les conceptions unitaires des

groupes familiaux dans la nouvelle économie du consommateur (Gastellu et al, 1997). Malgré

les évolutions notables qu'elles apportent pour une extension de I'application des modèles

standards des ménages et les réflexions qu'elles engagent sur la nécessité de montrer et non plus

de postuler la fonction unique d'utilité, ces approches occultent in fine les phénomènes que nous

nous proposons d'étudier. En effet, les représentations unitaires des ménages ne s'intéressentpas

aux mécanismes d'allocation des ressources entre les différents membres, ni à I'existence

d'inégalités internes basées sur le geme, l'âge ou I'espérance d'une transmission d'héritage

(Radja, 2000). Du reste les comportements fusionnels (Sen) ou d'altruisme généralisé (Becker)

au sein des familles, tout en gommant ces critères de differenciation interne, supportent mal la

confrontation avec la complexité des unités domestiques sur nos terrains d'étude (Requier-

Desjardins, 1994).

Les adaptations du cadre néo-classique pour gagner en réalisme perrnettent d'introduire

des situations conflictuelles ou des difficultés d'acquisition de I'information, sources de risque

moral. Ces adaptations, débouchant sur les développements de la théorie des jeux et de

l'économie de I'information, intègrent des accommodations des comportements jusqu'alors

exclues du raisonnement standard, mais conservent I'hypothèse de rationalité substantielle du

modèle de base (Cahuc, 1993). Nous nous intéresserons plus spécifiquement au développement

de l'économie des contrats, du fait de I'importance des asymétries informationnelles que sous-

tendent les descriptions des normes d'organisation interne aux concessions (cf supra, point A.5).

b. L'économie des organisations pour analyser les unités domestiques

1) Les adaptations du modèle standard : vision contractualiste de l'organisation

L'intégration des difficultés d'accès à I'information est compatible avec I'hypothèse de

rationalité substantielle. Elle se conçoit pour certains auteurs (Akerlof) en restant dans un cadre

référencé par le marché. Ce sont alors les institutions, exclues du champ de I'action
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individuelle2s, qui permettent de garantir le bon fonctionnement des échanges. Pour d'autres

(Stiglitz) c'est par le développement de contrats portant sur I'ensemble des éventualités

susceptibles de nuire à I'efficience des transactions que les agents réduisent les risques

d'opportunisme (Dupressoir, 1998). Cette vision appliquée aux entreprises leur confère la

dimension d'organisationsZe fonctionnant sur la base d'un ensemble de contrats internes.

Les tentatives de formalisation de l'économie de l'information ont fréquemment eut pour

sujet les comportements observés dans les pays en développement (Stiglitz,1988). Elles ont par

contre peu concerné le fonctionnement des unités domestiques, qui sont pourtant sans

contestation des organisations3O. De fait, certaines relations hommes-femmes ou ascendants-

dépendants au sein des concessions se traduisent par l'élaboration de contrats tacites, qui donnent

une cohérence sociale à I'organisation. Les modes d'approvisionnement des greniers ou la

participation des femmes et cadets aux parcelles collectives, qui déterminent les obligations de

chaque participant en travail ou par I'achat des condiments dans la confection des repas, sont

ainsi en première analyse assimilables à des contrats. Ils définissent les modalités des opérations

internes de production, tout en conferant une certaine autonomie aux differents acteurs dans leurs

relations avec I'extérieur. Les diff,rcultés de I'accès à l'information entre les membres de la

concession sont par-là contournées. Nous mobiliserons ainsi partiellement l'économie de

I'information pour interpréter certains pans de I'organisation domestique, si les conditions

d'application des contrats noués sont suffisamment précises et leur durabilité avérée.

Sa généralisation s'avère par contre délicate. D'une part, les unités domestiques intègrent

à la fois les fonctions de production, de consommation et d'accumulation, auxquelles s'ajoutent

des solidarités et des hiérarchies largement gérées via des échanges non marchands. Même en

raisonnant les contractualisations par les marchés liés, la superposition de ces fonctions entraîne

28 Les instifutions sont ici entendues comme un ensemble de règles socio-économiques mises en place dans des
conditions historiques, sur lesquelles les individus ou les groupes d'individus n'ont guère de prise (Ménard, I 990).

2e En tant qu'unités économiques de coordination ayant des frontières identifiables et fonctionnant de façon
relativement continue, en vue d'atteindre un objectrf o, un ensemble d'objectifs partagés par les membres
participanls (Ménard, I 990).

30 Les descriptions des principales règles de fonctionnement inteme (cf supra, point A.5) confîrment largement cette
affirmation, par ailleurs reconnue par d'autres auteurs (Requier-Desjardins, 1994).
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une multiplication et une interdépendance des relations difficilement conceptualisables et

mesurables. Les relations de travail, principales applications potentielles, sont ainsi difficilement

assimilables à des contrats salariaux, puisque dominées par des rapports de dépendance et

imbriquées dans un ensemble de droits et d'obligations sociales (Hugon, 1995). Il apparaît enfin

que les références à des contrats inter-individu qui fondent I'organisation réduisent sa dimension

collective, pourtant essentielle à l'émergence de règles de définition et de contrôle des relations

(Dupressoir, 1998). Dans I'univers domestique, les arbitrages ne sont pas réglés par la loi dans

un cadre formel externe.

2) L'hypothèse de rationalité limitée : vision transactionnelle de l'organisation

L'économie des organisations s'est par ailleurs renouvelée en substituant I'hlpothèse de

rationalité limitée des acteurs au postulat de rationalité substantielle (March et al, 1979).Il en

découle la nécessaire intégration de l'incertitude post transaction et I'acceptation d'un critère de

satisfaction prévalant sur la recherche d'un optimum par l'établissement des contrats. Dès lors

les organisations sont davantage des structures de gouvernance capables de favoriser I'accès au

marché en réduisant les coûts inhérents aux transactions que des noeuds de contrats incitatifs

(Williamson, I 994). Les coûts de transaction3r découlent de la spécificité des actifs et de la

nécessité de contrôler l'exécution du contrat face à des comportements opportunistes. Ils sont

intégrés au calcul entrepris par les agents. Leur nature et leur montant, et par suite les formes de

coordination les plus satisfaisantes pour y faire face, émanent des institutions, toujours perçues

hors du champ d'action des individus. En cas de changement institutionnel, I'adaptation des

organisations à la nouvelle situation relève d'un arbitrage, intégrant les coûts de transformation

(apprentissage, renégociations), entre I'espérance de gains associés au changement et la

maintenance de I'organisation pré-existante (North, 1990, cité par Dupressoir, 1998).

La traduction de cette vision transactionnelle de I'organisation sur le comportement des

unités domestiques offre des perspectives intéressantes d'interprétation. Ainsi la recomposition

3t Corîts defonctionnement du système d'échange, et, plus précisément, dans le cadre d'une économie de marché,

ce qu'il en coûte de recourir au marché pour procéder à l'allocation des ressources et transférer des droits de

propriété (Ménard, 1990).
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des unités deproduction par activité développée (éclatement ou au contraire collectivisation), les

spécialisations budgétaires ou la répartition des obligations de chaque actifpeuvent être perçues

comme guidées par la réduction de coûts spécifiques. De même, les décisions de changement

d'organisation (scission de la concessions, modification des systèmes d'activités) sont raisonnées

par rapport aux coûts de transactions qu'induit une réallocation du travail et des ressources.

Les limites de I'approche résident essentiellement dans I'opérationnalité du concept

mêrne de coût de transaction. Outre la frontière parfois floue entre coûts de transaction et coûts

de production, le calcul (rationnel) effectué par les agents suppose qu'ils soient capables de

mesurer sans ambiguilé tous les paramètres. Or cette mesure, réaliste pour des échanges

exclusivement marchands, devient problématique dans certaines relations d'échange, et

particulièrement dans I'univers domestique traversé de logiques solidaires et hiérarchiques

inscrites dans des représentations non marchandes (Hugon, 1995).

3) L'économie des conventions appliquées aux groupes domestiques

En liant décision et coordination, et donc en refusant d'appréhender l'organisation cofirme

une simple alternative au marché (même si l'émergence de formes intermédiaires n'est pas

exclue), l'économie des conventions rompt avec I'approche transactionnelle tout en maintenant

les hypothèses de rationalité et d'accès à I'information limités (Favereau, 1989). L'organisation,

dispositif cognitif collectif, est régie par un ensemble de conventions32. Les prises de décision

se fondent en partie sur des procédures pré-établies et déjà testées pour la résolution de

problèmes, à la difference du contrat qui implique un calcul chaque fois renouvelé. Ces

procédures, ou routines organisatiorrnelles, participent d'un apprentissage en ce sens qu'elles

permettent de sélectionner, lors d'un changement de I'envirorurement, les réponses à apporter

parmi un ensemble de possibles, tout en autorisant des adaptations par rapport aux décisions

précédentes (De Fina, 1995). L'hypothèse de rationalité procédurale conduit à une sélection

finale qui ne prend pas nécessairement en compte la totalité des options potentielles.

32 Entendu conune un système d'attentes réciproques sur les compétences et les comportements des individus les
uns par rapport aux autres.
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Dotées du statut de bien collectif, les conventions délimitent des espaces de négociations

en fixant les règles du jeu. Elles laissent ainsi la place aux initiatives individuelles, mais

supposent que ces initiatives soient justifiables aux yeux des autres membres de I'organisation.

Les fondements de cette justification difËrent suivant les "mondes"33 concernés par la prise

décision. Ainsi dans le monde domestique fidélité à la coutume, proximité et relations

hiérarchiques définiraient les modalités des coordinations. Les membres de I'organisation se

référant simultanément à des mondes différents pour justifier de leurs actions, des compromis,

voire 1'émergence de nouveaux espaces de justification, s'avèrent nécessaires. Ceci renforce

I'idée d'un apprentissage organisationnel interne-

La vision du groupe domestique comme lieu d'apprentissage organisationnel où les

espases d'initiatives de chaque actif, subordonnés à des conventions d'ensemble s'adaptant en

fonction des changements de I'environnement nous semble a priori adaptée à notre principal

objet d'étude. Les systèmes internes de droits et d'obligations internes peuvent en effet être

perçus comme des systèmes d'attentes réciproques qui déterminent les conditions des prises de

décisions individuelles et collectives (Requier-Desjardins, I 994).Par ailleurs, I'interpénétration

des mondes marchands de I'agriculture irriguée (articifialisée) et domestiques conduisent

effectivement à des compromis cognitifs dans l'allocation du travail et des ressources.

pour autant, une partie des limites présentées par les économies de I'information et des

coûts de transaction subsistent ici. Sur un plan opérationnel, la multiplication des fonctions et

des objectifs des unités domestiques suppose une multiplication des règles internes et externes

dont il est difficile de rendre compte. L'interprétation est réaliste pour des pans de

I'organisation3a, mais sa généralisation à l'ensemble des décisions est délicate35. Un autre

problème relève de la distinction entre les communautés d'appartenance et les communautés

d'adhésion (Hugon, lgg}). L'analyse des unités domestiques (en tant que communauté

33 Parmi lesquels les mondes marchand, domestique, industriel et civique.

3a par exemple les décisions de mises en marché de la production rizicole issue des parcelles communes ou

d' accumulation à caractère collectif.

35 De fait les applications de ce courant s'en tiennent à des relations bien définies (marché d'unproduit, spécification

de procédé agro-alimentaire ou contrat de travail) pour lesquelles les conventions sont clairement identifiables.
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d'appartenance) à partir de la notion de recherche d'efficience présente le danger d,une
économicisation de phénomènes d'ordre social surpassant les initiatives individuelles.

Nous avons justifié dans I'introduction générale le choix d'une approche directement

inspirée de I'anthropologie économique pour étudier les stratégies de diversification des revenus.

Ce choix, d'ordre méthodologique, suppose toutefois de porter un éclairage particulier sur le

domaine propre de l'économique, en le considérant commel'étude des rapports noués entre

agents ou groupes à l'occasion des phénomènes de production, de consommation ou de

distribution (Gastellu, l98l). Il convient dans cet esprit d'éviter de fragmenter I'analyse des

phénomènes économiques, de façon à les situer dans la vision globale de notre objet d,étude :

le groupe domestique (Couty, 1996). L'objectif principal de la thèse et sa reformulation

théorique36 se prêtent parfaitement à cette vision.

Partant de ce fil conducteur, I'interprétation des résultats d'enquêtes s'attache surtout à

caractériser les fondements organisationnels des concessions paysannes pour expliquer les

mécanismes d'articulation entre les logiques (et les règles) marchandes et domestiques. Le soucis

de fidélité dans la restitution des observations concrètes prime sur une inscription théorique

exclusive. Dans I'esprit des travaux de l'économie rurale africaniste française, nous optons donc

pour la mobilisation de théories partielles pour alimenter la construction d'un modèle explicatif
de validité locale (Colin et al, 1992).

Les analyses sont principalement inscrites dans le cadre général d'analyse impulsé par

le recours à l'anthropologie économique. La notion de capital social37, adaptée au niveau

domestique, sera par exemple mobilisée pour juger des coordinations internes. Mais les

remarques précédentes nous conduisent à ne pas négliger les apports de l'économie des

36 Démonker que la prise en compte des logiques paysannes, exprimées par les formes de l'organisation domestique
et donc des schémas de gestion interne, est nécessaire à I'appréhension des enjeux des périmètres irrigués.

31 Ensemble des relations sociales et des réseaux, normes et valeurs qui conduisent à la cohësion sociale. à Ia
coopération et à la réalisation d'obiectifs d'intérêts communs (Charmes, 199).
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organisations. Nous ferons réference à l'économie des coûts de transaction, particulièrement

feconde en cas de décision de modification radicale de I'organisation interne des concessions

(approche du changement institutionnel). Dans le même ordre d'idée, I'interprétation de la

dimension cognitive de notre objet d'étude reposera partiellement sur un recours aux concepts

de l'économie des conventions. Nous pensons notamment aux aspects d'apprentissage

organisationnel issus de compromis entre les sphères marchande et domestique.

Le tout est sensé, rappelons-le, nous permettre d'élaborer un schéma rendant compte des

principes de gestion des groupes domestiques des périmètres irrigués étudiés.

c. L'appréhension de la confrontation des stratégies de diversification des revenus

et les logiques collectives à l'échelle des périmètres

Un second niveau d'interprétation vise les interrelations entre les stratégies des

concessions et les dynamiques locales de l'environnement des périmètres irrigués, notamment

dans leur dimension collective autour de la gestion de I'eau, du foncier, du crédit, et plus

généralement du fonctionnement des organisations paysannes3s.

La difficulté méthodologique de ce changement d'échelle a déjà été souligrrée dans le

point E}.7 de ce chapitre. Il oblige en fait à un abandon de notre démarche inductive au profit

d'une approche déductive basée sur des données dont I'adaptation à notre sujet d'étude fait

souvent défaut. Ces difficultés se répercutent sur les outils d'interprétation à mobiliser.

Cependant, notre passage du niveau micro-économique au niveau local des périmètres ne vise

pas la construction exhaustive de l'environnement économique et institutiorurel d'ensemble de

l'agriculture irriguée. La formulation de laproblématique sous-tend de s'en tenir à un éclairage

de quelques points saillants de la gestion collective des périmètres et aux perpectives de

développement de la diversification des revenus du point de vue des organisations domestiques.

38 L'accent sera particulièrement mis, à titre d'illustration, sur l'accès au foncier et au crédit institutionnel.
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1) Les emnrunts à l'économie des organisations

Le recours à I'économie des coûts de transaction et à l'économie des conventions à ce

niveau de I'interprétation permet d'appréhender ce changement d'échelle tout en conservant un

cadre d'analyse déjà mobilisé.

La vision transactionnelle des organisations paysannes

Sur les deux périmètres, les relations des concessions de riziculteurs avec leur

envirorutement transitent pour beaucoup par leurs associations paysannes d'appartenance

(chapitre I). Nombre des questions traitant de notre changement d'échelle peuvent ainsi être

formulées via les conditions de I'insertion des producteurs dans la vie associative. Or l'économie

des coûts de transaction offre ici des voies d'interprétation. Puisqu'il justifie enpartie laprésence

des organisations en économie par la nécessaire réduction des coûts d'accès au marché (Ménard,

1990), ce courant a été fréquemment mobilisé pour l'étude des organisations paysannes en

agriculture. Celles-ci sont en effet des illustrations particulièrement éloquentes de

I'internalisation de certaines fonctions économiques3e.

Il ne nous appartient pas, étant donné le niveau de coordination concerné par la thèse,

d'entreprendre une lecture transactionnelle du fonctionnement d'ensemble des organisations de

producteurs. La construction des schémas de gestion des concessions précise cependant les

objectifs paysans, et par suite les motivations et les conditions d'adhésion des chefs d'unités de

production à leur(s) groupement(s). Il est ainsi possible, en s'appuyant sur la répartition des

classes de stratégie dans lapopulation des périmètres, d'éclairer I'impact des pratiques paysllrmes

sur les modes coordinations au niveau collectif de gestion des aménagements (point B.7 de ce

chapitre). Pour les deux fonctions des groupements que nous nous proposons d'étudier plus

particulèrement (accès au foncier et au crédit), I'attention portée par l'économie des coûts de

transactions à la caractérisation et aux conditions de réduction des coûts d'accès à I'information

et de négociation offre un cadre de lecture théorique intéressant. Il s'agit de confronter les rôles

3e Notamment, dans le contexte de I'irrigué, I'accès collectif au crédit, à I'eau et au foncier ainsi que la prise en
charge de la commercialisation d'une partie de la production des adhérents.
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assignés aux organisations paysannes pour faciliter I'entrée de ses membres au marché, sous

couvert des règles institutionnelles dictées par l'encadrement, et les utilisations effectives de ces

fonctions par les chefs d'unités de production poursuivant des objectifs propres.

La vision conventionnaliste de l'équilibre entre règles internes et externes

Dans la logique de notre construction théorique, les schémas de gestion des concessions

sont par ailleurs interprétés comme la résultante d'un équilibre entre les règles internes

d'organisation et les règles externes du contexte de I'agriculture irriguée. Cette notion

d'équilibrage des règles est mobilisée par les conventionnalistes pour appréhender I'impact des

dynamiques des dispositifs cognitifs collectifs méso-économiques (acteurs en organisation) sur

les dynamiques macro-économiques (Faverau, 1991). Il s'agit de construire une architecture de

compromis d'un niveau inférieur à un niveau plus global. L'interprétation peut cependant

s'appliquer à des changements d'échelle plus restreints.

Si notre démarche est en priorité centrée sur la résultante pour les groupes domestiques

des arbitrages effectuées lors de la recherche de ces compromis, il apparaît possible d'élargir les

interprétations à la gestion collective des aménagements. Par exemple le remboursement des

crédits de campagne peut en cas d'incertitude radicale être soumis à un arbitrage entre I'intérêt

de maintenir un niveau élevé de répartition interne à la concession (qui ouvre les domaines de

choix en maintenant la cohésion sociale), et le risque de se voir refuser tout nouveau

financement. Cet arbitrage dépend de nombreux facteurs, dont la perception de I'application

effective des règles de contrôle par I'institution chargée d'allouer le crédit. La décision finale,

compromis entre la représentation des conventions internes et extemes et parfois prise selon des

routines organisationnelles, implique bien l'avenir de la fonction de crédit à un niveau supérieur.

Cette approche est également mobilisable pourjuger des perspectives de la diversification

agricole à partir de la connaissance des schémas de gestion paysans. Toute introduction d'une

nouvelle composante dans les systèmes d'activités nécessitant une réallocation du travail et des

ressources, les conventions régissant les circuits de répartition doivent être révisées. Cette

révision, forcément collective de part les modalités de I'apprentissage organisationnel, suppose
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des coûts qui vont être confrontés aux gains potentiels de I'activité envisagée. Ces gains sont

estimés en fonction de règles externes. Si la décision du changement de la structure des activités

productives est prise, les modes d'implication qui résultent de cet équilibrage réorientent les

règles externes.

2) une lecture par.l'antinomie défection / prise de parole

Les travaux d'Hirschman sur I'antinomie défection / prise de parole (Hirschman, 1986

et 1995) offrent enfin un regard original pour confronter les stratégies de diversification des

revenus des groupes domestiques aux logiques collectives de gestion des périmètres irrigués.

Le principe repose sur I'analyse des facteurs d'ordre et de désordre dans le monde social,

et sur les deux comportements antinomiques que peuvent avoir les acteurs sociaux engagés dans

une relation avec une organisation (toujours perçue comme une unité économique de

coordination) pour lutter contre un désordre grandissant qu'ils jugent pénalisant pour eux.

L'option de défection consiste à rompre la relation. Si la fonction remplie par la relation

a un caractère stratégique prioritaire, elle doit obligatoirement être maintenue et la rupture

s'accompagne de la création de nouveaux liens avec une autre organisation. La défection relève

donc d'un univers conculrentiel assurant la disponibilité de choix. Quoique renseignant

I'organisation quittée sur I'existence d'un facteur de désordre, elle n'apporte pas d'élément sur

la nature de ce facteur et limite ainsi les perspectives d'une correction stabilisante. L'acteur

partant n'a du reste pas intérêt, une fois sa décision prise, à ce que son départ soit une source

d'amélioration. La défection suppose enfin d'entreprendre I'apprentissage d'une nouvelle

relation et peut de ce fait s'avèrer coûteuse.

A I'inverse, la prise de parole consiste à signaler explicitement le facteur de désordre à

son organisation, de façon à contribuer à le corriger pour faire perdurer et améliorer la relation

entretenue. Une telle attitude peut provenir de l'impossibilité de faire défection, soit que
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I'organisation est une communauté d'appartenance dont on ne peut se soustraireaO, soit qu'il

n'existe pas d'organisation alternative pour assurer la pérennité de la fonction remplie par la

relation (pas de concurrence). Mais elle peut aussi résulter d'un arbitrage entre les coûts estimés

de la défection et ceux jugés nécessaires àl'aboutissement des revendications. Laprise de parole

a en effet un coût du fait que son expression réclame du temps et des négociations, coût

généralement proportionnel au niveau de désordre qui I'a motivée. Elle peut enfin s'avérer

dangereuse en induisant une fragilisation de la position dans I'organisation de I'individu

choisissant cette option.

Lorsqu'il est possible de choisir entre les deux options, il existe des interactions entre les

deux mécanismes. Ainsi la défection alors que la prise de parole est théoriquement possible

réduit les chances d'occurence de cette dernière, puisqu'elle prive I'organisation d'individus

gênés par le désordre et donc potentiellement portés à le corriger. Ce phénomène peut être source

à terme d'une dégradation de I'ensemble de la relation concernée, chaque organisation

fonctionnant dans le désordre du fait des départs répétés. A I'extrême, cette menace d'une

opportunité de défections à répétition peut motiver en retour un élan de prise de parole pour

tenter d'enrayer le phénomène de dégradation cummulatif issu de décisions de court terme.

La position de loyauté permet aussi de contrecarrer la défection, même lorsque celle-ci

apparaît à court terme plus bénéfique. Elle est le fait d'individus qui ne tranchent pas entre la

prise de parole et la défection et donc qui adhèrent fidèlement mais sans chercher à améliorer le

fonctionnement de I'organisation. A moins qu'ils ne soient soumis à des relations de soumission

ou de dépendance trop fortes (et donc dans un schéma de loyauté aveugle), ils sont amenés à

prendre vigoureusement la parole en cas de dérive remettant en cause I'existence de leur

organisation. Ainsi la loyauté peut résulter d'un calcul pour maîtriser les instabilités sur le long

terme, ou bien d'une adhésion passive incapable de réprimer les dysfonctionnements récurrents

de court terme.

ao La famille en est un exemple, surtout quand I'environnement social la considère comme une instifution
fondamentale et marginalise ceux qui tentent de la déstabiliser.
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Ces principes d'économie politique trouvent des applications multiples depuis la simple

relation marchande entre un vendeur et son client jusqu'à I'efficacité des services publics à

l'échelle d'une nation. Ils apparaissent utilement mobilisables ici pour interpréter les

comportements d'adhésion ou de contestation des systèmes de droits et d'obligations au sein des

groupes domestiques, mais surtout pour juger des conditions d'insertion des chefs d'unités de

production dans les organisations paysannes. Sur les deux terrains la défection dans ce domaine

est en effet limitée du fait de la rareté foncière et des conditions d'accès au crédit. Mais dans le

même temps, les jeux d'appartenance à plusieurs organisations sont possibles. Les fonctions

remplies par les organisations recouvrent par ailleurs des enjeux stratégiques différents selon les

schémas de gestion des individus. Nous sommes donc dans une situation où les interractions

entre loyauté, défection et prise de parole sont des éléments déteminants de l'existence et du

fonctionnement des organisations collectives. Le calcul effectué par chaque individu quant à

I'horizon temporel et aux fonctions véritables qu'il entend donner à son engagement vis à vis de

son groupement permet d'expliquer certains types de dérives ou de réussites organisationnelles.

L'approche par I'antinomie défection / prise de parole sera ainsi privilégiée pour élargir

les résultats issus de la construction des schémas de gestion domestiques, mais des recours

ponctuels à l'économie des organisations permettront d'éclairer certains points précis,

notamment l'équilibrage des règles entre les niveaux d'organisation.
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Lors de la présentation méthodologique et théorique du chapitre II, nous avons justifié

le choix d'une collecte de I'information au niveau de chaque actif des concessions enquêtées et

d'une interprétation de ces données en deux temps. Il s'agit d'abord de révéler les principes de

gestion de chaque catégorie d'acteur à chaque niveau d'autorité dans le système interne de droits

et d'obligations (chapitres III et IV). Une seconde lecture par la reconstruction des unités

économiques (chapitre V) et des trajectoires patrimoniales (chapitre VI) intègre la dimension

collective des groupes domestiques en jugeant des modes de coordination internes pour la

définition des objectifs et les prises de décisionr.

Pour l'étude des stratégies individuelles, nous avons classiquement retenu trois grandes

catégories d'acteur (Ancey,1975, Benoit-Cattin et al, 1982) : les chefs de concession, étudiés

dans ce chapitre, les dépendants feminins et les dépendants masculins, traités dans le chapitre

suivant. Au sein de chaque catégorie, nous avons opéré une classification des stratégies en

adoptant une démarche inductive, intégrant vision quantitative et qualitative. Il s'agit

d'interpréter I'hétérogénéité des schémas de gestion pour en révéler les fondements (chapitre II,

point C.2).

Le statut particulier de chef de concession influence les prises de décision. Si la

consession rencontre des difficultés qui sont directement du ressort du chef, leur résolution est

prioritaire, incontournable, et se fait aux dépens d'objectifs strictement individuels. L'entrée

principale de la classification proposée pour les chefs de groupe domestique est ainsi leur

capacité à remplir leurs obligations, c'est à dire à satisfaire les besoins de leurs dépendants. De

cette capacité, confrontation entre leurs moyens de production et les systèmes de règles (internes

et externes) qui s'imposent en partie à eux mais qu'ils contribuent à façonner, dépend leur marge

de manoeuvre pour décider de leur schéma de gestion.

Pour exprimer les discontinuités dans les marges de manoeuvre, les notions de besoins

et de reproduction doivent être précisées. Les schémas développés par I'anthropologie

' Ainsi les chapitres III, IV et V interprètent les schémas de gestion sur la durée des suivis budgétaires tandis que

le chapitre VI les met en dynamique pour intégrer I'accumulation et mieux juger de I'impact des changements des

règles externes.
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économique adaptés pour notre approche en terme de schémas de gestion micro-économiques,

s'avèrent ici utiles à notre approche stratégique.

Entendue sur la durée de nos suivis budgétaires, la reproduction simple, ou à I'identique,

repose sur la réinsertion dans le processus de production d'une part du produit, qualifiée de

nécessaire (Campagne, 1993). Cette part couvre les besoins nutritionnels et de santé de la force

de travail et la mobilisation des moyens de production, agricoles ou non (matériel, intrants,

prestations de services). L'ensemble permet de relancer un cycle productif dans les conditions

antérieures. Le surplus une fois cette production nécessaire utilisée n'est cependant pas

directement mobilisable à des fins d'accumulation ou de thésaurisation. Il doit couvrir des

prélèvements (de I'Etat, des structures religieuses ou sociales et des circuits commerciaux ou

bancaires) ainsi que les besoins sociaux, entendus comme les consommations indispensables à

la reproduction sociale de la concession. Ces consommations induisent la constitution de ce que

Wolf appelle un fonds cérémoniel (Wolt 1966), et sont difficilement quantifiables. Leur

caractère subjectif et leur diversité, depuis la célébration de fêtes religieuses jusqu'à I'acquisition

ostentatoire de biens garantissant une certaine image de réussite, obligent à un détour par les

représentations paysannes pour leur évaluation, qui reste de toute façon relative. Qui plus est,

dans les situations d'extrême dépendance, la reproduction sociale permet I'accès à des systèmes

de redistribution qui la rendent indissociable d'une stratégie de survie. Elle peut alors occuper

une place prépondérante dans les budgets.

L'ensemble formé par la production nécessaire et les besoins sociaux est défini dans ce

qui suit par les besoins élémentaires. L'analyse se focalisera sur la définition et la satisfaction

des besoins nutritionnels et de santé (qualifiés de vitaux), qui occupent pour les plus démunis

I'essentiel de la production nécessaire, et les besoins sociaux tels que définis. Pour des grandes

concessions fonctionnant sur une cohésion sociale suffisamment forte pour mobiliser toute la

force de travail disponible, la capacité du chef de concession à assurer la reproduction dépendra

de sa capacité à satisfaire en plus des besoins vitaux, les besoins sociaux des actifs dépendantsz.

Si cette liaison est incontournable, il est délicat de fixer des seuils de revenus ou des ratios

2 Ces besoins peuvent être importants notamment à I'Offîce du Niger où chaque adulte est aujourd'hui quasiment
en droit de réclamer une moto pour ses déplacement personnels.
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purement budgétaires pour juger du degré de satisfaction des besoins. Pour utile que soit cette

vision en terme de normalisation et de généralisation, elle ne suffit pas pour décrire correctement

les modes de prises de décisions. C'est davantage la représentation qu'ont les chefs de la

satisfaction des besoins de la concession qui sera reconnue comme critère.

Trois degrés de satisfaction des besoins élémentaires ont été retenus à partir des enquêtes :

Les besoins vitaux sont difficilement ou pas satisfaits par le seul chef de concession.

La capacité du chef à assurer les besoins élémentaires, notamment sociaux, est incertaine.

La satisfaction des besoins élémentaires est considérée comme acquise de façon durable.

La classification part de ces degrés et décline leurs implications sur les éléments clés des

orientations stratégiques. La capacité à satisfaire les besoins occasionne des contraintes ou des

opportunités face au financement des opérations de production, et borne la définition des

horizons stratégiques. Les stratégies de diversification des revenus sont donc également lues à

travers les critères du niveau d'endettement et de sa nature, et des types d'objectifs

prioritairement définis.

Les tableaux no3 et 4 présentent de façon synthétique I'expression de cet enchaînement.

Les éléments de population des concessions et de revenus annuels de leur chef (tableaux no5 et 6)

sont indicatifs et n'apparaîtront qu'en second plan dans I'analyse. Ce sont davantage les aspects

stratégiques qui sont privilégiés. Par ailleurs, les particularités de chaque terrain d'étude quant

aux conditions de définition et de mise en oeuvre des stratégies seront examinées à travers les

études de cas détaillées de chaque chef de groupes domestiques représentatif de chaque classe

identifiée.

t77



q,)

à0
q)

UD\o)

6l
L

V)

(u

|t)

.(u
\c)

(u

èo\c)

' 
tt'

9ê)
v arStttv._

L li îtt
iotr.* E#rX+r.Evtav

()

6l

Lr
o)

c\l
(u

(t)

.(u:n

q)

o

(u

tà
l-

6l
q)
(J

(t)
o

(l)

c)

0()=

tsô
(Jc)

ào

Eat()
'9? g
.= .n

H'A

q)
.q)

F<

v,
,Q)
F{

q)

vl
|<

GI

.t)
t<q)

(.)

d
U)
l-{
q.)

0)
.t)
li
P.

.o

cd
l<

(I)

o

.t)
li
o
(.)
tt)
t<À

.(D

(\t

q)

z

é)

q)

{)

q)

o)

c)

€)
q)
li

z

v) ct)q)o)-€2(n
H'g
eË
5c)rnA
0)IEE
BCcrtr
Es
oq)q)
Ë a Iu6 E
9)iÊ

H-ô HSEùc.9taX
È.i)€ 3 3
,5 3'p

(/) .0)
qÉ
E9ôo'5>
'n(l)
u)=

u)/qu
=t<q,) bOl-r Gt'6 :-
A!
0)-{ae
(g {-a

ËHÊ
Ëg€a.9.Ë
EHE
fi fr€

âE€ÀE g
H 9Èx '0.)

Eie
Ë $'cHtru)vd)-LË 9
€rE F

EsË
.gBra
É'!< .-

H.H bO ti
- 

a vt{Ë.3'6 i
9ËK€
+).j-jHv
Gl(J=

5 fr HE
HvÉ
L 

- 

V *

.3i
Ë g.H

IrCËV.É-6=
tâ É ^'"g Ë'c,

H iâxc)H tt)
.e'(|)
Edk
â1 c.rv)

F F*
9Ëg-(u|(l)Gl
!'orJ

HH#()F] ÉL9
Ètësfr

I? o.E'=.e E
E ioà

! ct.=

ttt

tn
q)

tt)
q)

I
.clt
(rt

6la

tt)
anx.E

5,S
(ll.h

(É

rl)

vrÈ

oË
rn :io)X.rtr

d)

()
v) i-
u q-i

tn q)

oE
38
-o o.)
tn '0)

€ÈË'ag
E E€o()
ËEi
,d ,a,S
E s!e(ttv

*ËËê É
FJ -(Ë.(l) Y

\-vF.l .(l) cl

F3.Y .=
Ë?,
,cg (l)

vrë'n u,

v)v
otEÊ(l)

?,1,G çi

ÊE
5Ë(tE
gE
ÈB$
Ë3 È()qu
'E,3 I

tn 0)

oE
38
Pq)
'a '0)ô.bg'o€€'ôg

À
É ô€9(J

'HuHË39"
,c\l ca ,9; g;.5.8È
sHs

êË)
(d.a) H
)-{ '(l) Gl

r{
U)
u)

È
U

frl
U)a
Fl
O

GI
è0\q)

r-r É
F \€)a
tr1 

=YÀ€-; 6t
ùa\-r.{ ()UÊ

H

f-l
V)
V)

Fl

oo
f-

(n

o
0)
k
C')
0.)

o
cg()

t !-!-a$iq)

cC

.cd

L{o

t<
t<

o
(n
(n
c.)()

o()
q)

,?.
a)

()
a)

(n
a)(na
()
ct
a)

U)
a.)

a
.0.)
.F'
o
cd

?
ca
o

CË
q,)

-o(g
F



q)

(I)

o

(tt

l-
C)
ut

()
èo\c)

lr
a

.J)()
ôo

Ë
^>ôil
ôq)
v (tt

.eq
_:o)X
(t)

Fs U
d v ,(s \0)

-1oo?
IJ::.t)

ô Ë.1
'F! .i tÀL
Ê.= q)
F9PËbÉ
c'l qg

Ê6)H
-O {=;ÈtrL
_cro-
lt. lt 

^
-HVIrÊ

U) t< 0.)s r.E
r.X<g

-P6 RbÊ. &D(J
Ô.(tro')
^=Év
th/.
00) a.=! g.H
ùvXt 9É

_Gt(J
.g 'ô"J

3, 36
G'(|)XÊ \J
.1 '(d
v Ê rn'tr .co'9i
.È F o-d
Ë Ë 3Ë
É '. 3.= 5;Ë:s5f;
Ë=ËERisiËg

tn (I)
HV

ttt .99àov .0)
-cr Fp{E
\J IJ)

q)
u)gr.
v=.ea

X(!=
-ctagÉ .di
Gl lr
v rf)
ao)6 3E

'-l ÊÈÈ)<
cl (l) 0.)

.e -e 'EV H
ô'd.:Fr> (d.j
F.:HÈË.dz È

ÉQ)| 'i I lr

q)

ct)
.9
èo

ê. l?ofl
g6

Eut
.o -9

se
v)È
Fx
vGl

Fg.Y.q,)ir l-r
;X ./).= q)

ÉÉ.= .g
qË

i= ct .j
d>B

lll.{

iE(r) èI)

=ct)-.9 't
foncrË'â É2

H

Ê.:Gl2 ^;i A
€ ôàË
I 3;€j>€tuE
s .e'HoÉ(t) >'E XE :xEr
r-t€ :sÈES Ë .e.'FE EËF
,E HËÆ t
rÈrrÀ

Qt)

q)

()
L
o(u

o
cg
q)
t4
ît)
li
(9

(l)

q)

àDrc)

cl
li
v)

q)

H

-3

o.)
eH

bGr
.$?86
Ë )9 'gr
bo Ê. .ïitH

FËC\I.F ô'1J
' \ .-a\

vHâ\Vt+i u)

=:c)Év)a

';trx+9 â^"99"z
eg'9.E,â;xg'o(l)lA.
.$l g 

"i :aËHËË
HF.A a\

-.li oFc)
F ;;e.È--^'l .< È{

= 
(Jvt\)

ÈE â r3g $'."Èa4É,.9
rrr)

^Pa)É.(l)(|)
6tsèo ii

!E
lr 'é'À(l)Ê.

.(l)€
trH

(L}'(l)
t{
ÉèoE FHcr.XO.'Ë Ë'()èo .2 C)cliitr

6r-() 'o
an

A 'ô 6
.S q-.! '5v 

=7VtP
À-.U)x gÉ
.= .!l ora()g E6
7 ÉÉ7-ooF U'É .-

^ 
.9 

-v d à'5ôi;o)
*8.E5ËÈ'E Ë 3

o'â q) 9?=I& F.=Ë5g/-\fr O--\ê
t.dtlH

(l)

(u

L)\c)

II

BËig
H së

,.Y 'd I
ÊFV;E.s
Ëï H

6ë.u
ÊXu)o.= c)

'H9H

EË?IEÏJ.g

H gà
EE#

q)
\q)

bo
li
.b q)

og
E 9'e
ËEE() t€siËsd?H\V 9#qc)
ËBâï93xvk.o)'5(l)lr
Gl u) v)()crc)

'F-Ê

Ê'g H
'F.Ê-

"rËvÈË*'Ëgq-ç\ùÉ

.=

.È{-,
o,H,EA È(Jv 

=â65,H-

...9 .o I
ÀA.=b g Fod'il'Act|o)

EË IgE
TË Ë Ëe): 9€Éxtrd

ËEËËËEi B 8Ë
ÉôHgE
-Sl>=Lic
E 6 3ri >
frv)rl

(l)

o
O

èo
CË
I

(l
l-<

x
c.)

(t)
c)
tr
GI

L

L

.ttt

q)
o)

X
(tlÈ

a
-'l

(l)o
=a*c)
F-O'',3

=oo+:hu)
qcl
&a

tl

x(gÉ-
(g c)'ôË
(nx
(r) Y
H tt)

(l) '= 'q)rréèo9?:HË 56 3s
5E-s

':..;^v

-v(-) 'F! -l€EEq9'ÉE13
B'.fr € H&ùa 6
rrr(J

lr

A.
o.)a'o

90 g.
5E'0()é
x.Y

'E cl ^'
al

€Éà'/-
F3 8Ë<€
tt:

(f)
c)
e4
Ë

,o)
(l)u)
'5 v,

alg
àO E ttt
HOq,)s xE\(l)H

ô .e'g.!-! I .HÈ--
ëË€-s

Hi: -3Bung&< s
ltt\J

frl
v)
u)

Ê
U

FIa
V)

Fl
U

q)

c
.3
li+-{ è0

Fi ctl

Eg
rYl É6!a.=
t-{ OUê

ol
|.'l\(l)

=s.Ë-âEE
û.=c{

JEâ

Ha(t)
Fl
U

o\
f-

o
(t)
rn
0)()
d
o
(')

o
E
,?,

a.)

(J
c)

a
0.)
U)
U)

O
(n
q)
'(,
v)
c.)

èo\c)

+rq
a()
:
t
o

cd
0.)

l-i



Tableau no5 : revenus bruts annuels des chefs de concession enquêtés à I'Office du Niger

t : moyenne sur la durée du suivi.

Tableau n"6 : revenus bruts annuels des chefs de concession enquêtés dans Ie delta du Sénégal

* : movenne sur la durée du suivi.

No de
conc.

Pop.
Active*

Pop-
Présente*

Revenus annuels du chef de concession (FCFA)

rtz maraîchage autres TOTAL

CLASSE I 103 9 22 1 008 830 180 465 201 195 I 390 490

304 8 t4 669 840 106 105 97 175 873 r20

305 3 8 62 215 623 155 685 370

CLASSE II.1 201 3 I2 I r28 255 23 450 86 675 I 238 380

203 7 T4 2 209 130 38 865 2 247 995

CLASSE II.2 104 r1.72 28.44 | 895 975 334 955 274 800 2 505 730

204 8.4 20.4 | 585 775 I 0ll 000 2 s96 775

CLASSE IV.l 102 7 2l 2 189 r35 553 910 l2 000 2 755 045

CLASSE IV.z 10s 4 7.5 645 850 109 750 936 t70 1 691 770

205 1
J l2 I 161 230 82 810 2 346 995 3 591 035

No de
conc.

Pop.
Active*

Pop.
Présente*

Revenus annuels du chef de concession (FCFA)

rtz maraîchage autres TOTAL

CLASSE I lt2 4 10.05 286 405 64 500 346 010 696 915

214 2 8 263 080 -4700 572 705 831 085

215 2 6.44 140 860 -9900 361 615 492 575

CLASSE II 313 2.5 10 636 825 249 235 886 060

3t4 2 5.24 637 740 rr7 930 755 670

CLASSE III.I lt4 10 t7.45 589 950 79 400 272 525 941 875

CLASSE III.2 111 4.95 13.95 162 490 - 39 800 s32 3ss 655 04s

CLASSE IV.l 115 5 t1 744 29A 758 500 247 545 I 750 33s

CLASSE IV.I 311 l0 27.65 955 9ls I 322 118 2 278 035

312 5.5 l2 659 860 2 228 625 2 888 48s
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PETITE

DÉFENSIVE

1. CaRacrÉnIsrleuEs

a. Des difficultés pour satisfaire les besoins vitaux

Lariziculture n'assure pas son rôle vivrier et oblige le chef de concession à acheter des

céréales3. La période de soudure est délicate, les greniers étant vides pendant deux à six mois.

Cette situation vient en première approximation d'une dotation en terre et en matériel agricole

sous dimensionnée, mais il s'avère ici aussi difficile de définir des variables clés et des seuils

coffespondant pour quantifier ce sous dimensionnement. La surface irriguée par personne

présente n'est par exemple pas forcément significative. Il faudrait prendre en compte la "qualité"

des terres (type d'aménagement et organisation de la production), les autres facteurs de

production disponibles et les capacités à les mobiliser pour I'exploitation, mais aussi les

habitudes alimentaires de la concession.

Le critère que nous avons retenu pour juger du degré de non-satisfaction des besoins en

céréales de la concession est la pénurie de grains pour I'alimentation de la concession au moins

deux mois avant la récolte et ce sur plusieurs années, un accident de campagne n'étant pas

révélateur d'une insécurité alimentaire chronique4. Etant donné le poids des céréales dans les

budgets, I'insatisfastion des besoins en iz gràce aux parcelles s'accompagne également pour le

chef de concession de difficultés pour la fourniture continue des dépenses d'alimentation, pour

la couverture des besoins de santé, voire pour engager correctement un nouveau cycle de

production. Ses capacités de redistribution à ses dépendants sont aussi insuffisantes.

3 Il convient ici de différencier les achats de céréales visant à diversifier I'alimentation alors que les greniers sont

encore garnis des achats, obligatoires du fait d'une sihration de pénurie.

a Dans I'absolu ce critère de l'état du grenier ne serait pas valable pour des individus vendant volontairement toute

leur production pour profiter de prix avantageux, jugeant que les prix relatifs autorisent I'achat de céréales sur le

marché. Ce n'est à notre connaissance que très rarement le cas pour cette classe.
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b. Endettement structurel dans les circuits informels

Du fait de cette précarité, la notion d'endettement prend un sens particulier pour cette

classe. Le travail du chefne suffisant pas à assurer les besoins vitaux de la concession, le recours

à I'emprunt est la plus part du temps inévitable. Emprunt à fonction domestique, il fait appel aux

réseaux de l'individu, en dehors des circuits formels. Ces dettes sont dissociées de celles

contractées pour les opérations de production, agricoles ou non. Afin de ne pas compromettre

les réseaux d'alliance, leur remboursement est prioritaire.

La spirale de ce type d'endettement peut être schématisée de la façon suivante. Acculé

pour des problèmes de survie, le chef de concession emprunte, généralement à la soudure, pour

les besoins vitaux de la concession. Il est de ce fait incapable d'autofinancer la campagne

agricole qui suit et mobilise alors soit les circuits officiels du crédit agricole s'il y a toujours

accès, soit, et c'est souvent le cas, I'emprunt à taux d'usure pratiqué par les acteurs de I'amont

des filières agricoles. A la récolte, le remboursement prioritaire des dettes informelles grève la

production et limite les possibilités d'honorer les dettes institutionnelles. Cela aboutit à terme

à I'exclusion de ces circuits et conforte I'obligation d'avoir recours à I'emprunt à taux d'usure.

Les moyens de pression dans le circuit informel obligent au paiement rapide des dettes de

campagne, et le chef de concession se retrouve pendant la soudure dans une situation de faillite

relançant le processus d'endettement. Cette situation s'accompagne aussi généralement d'une

décapitalisation des moyens de production. Les concessions de cette classe ont ainsi dans

I'immense majorité des cas un faible capital.

Le critère de caractérisation de cette classe n'est donc pas le niveau d'endettement dans

I'absolu, mais la nature, auprès des réseaux d'alliance et dans les circuits informels, et le

caractère structurel de I'endettement.

c. Une situation empreinte de grande incertitude

La contrainte de survie et donc les difficultés du chef de concession à honorer ses

principales fonctions caractérisent cette classe. Par définition, puisque la subsistance même de
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la concession est incertaine et oblige à des arbitrages au moment des récoltes, peu de place est

laissée à la pnse de risque. La faiblesse du capital et I'endettement chronique limitent encore les

marges de manoeuvre et I'horizon de la mise en place des stratégies. La gestion de la concession

s'entend dans le très court terme, c'est à dire au maximum sur une campagne agricole. Il n'est

donc pas possible ici de discuter d'aversion ou de neutralité face au risque, le poids de

f incertitude et du respect des obligations prennent de fait le pas sur toute autre considération

stratégique (Requier-Desjardins, 1994)5 .

2. SrntrÉcrrs DE RECHERCHE DE REVENUs DÉvELoppÉEs

a. Les objectifs prioritaires

Les principales caractéristiques de ces chefs de groupes insistent sur la précarité et

l'incertitude comme cadre d'élaboration des stratégies. La priorité est la reproduction à

I'identique de la concession, c'est à dire la couverture des besoins vitaux et le maintien des

capacités de production. Les besoins sociaux peuvent alors devenir secondaires. D'une manière

générale, les entretiens avec les chefs de concession de cette classe révèlent une vision de court

terme fortement liée à l'éventualité de saisie opportuniste et aléatoire d'opportunités non

planifiées.

I ) Maintien des capacités de production

La conservation de la terre, du matériel agricole et de la force de travail disponible pour

l'exploitation est primordiale. Ces moyens étant déjà limités, les chefs de concession cherchent

à se prémunir contre la location etlou la prestation (mécanisée ou manuelle) dans d'autres

exploitations. Si elles constituent des sources de revenus à des périodes cruciales (soudure), elles

grèvent la production et donc I'alimentation du grenier. Il en va de même pour les

décapitalisations de matériels agricoles (particulièrement les boeufs de labour à l'Office du

s Le risque est ici entendu conune I'occurrence probabilisable d'un événement. Pour ces chefs de concession il est

impossible étant données leur précarité et I' ampleur des devoirs coûununautaires, d' attacher des probabilités, même

subjectives, à quelque prise de décision que ce soit. On ne peut parler que d'incertitude, avec tout ce que cela

implique en terme de comportement (Ellis, 1988).
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Niger), symptômes de crise aiguë. Il y a constamment arbitrage entre I'urgence du très court

terme à satisfaire les besoins de la concession et le maintien des moyens de production.

2) Objectifs par rapport à I'agriculture irriguée

Les objectifs concernant l'agriculture irriguée sont fortement orientés par les contraintes

de la reproduction simple. Ils se fondent le plus souvent sur une remise à plat radicale des

conditions de production dépendante de I'extérieur et dans laquelle le problème foncier est

toujours présent. Les chefs de concession de cette classe sont dans une position d'attente vis à

vis des institutions dirigeantes et revendiquent de droit selon eux une réhabilitation des terres

(spécialement au Mali) et plus généralement I'accès à des parcelles plus grandes sur les grands

aménagements. Le raisonnement qui prévaut est que les dotations sont insuffisantes et qu'il est

nécessaire de les améliorer avant de pouvoir définir des stratégies plus précises. En attendant, les

objectifs se bornent à se rapprocher des calendriers et des doses d'intrants recommandés, en les

adaptant selon leur situation financière et la place de I'agriculture dans leur budget.

3) Maintien des réseaux d'affinité et insertion dans le crédit institutionnel

Précarité et incertitude, même dans une économie monétarisée et tournée vers le marché,

impliquent un repli sur les solidarités des familles élargies, des réseaux d'alliance et des

opérateurs du développement (Marie et al, 1997). L'objectif du chef de concession est de

maintenir sa place dans I'organisation sociale de son lignage, de son village, et plus généralement

auprès des institutions opérant autour de I'agriculture irriguée. Il est impératif de ne pas se

marginaliser pour pouvoir compter sur les redistributions éventuelles, pour conserver un accès

au crédit dans les circuits informels (Ndione, 1994).

Parallèlement, pour I'agriculture, les objectifs par rapport à l'endettement se concentrent

en premier lieu sur I'accès aux emprunts agricoles via les banques ou les caisses de crédit rural.

Dans tous les cas d'exclusion, le retour dans ces circuits formels est annoncé comme un préalable

à une sortie de crise, comme une priorité. Les chefs de concession de cette classe conçoivent mal

de pouvoir atteindre un équilibre en dehors du recours au crédit agricole. Si cet accès n'est pas
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encore compromis, I'objectif est de s'y maintenir, quitte à consentir des sacrifices6. Concernant

les autres sources de crédit, I'objectif est de sortir des circuits à taux d'usure mis en place par les

commerçants, mais de continuer à s'appuyer, au moins à moyen terme, sur les emprunts de

proximité, contractés dans la famille ou auprès d'autres paysans'

b. Les stratégies de recherche de revenus effectivement mises en oeuvre

l\ Une implication limitée dans I'agriculture iriguée

La place de la riziculture dans les budgets des chefs de concession est variable. Elle

dépend de la durée de la période de soudure. Les enquêtes révèlent que tant que le grenier est

rempli, les ventes de riz constituent la source de revenu privilégiée. Ce n'est généralement

qu'une fois le stock épuisé que I'on se tourne vers d'autres activités. Ceci étant dit, comme la

riziculfure ne peut subvenir seule aux besoins, la gestion du stock est fortement contrainte.

Aucune stratégie de commercialisation (stockage, opérations de commercialisation lointaines en

.'sautant" des intermédiaires) n'est possible ici. La récolte est une période de remboursements

de dettes et donc de ventes obligatoires non utilisables directement pour la concession. Ainsi, une

fois les dettes épongées, le stock restant est généralement utilisé au jour le jour pour

I'alimentation et les besoins courants uniquement, et ce jusqu'à épuisement. Les chefs de

concessions n'ont pas d'autres choix que de se plier aux fluctuations du marché. Le iz a donc

bien pow eux un caractère essentiellement vivrier.

Dans ces conditions les objectifs de suivis des recommandations techniques passent

souvent au second plan et ne sont généralement pas atteints. La stratégie rizicole effectivement

développée peut se résumer par une mise en place des parcelles selon les moyens disponibles

et à des fins vivrières. Ce n'est donc pas la maximisation d'un revenu monétaire qui est visé,

mais la maximisation de la quantité de céréales produites, à condition qu'elle n'empiète pas sur

la sécurité domestique. Les contraintes de la subsistance priment en effet dans I'arbitrage de

I'allocation des ressources entre la riziculture et les besoins domestiques. Cette stratégie d'une

6 Ceci n'enlève toutefois rien au fait qu'entre I'acquittement de ses dettes auprès des banques et une urgence

domestique dans la concession, I'arbitrage se fait toujours en faveur de I'urgence.
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implication minimale et vivrière justifie en partie le fait que les très faibles revenus, voire les

déficits obtenus sur certaines parcelles, ne remettent pas en cause la poursuite de I'activité.

La deuxième partie de la justification est que la pratique de la riziculture a des

conséquences sociales non négligeables et permet le maintien dans les réseaux institutionnels des

deux zones. Les chefs de concessions de cette classe produisent aussi pourmarquer leurprésence

sur les périmètres, même si les critères techniques ne sont pas respectés. Il s'agit de ne pas se

marginaliser dans un univers fortement marqué par la filière rizicole et tous les effets

d'entraînement qu'elle sous-tend7. Cela permet de conserver un lien solidaire avec les autres

paysans' avec les responsables des périmètres, et d'espérer être intégré à des projets de

développement susceptibles de se mettre en place.

La pratique du maraîchage n'échappe pas à cette définition. Il est perçu comme un

recours supplémentaire qui s'efface devant les autres priorités. Cette vision de I'agriculture

s'éloigne des objectifs de développement pensés pour les deux zones. Le conseil agricole s,en

tient souvent à I'application d'un paquet technique visant l'intensification économique et se

concentre sur la riziculture, en décalage avec les stratégies réelles des producteurs.

2) une m.rltiplication dispersée de sources de revenus

La stratégie défensive d'ensemble se traduit toujours par la présence de sources de

revenus de complément, aléatoires, ponctuelles, à très faible intensité capitalistique et ne

nécessitant pas d'investissement initial. Ces activités sont entreprises une fois le stock de paddy

épuisé. Il s'agit le plus souvent de prestations de service non qualifiées et manuelles

(manutention, maçonnerie, transport attelé, travaux agricoles) ou d'activités de petit commerce.

Non déclarées, elles échappent aux statistiques officielles et se situent dans les circuits informels

du marché du travail.

t "Si tu es une hyène au milieu des loups il faut hurler pour ne pas être dévoré" nous disait un paysan de
Quinzambougou pratiquant une riziculture déficitaire.
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Elles sont davantage un recours pour faire face à la satisfaction des besoins vitaux qu'un

choix volontaire dans un souci de rentabilité. Toujours perçues comme transitoires, en attendant

mieux, elles ne sont jamais planifiées, sauf sur des durées très courtes. L'exemple le plus frappant

est celui offert par des paysans du delta qui se rendent parfois à Boundoum Barrage et attendent

sur la place du village une opportunité de travail comme journalier. Dans certains cas extrêmes,

c'est leur seule possibilité pour espérer satisfaire au jour le jour les besoins alimentaires.

La gamme des activités entreprises sous cette forme est donc large, tout comme celle des

périodes de I'année où cette situation se présente. Mais quelle que soit la part des revenus

qu'elles représentent dans les budgets des chefs de concession, elles ont un rôle de régulation

primordial aussi bien pour les exploitations qu'à un niveau méso-économique. Très généralement

liées aux filières agricoles, elles participent aux effets indirects dans l'évaluation économique des

périmètres (Bélières et al, 1999).

3) Les stratégies de recours à I'emprunt et à I'entraide

L'autre forme de défense privilégiée consiste à aller chercher hors de la concession les

moyens de sa subsistance, comme I'a montré la définition des objectifs. De nombreuses études

en milieu urbain (Ndione,1994, Gastellu, 1996, Marie et al 1997) ont insisté sur la persistance

de solidarités issues du monde rural. Les mécanismes décortiqués pour la ville sont en fait

parfaitement utilisables, mais avec une approche renouvelée, dans les campagnes. Ainsi les

interrogations sur les capacités de survie de familles disposant de budgets en apparence

déficitaires sont-elles valables sur les deux terrains d'étude. Les enquêtes entreprises au cours

du présent travail permettent de comprendre le bouclage de budgets sur 18 mois. Elles font

apparaître que ce bouclage n'est effectivement possible, au moins pour cette classe I, qu'en

tissant des liens sociaux autorisant I'accès à des tiroirs, mobilisables selon les besoins. Les

stratégies s'éloignent souvent des objectifs affichés. Ces aspects de réseaux sont peu abordés

dans les discussions directes avec les paysans mais se découvrent par la suite, dans les faits.

Le premier type de tiroir est la solidarité pure et simple au sein du lignage ou de réseaux

d'alliance.La stratégie consiste à pouvoir mobiliser un ou plusieurs parents ou alliés en cas de
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besoins graves. Cela suppose de conserver avec ces réseaux des relations saines d'échange aux

règles d'inégalité préalablement définies. Il est tout à fait différent de solliciter une aide pour se

lancer dans une opération de production rémunératrice que de demander de régler quelques

problèmes (euphémisme couramment employé par un demandeur). Le demandeur ne doit pas se

sentir redevable financièrement. Ses capacités de remboursement8 étant limitées, le transfert

s'entend davantage dans la sphère du social et du psychologique. En clair il faut être capable

d'expliquer, sans se discréditer, pourquoi le transfert est essentiel. Cette stratégie est vraie aussi

bien avec la famille élargie qu'avec les parefis des réseaux d'alliance.

Le deuxième type de tiroir correspond à un système de relations de réciprocité entretenu

à l'occasion de cérémonies ou tout simplement d'opérations d'entraide. Comme le premier il
permet d'obtenir de ses proches un soutien pour parer aux urgences. Il faudra par contre être à

même de répondre à son tour aux sollicitations qui se présenteront, au risque de se voir exclu du

réseau. De fait, les paysans n'hésitent pas à emprunter si besoin est pour s'acquitter de leurs

devoirs dans le réseau.

Bien que les objectifs relevés témoignent de la volonté de s'affranchir de I'emprunt dans

les circuits informels (hors crédit agricole via les banques), ce troisième tiroir est bien présent

dans les stratégies défensives. Il faut distinguer deux types de crédit informel. Le premier est une

forme particulière des relations de réciprocité. L'emprunt est contracté dans les réseaux

d'affinit é, géneralement sans intérêt. La stratégie est proche de celle explicitée plus haut, à savoir

qu'il faut en jouer sans en abuser et être capable de prêter à son tour. L'emprunt de paddy sous

cette forme est très fréquent. Le second est contracté auprès de commerçants et d'usuriers, le taux

d'intérêt varie de 20 à 50% pour les cas rencontrés. Il est mobilisé en priorité pour les opérations

agricoles en I'absence de crédit institutionnel. Son recours pour les besoins domestiques est

exceptionnel, et suppose que les autres tiroirs ne sont pas mobilisables. Conséquence du rôle

vivrier et parfois secondaire de I'agriculture, la séparation entre I'endettement pour la production

et pour la reproduction simple de la concession est en effet très marquée. Si I'on peut se

permettre de ne pas rembourser le premier, il est impensable de se risquer de se priver du second.

t Même lorsqu'on parle de don, celui-ci cache parfois une dette, remboursable en contre-don équivalent.
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Reste enfin le crédit institutionnel qui trouve ses particularités dans son caractère

collectif. La stratégie pour les chefs de concession de cette classe, avec leur faible implication

dans I'agriculture, est de se conforrner sans intervenir de façon volontariste à la politique suivie

par leur groupement de rattachement. Pourtant affiché comme prioritaire, I'accès à ce type de

crédit ne fait pas l'objet de réelle prise de parole, de participation active lors des assemblées. Les

urgences du quotidien obligent à la prudence et à la défense, restreignent les possibilités d'action.

Il est délicat de s'engager lorsque I'on sait qu'en cas de problème, I'arbitrage se fera en faveur

du non-remboursement des emprunts institutionnels.

La stratégie d'ensemble consiste donc, une fois épuisées les ressources agricoles et faute

de réussite dans la recherche de revenus dispersés et occasionnels, à creuser un trou pour en

boucher un autre (Ndione, 1994) en jouant sur les réseaux d'alliance. Les illustrations à partir

de cas concrets montrent des exemples de cette stratégie de survie.

4) Gestion du quotidien et stratégies de sortie de crise

La description de ces stratégies renvoie au court terme et à la gestion de I'urgence dans

un univers incertain. Les stratégies de sortie de crise, par définition à un horizon plus lointain,

apparaissent diffuses et mal conceptualisées. L'insertion puis I'attentisme vis à vis des

institutions d'encadrement pour profiter à terme d'opportunités telles les redistributions de terre

et les lancements d'opérations de développement (Olivier de Sardan et al, 1993) constituent les

seuls projets de sortie de crise qu'expriment les chefs de concession de cette classe.

3. It t usrRATIoNS

a. A I'Office du Niger

Installé en tant que chef de concession depuis 1987 à Quinzambougou, zone non

réaménagée, S. (groupe domestique 305) dispose deZ ha dans les casiers rizicoles et d'un hors-

casier de 0,80 ha. A 44 ans, marié à une seule femme et père de 6 enfants dont un seul actif, il

est à la tête d'une petite exploitation.
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Graphique no24; suivi du solde de trésorerie du chefde concession (305)

tr
C)t\
!)

a

Eo

200 000

150 000

100 000

50 000

or_
t5109 15/t t 15tr2 15n2 t5/{t1 15/05 15m6

Quinzaine
t5/08 t5r10 t5/l I

Graphique n"25; suivi des recettes en espèces du chefde ooncession (305)
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Graphique n"26: suivi des dépenses en espèces du chefde concession (305)
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La piètre qualité des terres (fortement dégradées et connaissant des problèmes de

drainage) conjuguée à f insuffisance de main-d'oeuvre et à la quasi-inactivité de I'association

villageoise, I'oblige à mobiliser des activités extra-agricoles pour assurer la subsistance de son

dou, au détriment de l'entretien des parcelles (graphique no24). Ainsi pour l'hivernage97l98ll

apréférê louer son hors-casier. Sur les 2ha il n'a apporté que 4 sacs d'engrais. Le champ n'a

donné que 2,6 tonnes de paddy, pour un revenu brut deT l 000 FCFA. La situation s'est encore

dégradée en98199 puisque seulement 1,5 ha ont été cultivés, avec des itinéraires et des résultats

encore plus faibles. Le paddy est immédiatement utilisé à la récolte, indifféremment pour

rembourser des dettes ou pour I'alimentation (ces deux fonctions concernent 73% des

utilisations, graphique n'27). Bien que caricaturales, ces pratiques extensives à des fins vivrières

et de marquage d'une présence sur les périmètres décrivent le décalage entre les objectifs

agricoles de I'encadrement et ceux des laissés pour compte du développement de la zone.

Ce désintéressernent pour la riziculture n'est pas un choix délibéré mais une contrainte

imposée par les difficultés à satisfaire ses besoins et par le jugement de sa situation. La stratégie

défensive s'exprime à travers le graphe des recettes (graphique n"24). Les loyers, issus du hors-

casier et d'un magasin, les prestations manuelles sous forme de salariat temporaire et les

emprunts prédominent avec respectivement 13, 30 et 260Â des recettes totales sur la période

(1 687 000 FCFA). Ces sources de revenus n'engagent aucun coût mais reposent, au moins pour

les deux dernières, sur une forte insertion institutionnelle assurant leur reproductibilité. Mises

en parallèle avec le solde de trésorerie erratique et faible et le graphe des dépenses en espèces

(23% pour I'alimentation, 33% pour les autres dépenses domestiques courantes et 260/o de

remboursement de dettes, graphique n"25), elles traduisent incertitude et précarité (le revenu brut

annuel hors emprunts du chef de concession n'est que de 685 370 FCFA). Il n'y a pas de

planification claire, le caractère saisonnier est faible, les pratiques se résument à une recherche

continue et aléatoire de réponses à des situations d'urgence. Les chiffres montrent ainsi que la

reproduction s'entend aussi bien au niveau domestique que productif et ne peut se comprendre

que dans I'intégration des deux fonctions, d'autant plus qu'elle n'est pas possible sans le travail

individuel des autres membres de la concession.
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b. Dans le delta du Sénégal

A. (groupe domestique 214), décrit bien la situation des petites exploitations de

Boundoum Est durement frappées par I'explosion puis la crise des périmètres privés au début des

années 1990 (chapitre I, points 8.1.d.2 et 8.2.b.2). Attributaire de2 ha en 1991 sur un PIP dont

les financements ont été suspendus en 1994 pour non remboursement, il a du attendre 1997 et

les attributions sur les nouvelles tranches du grand aménagement de Boundoum pour récupérer

0,62 ha. C'est à ce jour la seule parcelle pour laquelle il bénéficie de crédits. Marié, père de 5

enfants et hébergeant une nièce, il a 7 personnes à charge, dont un seul actif.

L'agriculture irriguée est d'abord entreprise sur I'aménagement transféré. Le disponible

foncier j.tgé insuffisant pour satisfaire ses besoins limite son implication au simple suivi des

décisions de sa section. Il ne développe pas de stratégie individuelle telle I'augmentation des

doses d'intrant ou le décalage des calendriers, il ne s'investit pas dans la gestion de son

organisation paysanne. Il a tout de même obtenu des rendements de 5,6 Vha pour I'hivernage

97 198 et de 4,7 tlha en 98/99, pour des revenus bruts respectifs de I 1 9 000 et 95 900 FCFA, bien

en dessous de ses besoins, tant vitaux que sociaux. Ceci I'a incité à participer pour la contre

saison chaude 98 et I'hivernage 98199 à des projets privés sur autofinancement, sur

respectivement 0,46 ha et 0,73 ha.

Recomposition informelle des pratiques sur les grands aménagements, I'organisation des

campagnes sur ces parcelles est complexe et peu lisible. Elle se traduit par des résultats mitigés

(4,25 t/ha pour un revenu de 45 000 FCFA en contre saison chaude, 4,19 t/ha pour un revenu de

145 000 FCFA en hivernage). S'il reste important de maintenirune activité rizicole enpensant

au futur et aux implications pour I'insertion institutionnelle dans le village, les revenus tirés des

périmètres privés sont perçus financièrement comme un complément. Ils ne peuvent être

dissociés de la stratégie globale de survie.
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Graphique no28 : suivi du solde de trésorerie du chef de concession (214)
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Graphique n"29 : suivi des recettes en espèces du chefde concession (214)
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Le suivi du paddy (graphique n"3 1) traduit I'imbrication de la riziculture dans la stratégie

de diversification défensive des revenus. Les ventes sont ponctuellese et coffespondent à des

périodes de graves problèmes de trésorerie (graphique n"28), les autres déstockages

conespondent aux paiements en nature de l'activité rizicole (58%) et à I'autoconsommation. La

couverture des besoins céréaliers n'a été assurée que durant 8 des 16 mois et demi du suivi.

La satisfaction des besoins est en fait réellement assurée par du transport par charrette,

activité développée toute l'année. Bien que contrainte par un caractère saisonnier lié aux

campagnes rizicoles, elle assure 48% des recettes totales en espèces pour la période suivie, en

procurant un revenu annuel de 467 500 FCFA. Exercée quotidiennement elle empiète sur le

temps consacré aux activités agricoles (graphique n"29). La stratégie des recours apparaît

également dans le poids des dons reçus (9% des recettes en espèces totales) et des emprunts hors

agriculture (3%). Au total [e revenu annuel brut moyen s'élève à 831 085 FCFApour les 16,5

mois du suivi, dont seulement 30oÂ viennent de la riziculture.

Les dépenses domestiques courantes représentent 47oÂ du total des emplois en espèces.

Les capitalisations visibles sur le graphique no30 concernent un échange de cheval pour la

prestation et un dépôt monétaire temporaire. Elles ne traduisent pas une modification

significative de son patrimoine. Comme dans I'illustration précédente la stratégie est contrainte

par la nécessité et s'entend comme des réponses ponctuelles, bien éloignées d'une construction

à long terme. A. est par exemple incapable de savoir un mois avant le démarrage d'une campagne

s'il va avoir accès à des terres hors de I'aménagement. Il ne prévoit donc pas de moyens de

financement spécifiques et improvise le moment venu en mobilisant des ressources extérieures.

Cette gestion s'appuie sur les jeux de solidarité au sein de ses réseaux d'alliance. Ceux-ci, enplus

de satisfaire sa demande de clientèle pour sa prestation permettent des financements ponctuels,

comme pour de la préparation de I'hivernage98199 sur les périmètres privés.

e 3 ventes ont eu lieu durant le suivi, juste à la récolte pour un prix moyen très faible de 82 FCFAlkg. Ces ventes
représentent 24oÂ des utilisations de paddy pour l7oÂ des recettes totales.
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II : LES

AMORCE DE STRATÉGIE OFFENSIVE

1. CnRacrÉRrsrreurs

a. Les besoins élémentaires sont satisfaits

La satisfaction des besoins élémentaires est considérée comme acquise de façon durable.

C'est à dire notamment que la production céréalière couvre chaque année les besoins de

consommation de la concession, parce que les moyens de production sont au moins suffisants

par rapport à la taille de la concession. Par ailleurs, la fourniture de la dépense quotidienne ne

pose pas de problème et le chef de concession parvient à assurer ses contraintes de redistribution

vis à vis de ses dépendants. Il parvient donc à maintenir la main d'oeuvre et ses capacités de

production en général. Comme précédemment, la définition de critères quantitatifs stricts en

terme de superficie et d'équipement est hasardeuse, ce sont les pratiques effectives de

consommation qui définissent le degré de satisfaction des besoins. Le critère de durabilité est

aussi sujet à caution, il se fonde essentiellement sur la représentation du chef de concession.

L'occurrence de cette situation est favorisée à l'Office du Niger grâce à la plus grande stabilité

de I'ensemble des filières agricoles.

b. Un recours à I'emprunt maîtrisé, ponctuel et spécifique

Les chefs de concession de cette classe n'ont pas à faire appel à des ressources

extérieures, ce qui limite leur recours à l'emprunt. Celui-ci se concentre essentiellement sur les

activités agricoles. Des emprunts de court terme, ponctuels, sont possibles, mais il s'agit

seulement d'opportunités du type crédit de soudure accordée par une organisation collective ou

accord planifié avec un commerçant pour des paiements différés. Ce recours est maîtrisé, en ce

sens que les dettes n'excèdent jamais une limite qui remettrait en cause son accès. La tendance

est plutôt au renforcement de I'autofinancement. Plus que la valeur de l'endettement, son

caractère conjoncturel et I'absence de recours à l'emprunt à taux d'usure caractérisent cette

classe.
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c. Ltaversion au risque

L'aversion au risque est la principale caractéristique des chefs de concession de cette

classe. Elle est entendue comme la préférence pour la recherche prudente de la sécurité maximale

dans la définition des objectifs socio-économiques et la mise en place des stratégies.

2. StRlrÉctns DE RECHERCHE DE REVENUS DÉvELoppÉES

a. Les objectifs prioritaires

Contrairement à la classe précédente, I'univers économique est plus stable, ce qui autorise

une planification plus sereine des activités et des objectifs plus clairement définis.

1) Les objectifs par rapport à I'aericulture irrisuée

L'agriculture est une priorité. Elle est le plus sûr garant de la sécurité du groupe. Les

paysans de cette classe ont donc des objectifs de rendements élevés et attachent une grande

importance au respect des itinéraires techniques. En début de saison ils matérialisent ces objectifs

par des programmes précis fixant les calendriers et I'ensemble des opérations de production. Ils

visent souvent 1'augmentation des doses d'intrants proposées par le conseil agricole. L'accent

est mis sur la riziculture autant pour ses implications vivrières que commerciales.

Il est à noter que ces objectifs d'intensification ne s'accompagnent pas d'une recherche

de terres supplémentaires, sauf si les autres facteurs sont jugés clairement suffisants pour une

augmentation de surface. Les changements d'échelle, même à un petit niveau, sont appréhendés

comme une prise de risque. L'important est surtout de valoriser au mieux I'existant.

2) Les objectifs par rapport à la gestion du surplus

Un autre objectif prioritaire est de disposer d'un matelas de sécurité permettant de faire

face à une mauvaise récolte ou à tout autre problème susceptible de perturber la bonne marche
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de la campagne agricole. Les chefs de concession ne cherchent donc pas à réinvestir le surplus

avec des objectifs de rentabilité, mais à le placer sans risque, en privilégiant l'épargne.

L'objectif de cohésion sociale, nécessaire pour préserver les moyens de production,

oblige aussi à une redistribution importante au sein même de la concession. Si celle-ci grève la

capacité à épargner, elle est affichée comme une utilisation obligatoire du surplus. A I'Office du

Niger, les nombreuses séparations de familles enregistrées ces dernières années traduisent

I'importance du problème.

3) Les objectifs de positionnement institutionnel

La recherche de la sécurité implique aussi d'asseoir une position sociale respectable dans

le village et dans les différents réseaux d'alliance. Si elle n'est pas vitale, comme c'était le cas

pour les concessions de la classe I, elle est un objectifcomplémentaire incontournable. Les chefs

de concession garantissent ainsi un peu plus leur accès à la terre, au crédit institutionnel, à un

arbitrage favorable en cas de conflits et aux opportunités offertes dans le cadre des projets, qui

ont le plus souvent une vocation collective. La sécurité venant généralement des filières

agricoles, il est bon d'être représenté dans les institutions en détenant une partie des clés.

b. Les stratégies de recherche de revenus effectivement mises en oeuvre

I ) Les stratégies d'intensification agricoler0

Les pratiques agricoles visent la mobilisation en temps opportun de moyens de

production importants sur les parcelles disponibles, dans le but de maximiser la production de

grain par unité de surface. Cependant I'aversion au risque incite à caler ces pratiques sur de

recettes qui ont déjàprouvé leur efficacité. L'intensification s'entend d'abord cornme le respect

des recommandations du conseil rural et des organismes de recherche. La satisfaction de cet

r0 La définition de I'intensification agricole est logiquement liée à la notion de progression (augmentation
progressive de I'utilisation d'intrants externes pour un accroissement de la production par unité de surface, Brenan
et al, 1998). Cependant, même si cela constitue un abus de langage, elle sera davantage entendue ici comme le
résultat de cette augmentation.
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objectiflrpasse en premier lieu par une stratégie adaptée de gestion des stocks. Il est toujours

conservé du paddy en prévision des coûts à engager. L'exemple le plus marquant est celui du

repiquage au Mali, qui intervient pendant les périodes de soudure et donc de prix élevé du riz.

La stratégie est assimilable à une tactique commerciale de stockage et de spéculation, mais

davantage tournée vers la sécurisation des opérations agricoles que vers la recherche du bénéfice

maximal. L'important est plus la fourniture continuelle des moyens de production que le prix

obtenu.

La sécurisation de I'approvisionnement en intrants est également primordiale. La

première voie pour I'atteindre est de s'assurer un accès aux crédits de campagne, mais cela n'est

pas toujours satisfaisant. Les aléas de I'organisation collective ont montré par le passé que même

les bons payeurs n'étaient pas à I'abri de retards dans I'approvisionnement, voire d'une rupture

totale. Ainsi outre cet accès, les chefs de concession de cette classe prévoient dans la gestion de

leur stock et de leur trésorerie la possibilité de s'autofinancer. Dans la plupart des cas ils

continuent à faire appel à I'emprunt, jugeant plus prudent de réserver leurs moyens pour des

accidents de campagne toujours possibles. Il arrive aussi souvent gue, désireux de gonfler les

doses offertes via les crédits, ils complètent sur financement propre. Mais les plus avancés dans

la stratégie sécuritairer2 intègrent systématiquement I'autofinancement dans leurs pratiques.

Les décalages spéculatifs pour I'obtention d'une récolte précoce à des fins commerciales

sont exclus des pratiques, on s'en tient au calendrier standard. Les stratégies mises en oeuvre

pour le respect du calendrier passent par l'absence de dispersion des activités durant la

campagne. Les paysans de cette classe sont ainsi plus présents que ceux de la classe I sur les

parcelles. L'intensification en travail (notamment à I'Office du Niger) implique aussi que

I'absence de dispersion soit valable pour I'ensemble de la main-d'oeuvre de la concession. Il faut

pouvoir mobiliser tous les bras disponibles au moment opportun, et donc disposer d'une autorité

forte gagnée par une redistribution raisonnée des fruits de la riziculture.

rrEn réalité intensifîer sous-tend de nombreux sous-objectifs relatifs à chaque étape de la campagne. Il est

cependant possible pour I'instant de schématiser en considérant que I'objectifprincipal est d'être assuré de disposer
de ressources mobilisables tout au long de la campagne en fonction des besoins.

12 Ce sont bien évidemment aussi ceux qui disposent des matelas de sécurité les plus confortables.
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2) Les stratégies de redistribution et d'épargne sécurisée

La gestion du surplus pour conforter l'objectif de sécurité recouvre donc plusieurs

aspects, dont celui de la redistribution. Celle-ci concerne plus particulièrement les grandes

concessions et s'entend tout d'abord par le don de paddy à la récolte, qui va permettre aux

dépendants de démarrer des activités propres, notamment de petit commerce ou de maraîchage.

Elle consiste aussi, en plus des dépenses obligatoires d'alimentation et de santé, à répondre aux

besoins sociaux des cadets. Le chef de concession devra assurer un niveau de vie à la hauteur des

représentations. Cela peut aller jusqu'à des moyens de transport pour les jeunes frères. Il devra

aussi pourvoir à des dépenses de cérémonie (mariage en premier lieu) garantissant une entrée

réussie dans la vie sociale. La scission d'une concession est à la fois une perte de main-d'oeuvre,

une dispersion du matériel et du foncier et une diminution du poids social pour le chef. Il s'agit

donc d'un danger, d'autant plus présent que I'accumulation est grander3. La redistribution est

donc un élément déterminant des stratégies sécuritaires, mais elle n'est pas toujours suffisante.

Pour contenir les volontés d'émancipation des dépendants (les frères du chef en particulier), il

faut aussi faire preuve d'autorité et agir en patriarche centralisant les décisions. La gestion sociale

de la concession est un jeu complexe de satisfaction des besoins de chacun et d'autoritarisme

inévitable,

Les stratégies de constitution du matelas de sécurité consistent essentiellement en une

accumulation sous forme d'épargne monétaire, bovinera ou de construction. Formes largement

représentées en Afrique de I'Ouest, elles offrent le double avantage, âu moins dans les

représentations, du placement rassurant et de I'ostentation raisonnée. Elles assurent une

possibilité de conversion rapide en terme de trésorerie si le besoin s'en fait sentir et maintiennent

le chef de concession dans une position institutionnelle avantageuse. Il est bon d'être perçu

comme aisé dans le village, mais en même temps, trop d'ostentation oblige à des redistributions

qui pourraient gêner la stratégie. Ainsi les effectifs des troupeaux peuvent-ils être tenus secrets,

ce qui laisse la possibilité du refus devant des sollicitations extérieures à la concession.

13 Les besoins sociaux des dépendants sont d'autant plus forts que le chef de concession est perçu comme "riche".

ra Pour cette classe l'élevage est perçu conune un placement à faible risque rémunéré par le croît du troupeau à

faible coût davantage qu'un investissement à fort rendement.
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Il est intéressant de se pencher plus en détail sur les pratiques concernant l'épargne

monétaire. Souvent perçues comme un frein à I'investissement productif, les formes de

thésaurisation ont souvent comme ressort I'aversion au risque et le manque de variétés dans les

possibilités de placement. Les enquêtes effectuées montrent que les pratiques les plus répandues

pour ceux qui peuvent réellement thésauriser sont soit de garder des espèces à la maison ou chez

le boutiquier du village, soit la participation à des tontines. Les dépôts dans les caisses rurales,

et encore plus dans les banques nationales sont rares, ponctuels et ne servent dans la majorité des

cas qu'à solliciter un emprunt. Le préalable à la mobilisation de l'épargne populaire est bien la

confiance que peut avoir le paysan dans les circuits bancaires ou mutualistes. Or, le fait est que

les expériences dont disposent les épargnants potentiels n'engagent pas au dépôtts.

3) Les stratégies d'implication dans les institutions

Afin de se prémunir des aléas du fonctionnement des organisations paysannes, nuisibles

à I'objectif de sécurité acquise grâce à la nziculture, les chefs de concession de cette classe

choisissent la prise de parole. Ils parviennent, soit à obtenir un poste de responsable, soit à

s'impliquer fortement dans la vie de I'organisation. Le but est bien de limiter au maximum la

dépendance collective, sur des problèmes comme I'approvisionnement en intrant ou en eau, la

commercialisation groupée de céréales. En étant présents dans les organes de décisions (et ils

sont finalement nombreux sur les périmètres étudiés), ils peuvent soit intervenir pour limiter les

risques, soit prévoir les dysfonctionnernents et adapter leurs pratiques en conséquence. A

I'inverse des chefs de la classe I qui, faute de marge de manoeuvre, subissent l'organisation, ils

tentent de l'infléchir pour conforter leur stratégie sécuritaire. Cette prise de parole (Hirschman,

1995), a aussi l'avantage de consolider leur position sociale dans le village et dans leur propre

concession. Elle facilite, par le crédit qu'elle apporte, la mise en place des stratégies déjà décrites.

15 Il s'agit ici d'un problème different de celui évoqué plus haut où la nécessité de mobiliser un système de tiroirs
pour survivre obligeait à des détours de l'argent des caisses de crédit. C'est I'opacité de la gestion des caisses qui
gène cette classe de chef de concessions. Même si celle-ci n'est souvent du qu'à un strict problème d'information,
elle génère la méfiance (Beauval, 1999).
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4) Une diversification timide des activités

Plusieurs obstacles limitent I'implication dans la diversification des revenus. Le premier

est que la riziculture, pour satisfaire I'objectif de sécurité, monopolise I'essentiel de

I'investissement en temps. Ceci s'entend pour le travail dans les parcelles mais aussi dans

I'ensemble des jeux institutionnels afférents. La dispersion peut nuire à la réussite de I'activité

principale. L'aversion au risque est à nouveau explicative. Pour pouvoir contrôler

convenablement un investissement dans une activité extra-agricole sans trop s'y impliquer en

temps, il est nécessaire de déléguer à des collaborateurs une grande partie de la gestion. Or les

exemples répétés sur les deux terrains incitent à la prudence. Nombre de tentatives ont en effet

échoué à cause de trop de délégation. Les chefs de concession préfèrent, même s'ils disposent

des ressources nécessaires, ne pas entreprendre hors du domaine qu'ils maîtrisent le mieux.

D'autre part, faute d'outils de prévision leur permettant de juger de la rentabilité d'une activité,

ils se toument plus facilement vers les pratiques de thésaurisation ou de capitalisations sécurisées

(immobilier ou élevage extensif).

Le maraîchage des chefs de concession entre en concurrence avec celui des dépendants,

et notamment des épouses. La logique de redistribution les oblige à gérer quasiment seuls leurs

parcelles, et donc à des recours à de la main-d'oeuvre extérieure. Le surplus de risque que cela

occasionne peut freiner cette activité, qui n'est du reste, au moins pour le chef, qu'une source de

revenu d'appointr6. lJne possibilité de diversification est le commerce, généralement derirz, après

les récoltes. Ils I'exercent en visant un retour rapide sur investissement et en mobilisant des

circuits de commercialisation maîtrisés et les appuis obtenus à travers leur prise de parole dans

I'organisation collective. Mais ils peuvent également entreprendre des activités de compléments

telle la pêche, qui n'empiètent pas sur les pratiques rizicoles et ne présentent pas de risque

particulier. Cependant, et à condition que la stratégie sécuritaire menée correctement ait permis

la constitution d'un capital suffisant, certains chefs de concession peuvent être tentés par une

stratégie plus offensive. La pression des cadets pour utiliser de façon plus productive

16 Des exceptions ne sont pas exclues, à condition que le maraîchage soit une activité menée depuis plusieurs arrnées

avec succès et que le chef de concession la considère maîtrisée et sécurisée. Cette situation concerne surtout I'Office
du Niger.

z0l



I'accumulation de I'aîné y est pour beaucoup.

3. IT-IUSTRATIoNS

Comme cette classe est surtout représentative de la situation de I'Office duNiger, deux

études de cas seront présentées pour cette zone. La première est caractéistique de la réussite de

la stratégie sécuritaire avec maintien de la cohésion sociale. La seconde exprime les contraintes

sociales de la redistribution.

a. A I'Office du Niger, sans contrainte sociale forte

Né à Sériwala, parti travailler dans le sud du pays puis de retour en 1975, O. (concession

203) a 43 ans. Il est devenu chef de concession lors de la scission conflictuelle de I'exploitation

de son père, en 1982. L'Office du Niger lui attribue alors 4ha à Foabougou, village voisin de

Sériwala, augmentés de 0,5 ha en 1985 lors du réaménagement ARPON. En ajoutant un hors-

casier très bien aménagé datant d'avant sa prise d'indépendance, il dispose en tout de 5 ha. Marié

à 4 femmes, père de 7 enfants dont un, l'aîné, est marié et a un enfant, il est en charge de 13

personnes. Il possède 2 chaînes complètes d'attelage qui lui assurent une bonne utilisation de ses

moyens fonciers et humains.

Les rendements obtenus sur I'ensemble des surfaces sont de 5,5 Vha pour I'hivernage

97198 et de 6'5 t/ha pour 98199. Ils assurent des revenus bruts de 1 723 000 FCFA et

2 209 000 FCFA. Ces bons résultats techniques et économiques s'expliquent par la mise en place

d'itinéraires très intensifs et d'une attention toute particulière portée à I'entretien des parcelles.

O. est un riziculteur à plein temps durant le cycle du riz, fortement impliqué dans les décisions

de gestion du périmètre. Il applique très précisément une stratégie sécuritaire axée sur la réussite

agricole.
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Graphique no32 : suivi du solde de trésorerie du chef de concession (203)
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Graphique no33 : suivi des recettes en espèces du chefde concession (203)
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Graphique n"34 : suivi des dépenses en espèces du chefde concession (203)
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Graphique n"35 : suivi du stock de paddy détenu par le chefde concession (203)
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L'activité rizicole engendre 75oÂ des recettes en espèces et 98Yo du revenu annuel brut

durant le suivi (graphique no33)r7. Entièrement autofinancée, elle offre I'exemple d'une forte

insertion au marchê. La stratégie de commercialisation a par exemple assuré un prix moyen du

riz de 204 FCFA/kg pour les deux hivernages. Elle tient à des ventes en août et septembre 1998,

périodes de grande pénurie à Niono dont O. a pu profiter grâce à ses capacités de stockage, et à

des opérations de commercialisation dans le sud du pays par I'intermédiaire d'un ami. Au total

le revenu annuel brut hors emprunt sur la période est de 2 248 000 FCFA. Mais au-delà du

niveau élevé de ces revenus, ce sont bien les pratiques et les conditions de leur définition, qui

caractérisent la stratésie.

Le profil du stock de paddy (graphique n"35) témoigne de I'option clairement sécuritaire

prise. Plutôt que de vendre tout son stock alors que les prix sont hauts, que Ia consommation

jusqu'à la prochaine est assurée et que le solde de trésorerie avoisine les I 000 000 FCFA, O.

choisit de garderune sécurité de 15 sacs. Le suivi du solde de trésorerie (graphique n"32)estplus

encore symptomatique de l'aversion au risque.L'argent disponible n'est pas utilisé à des fins

productives, ni même déposé dans une caisse d'épargne. Il est tout simplement conservé à la

maison, pour prévenir tout accident agricole ou toute autre urgence.

Du côté des emplois (graphique n'34) on peut noter le respect des calendriers rizicoles

et la faiblesse relative du poids des dépenses domestiques (Z7Todes dépenses totales en espèces,

soit I 060 FCFA par personne et par mois pour I'alimentation et} 450 FCFA par personne et par

mois pour les autres dépenses domestiques), signes de la recherche de la sécurité et de la

satisfaction des besoins de la concession. Les capitalisations représentent 15% des dépenses

totales en espèces sur la période et concernent pour I'essentiel de la construction pour

I'agrandissement de la concession. Déjà propriétaire d'un troupeau de 8 têtes, c'est sur

I'immobilier et l'élevage que O. construit son patrimoine. Les redistributions aux dépendants se

font via le maraîchage et la concession d'espaces de liberté. Si elles ne reçoivent rien directement

de leur époux, les femmes ont toutes la possibilité de cultiver des parcelles de 0,1 ha (et même

r? Le commerce entrepris en mai 1998 n'a pas eu de suite car de son propre aveu O. ne désirait pas s'impliquer dans
une activité de ce type avant de démarrer la campagne d'hivernage. Il s'agissait d'un test pour les arurées futures,
si les résultats rizicoles venaient à baisser. Le maraîchage n'entre pas dans la stratégie du fait du manque
d'expérience et de sa préférence pour la sécurité sur une spéculation maîtrisée.
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0,5 ha pour la première épouse) et peuvent en dehors de leurs obligations rizicoles entreprendre

des activités. Mais du fait de la structure de la famille le problème n'est pas encore crucial. C'est

surtout par I'autorité sociale et morale que la cohésion est garantie, elle vise essentiellement à

prévenir les sollicitations du fils de 21 ans encore dans la concession.

b. A I'Office du Niger, avec contraintes internes fortes

Installé à Ténégué, K., 47 ans,est le chef d'une concession ( 1 04) comptant 37 personnes

en 1997, dont 19 adultes actifs. Outre ses 3 épouses et ses 9 enfants, il est en charge de 3 frères

âgés de 32 à 44 ans, de sa mère et de 3 autres dépendants familiaux adultes. Le frère aîné est

marié à 3 femmes et a 4 enfants, les deux autres ont chasun une épouse et respectivement 5 et

3 enfants. Le foncier tout en commun et géré par K. est de 8 ha dont 2 en double culture.

L'exploitation dispose deZ chaînes d'attelage complètes et d'une chamre supplémentaire.

La seule description de cette structure montre sa fragilité.Laprésence du frère aîné 3 fois

marié est le signe que K. a déjà subit des pressions pour l'éclatement de la concession et qu'il

a du effectuer des redistributions importantes pour maintenir la cohésion (un mariage coûte en

moyenne 100 000 FCFA à I'Office du Niger). Jusqu'avril 1998, le graphique n"38 indique

d'importants dons directs en espèces (dons conc.), qui expriment la tentative de maintien de

1'exploitation en commun sous I'influence de la mère. Par la suite, la scission est décidée mais

ne sera effective qu'en juin. Le foncier et le matériel sont divisés pour I'hivernage98199, mais

les unités de consommation et de résidence conservent leur fonctionnement en attendant la

séparation des greniers, qui devait intervenir juste après I'arrêt du suivi.

Au niveau des recettes la stratégie est principalement tournée vers la riziculture (620lo des

recettes en espèces et 76% des revenus annuels bruts, graphique n"37). K. est très présent sur ses

parcelles. Pour I'hiverna ge 97 198 il a obtenu des rendements de 5,63 t/ha en simple culture et de

2,96 t/ha sur la sole de double culture en pratiquant une riziculture intensive, tant par les doses

d'intrants que par la mobilisation de sa main-d'oeuvre. Pour la contre saison 98 il s'est

entièrement autofinancé.
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Graphique no36 : suivi du solde de trésorerie du chefde concession (104)
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Graphique n"37 : suivi des recettos en espèces du chefde concession (104)
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Graphique n"38 : suivi des dépenses en espèces du ohefde concession (104)
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Graphique no39 : suivi du stock de paddy détenu par le chefde concession (104)
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D'autre part, secrétaire de I'AV de Ténégué, il milite pour la sécurisation de I'activité

agricole en participant activement aux négociations entre la BNDA et son OP qui débouchèrent

sur l'assainissement d'une situation critique par rapport au crédit. Mais la pression de la

concession et les charges de redistribution qui pèsent sur lui limitent ses marges de manoeuvre

pour la commercialisation. En vendant de novembre à mars (graphiques n"37 et 39), il n'obtient

qu'un prix moyen de 180 FCFA/kg de t'rz. Ce choix s'est cependant avéré judicieux en terme de

gestion du stock puisque celui-ci a juste pu assurer la consommation de la concession, en faisant

jouer auf'z de la contre saison un rôle purement vivrier.

La diversification des revenus passe par du maraîchage. Cette activité est toutefois

fortement contrainte par l'absence de main-d'oeuvre qui entraîne des coûts supplémentaires

(102 000 FCFA pour la contre saison froide 98, conforme à la moyenne calculée pour les chefs

de concession par l'équipe INSAH/PRISAS en 97). L'exploitation de surfaces faibles par rapport

à la taille de la concession (K. a cultivé environ 0, had'échalote et O,Zhade tomate) combinée

à des problèmes d'eau pour le terroir de Ténégué durant la saison 98 a grevé ses revenus

(335 000 FCFA). Ceci a tout de même permis de maintenir une épargne de plus de

400 000 FCFA jusqu'en juillet 98 et donc de satisfaire ses objectifs sécuritaires vis à vis du

paddy. En complément du maraîchage, K. possède une bascule qui lui assure un revenu régulier

(8% des recettes en espèces et 1l% des revenus totaux, graphique n'37). Cette forme de

prestation n'empiète pas sur l'agriculture puisqu'elle s'effectue dans la concession, n'engage pas

de coûts importants et offre une souplesse de fonctionnement qui limite son incidence sur les

travaux rizicoles.

La planification dans la gestion s'entend à l'échelle de la campagne agricole en intégrant

les trois saisons et le complément offert par la pesée. Une vision sécuritaire à long terme

consistait jusqu'en 1995 à limiter les dépenses ostentatoires et de loisirs pour construire un

patrimoine dans l'élevage bovin et I'immobilier (K. possède un troupeau de25 têtes et un terrain

à Niono acheté 2 000 000 FCFA en 1994). Mais la contestation de son autorité de chef de

concession et I'augmentation de la population combinées à la stagnation du disponible foncier

ont rendu difficile la captation du surplus issus du travail de tous ses dépendants et les objectifs

de capitalisation collective ont du être revus à la baisse.
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Jusqu'en juillet 98 la stratégie sécuritaire a globalement réussi en garantissant la

satisfaction des besoins vitaux de la concession, I'autosuffisance céréalière et un matelas de

réserve conséquent (notamment un dépôt de 225 000 FCFA dans une caisse rurale). Mais il fut

impossible pour K. de contenir les volontés d'émancipation de ses frères, leurs besoins sociaux

devenant insoutenables. L'augmentation du patrimoine collectif fut d'autre part fortement

ralentie sur lapériode. Durant le suivi les redistributions au sein de laconcession entraînaient des

dépenses courantes mensuelles de I29 500 FCFA avant la scission contre 66 240 FCFA après,

alors même que K. continue à fournir les dépenses alimentaires pour tout le monde. Toute

augmentation des dons aurait dans ces conditions signifié une perte de sécurité. De nombreuses

interrogations subsistent. L'impact de la scission sera examiné plus en détail dans le chapitre V

du document, mais il est déjà possible de noter que le système de transition mis en place a déjà

fortement contrarié la gestion du stock de paddy de K., toujours en charge de la fourniture de la

ration de tous ces dépendants. Son aversion au risque semble toutefois le conforter dans un

objectif de reconstruction de sa stratégie sécuritaire, même si elle ne poura plus s'appuyer sur

les mêmes capacités de centralisation des richesses.

c. Dans le delta du Sénégal

Si le budget de M. (concession 314) est largement inférieur à celui des deux cas

précédents, les fondements stratégiques sont proches, ce qui conforte le fait de sortir du seul

cadre des structures d'exploitation pour aborder les problèmes de la diversification des revenus.

A 36 ans M. est récemment installé à Boundoum Barrage, suite à une prise d'indépendance sans

conflit. Il obtientl,22 ha dans le grand aménagement en 1996 partransfert du foncier familial.

Il a une épouse et quatre enfants en bas âge dont un est né en octobre 1998.

I1 choisit d'axer sa stratégie sur la valorisation de ce disponible supérieur à la moyenne

des petites exploitations du delta (0,25 ha par personne présente contre 0,I7 ha, Bélières et al,

1999), d'autant plus que la parcelle est de bonne qualité et que sa section villageoise n'est pas

endettée. Il accorde ainsi une grande attention à I'entretien de sa parcelle ce qui lui a permis

d'obtenir des rendements de 6 tlhapour I'hivernage 97/98 et de 5,8 t/ha pour 98/99, soit des

revenus respectifs de 385 000 et345 000 FCFA.
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Graphique no40 : suivi du solde de trésorerie du chef de concession (314)
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Graphique no4l : suivi des recettes en espèces du chefde concession (314)
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Graphique n"42: suivi des dépenses en espèces du chefde concession (314)
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Il a en outre cultivé en s'autofinançant une parcelle de 0,6 ha en contre saison chaude sur

un PIP. En choisissant prudemment le groupement organisant la campagne et en s'y impliquant,

il a obtenu 5, 1 tonnes, pour un revenu de 27 5 500 FCFA. Mais sa gestion du stock de paddy est

moins maîtrisée que dans les cas précédents (graphique n"43), même si le caractère commercial

fortement intégré au marché de la riziculture est bien présent. L'étalement des ventes sur I'année

et les négociations colnmerciales engagées dans ses réseaux d'alliance (un nzier notamment)

n'ont pas eu les résultats escomptés. Elles ont débouché sur un prix de vente moyen de

95,5 FCFA/kg pour le paddy et de 160 FCFApour leriz. Le fait qu'il préfère décortiquer une

partie de sa production commercialisable @3%) est significatif du rôle dévolu à I'agriculture

dans la stratégie de recherche de revenus, même si les objectifs n'ont pas été pleinement atteints.

Les ventes de riz ou de paddy représententT}o/o des recettes totales en espèces et 84% des

revenus bruts totaux hors emprunts (graphique n"41). M. obtient un revenu total annuel hors

emprunts de 755 670 FCFA qui assure la couverture des besoins de la concession. Les emprunts

qu'il contracte sont ponctuels et les remboursements ne pénalisent pas la stratégie. Son solde de

trésorerie (graphique no40) est cependant très sensible à la succession des campagnes rizicoles

et il ne parvient pas encore à le stabiliser à un niveau garantissant tout à fait la sécurité. il en va

de même pour son stock de paddy (graphique no43) puisqu'il a dû acheter du riz pendant un mois

juste avant la récolte de I'hivernage 98199,période où il dût faire appel à sa famille élargie. C'est

sur cet aspect que la stratégie pêche, ce qui l'oblige à faire appel au crédit agricole pour les

campagnes sur I' aménagement transferé.

Les dépenses domestiques courantes représentent 38% du total en espèces, contre360Â

pour les dépenses liées àlanziculture. Durant le suivi M. a pu capitaliser sous forme d'ovins et

de meubles (7oÂ des dépenses en espèces) et assurer des cérémonies, notamment le baptême de

son fils (graphiquen"42). La stratégie sécuritaire est également étroitement liée à ses relations

avec sa femme. Outre son travail sur les parcelles, elle participe à I'accumulation et peut suppléer

son époux dans les moments difficiles. Elle offre une assurance pour le maintien des moyens de

production. Pour cela elle dispose, outre les dons de paddy, de marges de manoeuvre importantes

pour exercer des activités individuelles.
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La stratégie sécuritaire est donc ici en construction et les freins relevés, notamment au

niveau de la commercialisation du paddy, témoignent de I'incertitude qui prévaut à la pratique

de la riziculture dans le delta.

C. CLASSE III : CHEFS DE CONCESSION AVEC LOGIOUE ENTREPRENEURIALE

NI/JIS CAPTT ALLIM.ITfr^ STR/ITEGIE OFFENSIVE ALTERNATIVE DANS LE DELTA

nu sÉNÉe,at

Pour cette classe intermédiaire la situation n'est pas stabilisée. Les chefs de concession,

suivant le déroulement des opérations, oscillent entre les stratégies des trois autres classes

identifiées. Ils passent par des phases de réussite ponctuelle et de "coups" suivies de phases

d'échec durant lesquelles leur situation devient précaire. Même si ses contours sont plus diffus

cette classe a été conservée dans I'analyse pour le delta du Sénégal car elle exprime bien les

difficultés à évoluer et à investir dans un univers incertain, sans un ensemble de conditions

favorables. Ces conditions regroupent le capital financier, des moyens de production adaptés

(terre, équipement, main-d'oeuvre), et aussi la possibilité de se prémunir contre un système de

redistribution trop pesant. D'autre part, son analyse révèle les lacunes de gestion individuelle,

et les stratégies de recours possibles en cas d'échec.

L'appréhension de ces concessions dans le delta du Sénégal est indispensable pour

comprendre des phénomènes comme les écarts de rendements d'une année sur I'autre, certaines

stratégies foncières et le dysfonctionnement de nombreuses OP. La plus forte incertitude sur la

riziculture au Sénégal, les organisations sociales des concessions et les règles de I'agriculture

irriguée font que cette classe est du reste rarement rencontrée à I'Office du Niger, où aucun chef

de groupe domestique enquêté n'entre exactement dans les critères de définition qui suivent.
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1. C,lnlcrÉntsueuEs

a.Lù satisfaction des besoins élémentaires est incertaine

Si I'on s'eTl tient aux données de structure rapportées aux standards des précédentes

typologies, les chefs de concession de cette classe disposent de moyens suffisants pour leur

subsistance, voire pour accumuler. Seule une lecture fine des budgets permet de faire apparaître

des difficultés.

D'une manière générale I'approvisionnement en céréales (par les parcelles ou par des

achats) et la couverture des besoins vitaux sont garantis, mais peuvent subir des contractions pour

répondre aux objectifs stratégiques principaux. En phase de décollage cette contraction émane

de la volonté d'augmenter la part des revenus à consacrer à I'accumulation (Campagne, I ggi),

tandis qu'en phase de repli les chefs de groupe se trouvent dans une position similaire à ceux de

la classe I. La satisfaction des besoins sociaux, notamment des dépendants, est de toute façon

incertaine. Ainsi, ce n'est pas la dotation en moyens de production qui pose problème, mais bien

les choix de gestion dans leur mobilisation.

b. L'endettement de recours en cas de nécessité

Le critère d'endettement n'est pas stable. Il dépend de la réussite des stratégies

développées et des différentes phases caractérisant cette classe. Très schématiquement, les chefs

de concession sont régulièrement endettés, surtout dans les circuits informels. Il s'agit d'un

endettement de nécessité, contracté pour assurer les besoins sociaux, qui se rapproche du cas de

la classe I. Mais ce recours n'a lieu que dans les phases d'échec, dont la fréquence et I'intensité

sont variables. Un autre type d'endettement peut être rencontré. Il sert à supporter le déma:rage

ou le renforcement d'activités, impossibles sans une aide extérieure. Il se situe également dans

les circuits informels et les réseaux d'alliance, mais sa vocation d'utilisation pour

l'investissement lui donne un caractère particulier. Par rapport au crédit institutionnel pour

I'agriculture, la tendance est plutôt la recherche de son accès surtout s'il permet la multiplication

des parcelles, mais avec des volontés d'autofinancement partiel dès que la situation le permet.
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c. Neutralité face au risque

C'est ce critère d'attitude face au risque qui caractérise le mieux cette classe. Les chefs

de concession n'hésitent pas à prendre des risques importantsls pour tenter de sortir des situations

de crise ou pour faire évoluer leur situation. Cette attitude est une conséquence directe de leur

volonté entrepreneuriale ne pouvant s'appuyer sur un capital de départ capable d'amortir les

pertes éventuelles. Le maître mot est de saisir toutes les opportunités offertes par un

environnement instable. En fait, les chefs de concession de cette classe se trouvent dans une

situation structurelle proche de celle de la classe I ou II, mais veulent développer des stratégies

offensives similaires à celles de la classe IV. Ils y parviennent avec des succès divers, subissant

des contraintes de capital et de gestion.

2. SrnarÉcms DE RECHERCHE DE REvExus pÉvrcroppÉns

a. Les objectifs prioritaires

l) L'objectif de reproduction élargie

Les chefs de concession de cette classe ont un objectif de ma,ximisation des revenus et

d'accumulation productive très clairement exprimé. Plutôt que de se contenter de sécuriser

I'existant comme ceux de la classe II, ils désirent changer de statut par I'entreprise. La

reproduction simple ne leur suffit pas pour deux raisons principales. Ils anticipent d'une part une

possible précarisation avec l'élargissement de leur concession et les tensions que cela pourrait

entraîner étant donnée leur organisation actuelle. Ils jugent aussi ne pas avoir exploité pleinement

les opportunités offertes par le développement de l'agriculture irriguée et les enrichissements

personnels qu'elle a permis autour d'eux. Mais ces objectifs généraux se conçoivent dans un

espace temps relativement court. Il faut que les projets permettent un décollage spectaculaire et

rapide. C'est sur ce critère que la distinction entre les deux zones d'études prend tout son sens.

rB Le risque est entendu ici comme le manque de prédiction claire quant au maintien de la satisfaction des besoins
de la concession à la suite d'une action.
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2) Les objectifs par rapports à I'agriculture irriguée

Ils dépendent de la dotation initiale en moyens de production. Si ceux-ci sont jugés

suffisants pourpermettre un décollage servant I'objectifd'accumulation, c'est une intensification

agricole qui sera visée. Elle s'accompagnera d'un objectif d'expansion foncière pour chercher

à dégager le plus grand surplus possible. Si ce n'est pas le cas, I'objectif sera un maintien, voire

une extensification des pratiques, afin d'assurer la fourniture en céréales et une partie de la

couverture des autres besoins. L'objectif est alors de reporter les ressources mobilisables vers des

activités estimées plus rentables, ou du moins plus porteuses pour une accumulation productive

étant donnés les moyens disponiblesre. Dans ce cas aussi I'agriculture peut être un recours en cas

d'échec.

3) L'objectif de diversification des activités

Cet objectif est toujours affiché, le sentiment d'être limité dans son expansion par une

spécialisation rizicole étant largement partagépar les chefs de concession de cette classe. Selon

les trajectoires, les réseaux d'alliance tissés et les opporhrnités qui se présentent, cette

diversification peut prendre des formes diverses. Elle peut être basée sur une diversification

agricole (maraîchage2O) mais les activités privilégiées sont plutôt les prestations de services

motorisées, du type décorticage, transport, battage. Quelles que soient les orientations, cette

diversification se fonde sur des projets ambitieux nécessitant des investissements importants. Elle

sous-tend un objectif de décollage basé sur une rentabilité immédiate, pour assurer àterme des

revenus réguliers et élevés.

tn Le fait que des membres d'une même classe aient des objectifs contradictoires par rapport à I'agriculfure ne doit
pas su{prendre. L'entrée de la classification est la stratégie globale d'entreprise, pas les types d'activités qu'elle
'induit.

20 Au Sénégal la création d'un projet privé avec équipement pour se défaire de l'autorité collective est une voie
souvent citée.
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4) L'objectif de positionnement institutionnel

Les chefs de cette classe ont un objectif d'insertion institutionnelle très marqué. Ils se

doivent d'être intégrés à l'organisation collective pour pouvoir capter toutes les opportunités de

financement et d'appui nécessaires à la satisfaction de leur objectif de décollage. L'obtention

d'un poste de responsabilité, ou au moins une présence active et visible est souhaitable.

Cet objectif se rapproche donc de celui des chefs de la classe II, mais les fondements

diffèrent. Si dans le premier cas il s'agissait de conforter une position, de prévenir des pratiques

déviantes des autres membres et de sécuriser I'action collective, I'insertion vise ici I'utilisation

des organisations comme point d'appui pour atteindre des objectifs individuels.

b. Les stratégies de recherche de revenus effectivement mises en oeuvre

Comme pour les chefs de concession de la classe I, les stratégies effectivement mises en

oeuvre sont en décalage avec les objectifs affichés. Ceci traduit les situations d'échec

rencontrées, dues au manque d'adéquation entre les objectifs et les moyens.

l) Les stratéeies rizicoles

Si I'objectif est I'intensification rizicole comme un des moyens du décollage, celle-ci

prend la forme d'une maximisation du revenu monétaire. Le but est de réaliser un "coup", eû

mettant en culture le maximum de terres, quitte à compléter le disponible légal par des emprunts

ou des locations. Mais ceci amène bien souvent un sous-dimensionnement des moyens de

production face à la superficie mise en culture. Même si les doses d'intrants peuvent être

respectées2r, le manque de main-d'oeuvre oblige à des décalages de calendrier et à un manque

de suivi des parcelles. Il s'ensuit un échec en terme de revenu et un cantonnement de la

riziculture à un rôle vivrier, loin de I'objectif de décollage. C'est ainsi qu'une stratégie offensive

dans la préparation de la campagne devient défensive à la récolte.

2r Les sources de financement pour y parvenir sont souvent nombreuses et débordent des circuits officiels.
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Pour irrationnelles qu'apparaissent ces pratiques, elles n'en sont pas moins très présentes

et expliquent en partie la faiblesse des rendements sur certaines parcelles dans le delta du fleuve

Sénégal. Elles sont en outre encouragées par les autorités pour lesquelles les critères d'évaluation

restent trop souvent cantonnés à la surface emblavée et aux doses d'intrants utilisées. Les

contraintes effectives des paysans ne sont pas assez prises en compte et le conseil rural est

finalement peu présent pour moduler les pratiques de prise de risque excessive.

Si au contraire les objectifs visent uniquement le maintien, voire I'extensification de

I'agriculture, la stratégie rizicole est vivrière. Devenue secondaire dans la recherche de revenus,

la riziculture n'est entreprise que sur les parcelles attribuées, les doses appliquées dépendent de

I'accès au crédit institutionnel et le temps consacré se réduit au minimum jugé nécessaire pour

éviter l'échec complet. Il arrive ainsi régulièrement que faute de financement, des installations

de parcelles aient lieu avec un apport d'intrants insuffisant selon les critères de rentabilité. Le

stock de paddy disponible après les remboursements pourvoit au moins les premiers mois à la

consommation de Ia concession et des ventes ponctuelles assurent les besoins vitaux.

Le maintien d'une activitê nzicole a aussi vocation d'entretenir les liens avec les

organisations collectives, comme dans le cas de la classe I. Il participe à I'objectif d'insertion

institutionnelle. Quelle que soit la stratégie menée par ailleurs, il est impératifde rester en contact

étroit avec la filière rizicole, source d'opportunités. Ce contact ne suppose pas forcément des

choix intensifs et de bons résultats.

2) Les stratégies de diversification des revenus

Ces stratégies sont multiples et dépendent des opportunités offertes aussi bien que des

trajectoires et des situations de départ, dotations et réseaux d'alliances notamment. Elles ont en

commun I'esprit d'entreprise qui les habitent et la recherche d'une mæ<imisation du revenu

monétaire. Cependant, comme pour les objectifs d'intensification rizicole, les contraintes de mise

en oeuvre sont fortes et infléchissent les pratiques.
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Le maraîchage est au Sénégal un terrain de spéculation privilégié. La mise en place de

projets basés sur de grandes surfaces, des investissements importants, des choix de calendriers

"à risque" et des stratégies de commercialisation en dehors des industries agro-alimentaires, est

perçue comme une possibilité d'enrichissement rapide. Obéissant aux mêmes motivations qui

avaient impulsé les PIP à la fin des années 80, ces projets sont une voie de diversification des

revenus choisie par les chefs de la classe III. Les tenes sont acquises soit par les contacts

entretenus dans les differentes institutions, soit par alliance avec des partenaires disposant de

capital mais manquant de temps pour le faire fructifier, soit tout simplement par valorisation du

foncier légal s'il est compatible avec la culture maraîchère. Le financement de ces projets est le

plus souvent mixte, basé sur des accords dans les circuits informels, auprès des associés ou de

commerçants, il est complété par des apports personnels. Mais le montage et la réalisation

technique, pourtant définis précisément en début de campagne, se heurtent à des diffrcultés

grevant fortement les revenus. Il n'est pas rare que l'alimentation en eau soit déficiente, aucun

matériel de rechange n'est prévu et le fTnancement ne suit pas toujours pour les réparations. La

mobilisation de fonds pour la main-d'oeuvre est aussi régulièrement une source de conflit et de

retard dans les calendriers. Partant d'une stratégie offensive avec maximisation du revenu, les

paysans se trouvent vite en situation de défense pour sauver ce qui peut l'être. Les exemples

d'échec dans ce domaine sont très fréquents. La perte des ressources engagées dans I'entreprise

oblige alors à un retour à des objectifs de subsistance.

Au Mali ces pratiques sont rares. La demande en main-d'oeuvre pour le maraîchage est

plus forte, et c'est surtout à cette période que les dépendants sont mobilisés par leur propre

parcelle. Comme il est inéaliste pour le chef de supprimer les espaces de liberté des autres

membres de la concession, la stratégie offensive ne peut être mise en place.

Un autre lieu d'expression des stratégies entrepreneuriales est la prestation de services

mécanisée. Pour ce cas précis la distinction entre stratégie de la classe III et de la classe IV mérite

quelques précisions. En effet, ce type d'activité peut être entrepris par les chefs de concession

des deux classes. La difference repose sur la sécurisation de I'activité, c'est à dire sur les

capacités de I'activité à générer les conditions de sa reproduction. Ces capacités s'entendent en

terme de qualité de I'investissement, de contraintes d'endettement, de mobilisation d'une main-
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d'oeuvre sûre, de politique clientéliste et d'aptitude à la gestion. Si pour les entrepreneurs de la

classe IV ces conditions sont réunies, ce n'est pas le cas pour ceux de la classe III. En fait, seul

un diagnostic précis permet de révéler ces differences. Une fois encore une vision structurelle

des patrimoines n'est pas suffisante pour juger des stratégies qui en découlent.

Pour le cas des entrepreneurs de la classe III, on assiste à des glissements d'une stratégie

offensive jugée maîtrisée vers des pratiques défensives subies. Le démarrage de I'activité ne

s'appuie pas sur un capital propre très important. Il fait généralement appel à une aide extérieure,

sous forme d'emprunt ou d'association. Cette dette prélève une part importante des revenus.

Comme I'objectif est I'enrichissement rapide, ces prélèvements occultent la part normalement

réservée non seulement à l'amortissement, qui est une donnée comptable importante étant dorurée

la rareté des prêts pour investissement, mais aussi à I'entretien du capital productif. A moyen,

voire court terme, on assiste à la dégradation du matériel et à l'éparpillement des revenus

monétaires générés. Il faut dire que le démanage de I'activité s'accompagne aussi d'une

augmentation conséquente des sollicitations sociales pour I'entrepreneur, qui ne peut y faire face

qu'en prenant sur I'entretien du matériel. Enfin, le manque d'insertion dans des réseaux assurant

une clientèle stable contraint le volume d'activité. Ce scénario aboutit à la faillite, celle-ci

débouchant sur un retour à des stratégies défensives de survie.

Ainsi, quels que soient les choix d'investissement réalisés par les chefs de la classe III,

les contraintes de capital, de crédit, de trésorerie, de disponibilité en main-d'oeuvre sûre, de

redistribution, de connaissance en gestion et d'organisation de la production sont difficilement

surmontables. Elles obligent à une alternance dans les stratégies mises en oeuvre.

3) Les stratéeies de repli

Mis en échec dans leur stratégie offensive, les chefs de concession de la classe III se

reportent régulièrement sur des stratégies défensives. Elles se rapprochent de celles développées

par les chefs des classes I ou II, selon le degré de dépendance suivant le cycle offensif. Les

descriptions précédentes sont donc valables ici.
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Cependant, I'obj ecti f d' accumulation reste présent et derrière les positions de repli I'esprit

d'entreprise subsiste. La mobilisation des tiroirs décrits plus haut a un double objectif. En plus

d'assurer la survie de la concession, I'appel à I'emprunt (quel qu'il soit) et à la solidarité au sein

des réseaux est toujours perçu comme une possibilité de financement d'un nouveau projet

ambitieux.

La grande difficulté est de justifier les demandes par rapport aux échecs déjà enregistrés.

Il n'est pas envisageable de se positionner constamment en demandeur sans raison valable, au

risque de perdre tout accès à ce type de ressources. C'est ainsi que les échecs, toujours attribués

à des facteurs externes échappant au contrôle de I'entrepreneur, ne doivent pas jeter le doute sur

les capacités de I'individu. L'art est d'affinner en restant crédible que les projets mis en oeuwe

étaient rentables mais qu'un détail est venu perturber leur déroulement prévu. Il faut se

persuader, pour persuader les autres, de la grandeur des "coups" réalisables.

Une autre conséquence de I'utilisation des recours solidaires pour se relancer est la

nécessité, plus marquée encore que pour les cas précédents, de multiplier les tiroirs possibles.

La justification des demandes n'étant pas aisée, les refus sont nombreux et il est impératif de

disposer de solutions de rechange.

4) Les stratégies d'insertion institutionnelle

Conformément aux objectifs affichés, les chefs de concession de la classe III occupent

généralement un rôle actif au sein des organisations paysannes. La stratégie est politique. Elle

consiste en premier lieu à jouer de ses réseaux, de son ancienneté dans le village et de son

dynamisme pour occuper des fonctions exécutives et s'y maintenir. La prolifération des

organisations au Sénégal facilite cette insertion.

Une fois établie, cette insertion est utilisée à des fins personnelles. La fonction de

représentation permet de bénéficier de sources d'information concernant I'accès au crédit, les

possibilités de mise en valeur de la terre, les dynamiques en cours sur les differentes filières.

Cette information, surtout si elle ne descend pas au niveau du producteur de base, est précieuse
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pour la définition des stratégies, mais aussi pour leur mise en oeuvre. Un responsable a par

exemple la possibilité d'infléchir la politique de I'organisation vers la mise en place d'une

campagne maraîchère22, s'il juge que les conditions du crédit, les prix et les terres disponibles

lui permettent d'obtenir des moyens avantageux pour le lancement d'un projet.

L'exercice du pouvoir offre aussi la possibilité de rendre des services à d'autres

producteurs, ou au contraire d'exercer sur eux des pressions. Les deux stratégies assurent

l'élargissement des appuis extérieurs.

Une autre utilisation de la forte insertion institutionnelle, par définition difficile à

appréhender, est le détournement direct des biens collectifs. Il constitue untiroir supplémentaire

bien réel impossible à occulter. Si les moyens de contrôle et de coordination se resserrent23, les

responsables d'organisations conservent la gestion de biens importants et continuent de mettre

au point des pratiques déviantes. Elles prennent la forme d'emprunts à la caisse ou au stock de

I'organisation grâce à des affangements avec des membres des autres institutions des filières

agricoles. Quasiment toujours remboursés dans le contexte actuel des périmètres, et donc sans

répercussion directe sur les paysans de base, ces emprunts n'en constituent pas moins une source

de revenu particulièrement adaptée aux objectifs des chefs de cette classe. Ils concernent des

sommes importantes, capables d'initier un décollage économique et financier.

Ces stratégies sont à I'origine de I'opacité de la gestion de nombreuses organisations

paysannes. Si elles ne sont pas infléchies par la présence de chefs de concession de la classe II,

qui sont peu présents dans le delta, elles entraînent une centralisation des pouvoirs qui augmente

les marges de manoeuvre des responsables.

L'organisation de I'agriculture à I'Office du Niger limite fortement de telles pratiques.

La gestion centralisée de l'eau, les circuits de remboursement du crédit et de paiement de la

22 Ces possibilités sont multiples, I'une d'elle est par exemple de retarder sciemment le démarrage de la campagne
rizicole en tardant à rembourser le crédit agricole.

23 Il est vrai que des abus constatés ayant conduit à l'arrêt complet des activités de périmètres entiers ne sont plus
possibles avec les nouvelles orientations du crédit agricole.
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redevance, et surtout laplus grande implication des agriculteurs de base dans la filière offrent peu

de possibilités de pression individuelle sur la stratégie collective.

3. IllusrRATroNS DANS LE DELTA DU SÉuÉcn,

a. Les stratégies axées sur I'agriculture

A.,44 ans, est un peul de Médina, hameau situé sur le jeeri non loin de Pont Gendarme.

Contrairement à d'autres membres de son ethnie il a choisi d'axer sa stratégie sur I'agriculture,

qui est son activité principale. L'élevage dans son système de production joue un rôle de soutien

à la riziculture et d'épargû€, comme pour de nombreuses familles wolofs. Marié à deux femmes,

père de 4 enfants dont deux garçons actifs et une fille mariée hors de la concession, il héberge

chez lui son frère, sa femme et leur fils, une soeur divorcée et ses 5 enfants, ainsi que 2 autres

dépendants familiaux et un surga. Sa mère étant décédée en avril 1998, A. est en charge de 17

personnes, même si son frère D. forme son propre ménage.Lastratégie offensive se traduit par

une histoire foncière complexe, faite d'une recherche continue par tous les moyens possibles.

Installé en tant que chef de concession depuis 198024, A. dispose en 1997 en son nom de 4,02ha

répartis en 5 parcelles dans la cuvette de Pont Gendarme et de 0,4 ha sur un projet privé en

bordure du périmètre. En outre 0,45 ha ont été attribués à deux de ses enfants, même s'ils sont

effectivement gérés par A.. De son côté, le frère dispose de 1,04 ha, toujours dans la cuvette.

Cependant la mise en valeur pour I'hivernage97l98 se restreint à I ha de semence sur

I'aménagement, à la parcelle privée de 0,4 ha et aux 0,45 ha de ses dépendants directs. Cette

différence entre foncier disponible et cultivé est significative de l'incertitude accompagnant la

riziculture. Les opérations de marquage ont débouché sur des aménagements sur des extensions

peu viables qui ont du être abandonnées. Ainsi sur le disponible aménagé, seuls 2,1.7 ha restent

cultivables dont 0,45 ha sur des zones difficiles à irriguer, ce qui est insuffisant pour couwir les

besoins de la concession et encore moins pour satisfaire I'objectif de décollage rapide.

2o Son père est décédé en 1995, mais A. était déjà chef de concession.
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Graphique no4y'. : suivi du solde de trésorerie du chef de concession (l 14)
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Graphique n"45 ; suivi des reoettes en espèces du chefde concession (l14)
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Graphique n"46 : suivi des dépenses en espèces du ohefde concession (l14)
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Graphique n"47 : suivi du stock de paddy détenu par le chefde concession (1 14)
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D'autre part, la situation du crédit à Pont Gendarme était très critique pour I'hivernage

97198, seul le GIE Diélou de Thilène y ayant accès. A. a su profiter de ses réseaux pour cultiver

sous couvert de ce GIE, mais la rareté des lignes de crédit a limité la taille des surfaces et

entraîné des taux d'intérêts de20o/o. Grâce à I'assainissement de cette situation pour I'hivernage

98199, A. a pu entreprendre de nouvelles tractations pour agrandir son disponible. Il a pu louer

deux parcelles de 0,75 et 0,6 ha et mettre en culture 0,32 ha supplémentaires parmi ses

attributions, soit en tout 3,12 ha pour une augrnentation de 69% par rapport à l'hivernage

précédent. Le maraîchage est aussi présent avec 0,9 ha de tomate, oignon et gombo cultivés

durant la contre saison froide 1998. Le tableau suivant reprend les differents résultats obtenus.

Saison Hiv.97198 CSF 98 Hiv.98/99

Spéculation riz riz semences divers maraîchage nz

Surface (ha) 0.8s I 0.9 3.t2

Production (t) 2.74 5.78 17.42

Marge brute (FCFA) 40 435 512 000 79 400 627 460

Malgré la présence de 10 actifs mobilisables sur ces surfaces, l'éloignement des parcelles,

les contraintes externes, notamment une activité institutionnelle intense qui empiète sur les temps

de travaux agricoles, et la qualité des terres ne permettent pas de satisfaire I'objectifde décollage.

Si les résultats apparaissent bons selon les critères de production et de revenu brut par hectare

pour la riziculture, I'effet de taille n'a pas eu l'impact escompté puisque A. tablait sur un

bénéfice de un million. Les résultats sont moitié moindres que prévus et fortement grevés par

l'échec du maraîchage et le paiement de près de 156 000 FCFA de moratoire au titre de la

campagne 1998199. Les conséquences monétaires et vivrières sont graves. Après des

remboursements dans les circuits informels de 120 000 FCFA et de 12 sacs de paddy en

décembre 98 et janvier 99, le solde de trésorerie et le stock de grain sont au plus bas (graphiques

n"4l et 47). La situation de A. s'annonçait inquiétante puisque la campagne d'oignon lancée en

décembre 98 sur 0,5 ha donnait déjà des signes d'échec à la mi-féwier.

Au total sur la période suivie le revenu annuel du chef de concession est

de 941 875 FCFA hors emprunt, dont 15% viennent de dons, 9olo d'une vente d'une mobylette
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non remplacée, 2% dtt commerce et 15% de l'élevage (graphique no45). Ce dernier poste est du

reste intéressant à analyser et marque l'échec de la stratégie mise en oeuwe. 3 ventes d'animaux

sont venues compléter les revenus agricoles dans des situations de crise, notamment pour

célébrer le funérailles de la mère. Les bêtes n'ont pas été remplacées et malgré la croissance du

troupeau A. dispose après 19 mois de suivi d'un cheptel de 8 vaches et 7 veaux et velles contre

3 boeufs, 8 vaches et 4 jeunes au départ. De son propre aveu, si I'association de I'agriculture et

de l'élevage lui a permis de faire face aux urgences et donc de remplir un de ses rôles, le bilan

est bien en dessous de ses prévisions et toute nouvelle décapitalisation mettrait sérieusement en

péril la survie de la concession.

Ainsi, sans les recours à l'élevage, aux dons extérieurs et aux emprunts hors activité de

production la survie du ndiel aurait été problématique, alors même que les résultats rizicoles

semblent satisfaisants2s. Ceci s'explique par la faible rentabilité du maraîchage pour lequel A.

a pris des risques peu payants, et aussi à l'achat d'une motopompe en féwier 1998

(285 000 FCFA) qui s'est avérée inutilisable, faute de terre et d'accord préalable avec les

partenaires potentiels sensés la mettre en serice. Derrière la volonté affichée de décollage, deux

modes de fonctionnement coexistent. L'un offensif de recherche foncière, d'implication

maximale dans l'agriculture visant une maximisation des revenus et un enrichissement rapide,

l'autre défensif de recours à la solidarité des réseaux et de repli sur la concession. Les allers et

retours entre les deux modes tiennent au manque de maîtrise tant technique qu'organisationnelle

des activités entreprises (maraîchage notamment). Les risques sont multipliés par des

investissements inconsidérés et par les lacunes de planification et de gestion.

Au niveau institutionnel A. est président d'un GIE et profite de tous les avantages

informationnels que cela lui procure. C'est du reste sa position qui lui a permis de cultiver en

97198 et d'accroître ses surfaces en 98199. Elle lui garantit également de nombreux recours pour

les phases d'échec qu'il traverse régulièrement.

25 Si les besoins vitaux sont couverts il est souvent fait appel à I'autoconsommation, notamment de lait, de légumes
et de poisson. Les dépenses courantes en espèces sont de 49 800 FCFA/mois (37% du total contre 40% pour
I'agriculture,l3Yopour les capitalisations et 6% pour les cérémonies et  Topour les remboursements de dettes), ce
qui est faible pour une concession de 18 personnes qui a connu une pénurie de riz durant 3 mois.
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b. Les stratégies axées sur la diversification extra-agricole des activités

L'exemple de M. (concession 111 à Pont Gendarme) est typique des changements

stratégiques observables dans le delta du Sénégal. Marié et père de 5 enfants, il vit également

avec son frère aîné, lui-même marié et père de 5 enfants dont un actif. Son frère malade lui a

délégué depuis deux ans la gestion dundiel et de I'exploitation agricole. Celle-ci, après abandon

des projet de culture privés peu cultivés, compte 2 parcelles respectivement de 0,47 ha dans

l'aménagement et de 0,73 ha sur les extensions. Au début du suivi, en juillet1,997, il achève une

contre saison chaude de iz qui donne des résultats peu satisfaisants (seulement 3,5 t/tra de

rendement pour un revenu total sur 1,43ha de 185 000 FCFA) et une campagne de tomate et

d' arachide défi citaire.

Devant la situation difficile du crédit pour l'hivernage 97198, M. se reporte sur des

activités extra-agricoles, abandonnant totalement ses parcelles. Il commence tout d'abord par un

commerc e de nz et de divers produits alimentaires (graphiques no49 et 50) qui, pénalisé par des

coûts de transactions importants dûs à son manque d'insertion dans les réseaux marchands, ne

rapportera que 180 000 FCFA pour 189 sacs de paddy traités durant deux mois et demi. Ce

commerce permit cependant de satisfaire I'objectif qui lui était assigné : disposer de

suffisamment de liquide pour démarrer une activité de transport. M. s'endette à hauteur de

450 000 FCFA pour compléter son capital et répare un véhicule acquis 1 an auparavant. Aidé de

son neveu pour réduire les coûts de main-d'oeuvre, il exerce cette activité à plein temps durant

10 mois. Si dans les premiers temps M. obtient jusqu'à 600 000 FCFA de recettes mensuelles

en profitant de la période de récolte du riz (graphique n"49), le manque de suivi dans I'entretien

réduit peu à peu les marges et la pression des autres transporteurs I'oblige à se positionner sur

des parcours beaucoup moins fréquentés. Finalement, conformément au schéma décrit plus haut,

le véhicule tombe en panne sans que M. puisse le réparer. Le bilan fait état d'un résultat hors

amortissement de 421 860 FCFA pour les 10 mois.
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Graphique no48 : suivi du solde de trésorerie du chef de concession (l l1)
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Graphique no49 : suivi des recettes en espèces du ohefde concession (1 1l)
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Graphique no50 : suivi des dépenses en espèces du chefde conoession (lll)
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25

20

E

E1s
{.,

!
û

Hro
H

5

ol rrl4EJ EIIËEEEIITIIII
0lÆ7 oE0E 1r/n9 15rt0 rrfl 15fl2 l5J0r 15/02 15/03 l5r0'l t5,It6 ts/o€ tt07 t5n8 15,{t9 15/10 l5/tl 15/12 15/01 15m2

Quinzaine

226



L'arrêt de I'activité de transport fin août, seule source de revenus pour la concession,

oblige alors à un retour à I'agriculture sur I'aménagement. Les deux parcelles sont mises en

culture sur financement CNCAS. Durant la période de soudure, le stock étant vide (graphique

no5l), M. s'appuie sur la solidarité de ses réseaux, emprunte du paddy qu'il commercialise et

bénéficie de dons26. L'hivernage s'effectue selon des pratiques défensives de respect du

calendrier et se calque sur les décisions de la section. Beaucoup plus présent sur les parcelles,

mobilisant toute la main-d'oeuvre du ndiel, M. obtient un rendement de 5,6 tlha, qui lui assure

un revenu de 324 975 FCFA. Ce repli confirme le rôle déterminant du maintien dans

I'aménagement et dans les circuits entourant la filière rizicole, soit comme source de

financement, soit comme recours en cas d'échec d'une stratégie offensive risquée. Cependant,

M. a été obligé de rembourser 10 sacs de paddy et d'en donner 8,5 sous forme de contre dons à

la récolte, ce qui le laisse dans une situation délicate, tant au niveau de son solde de trésorerie

que de ses réserves céréalières (graphiques n"48 et 51).

Le décès de son frère fin janvier va de toute façon marquer un tournant dans l'histoire de

la concession, avec notamment l'interrogation qui pèse sur I'implication du jeune neveu dans

l'agriculture, mais le repli sur une riziculture sécurisée est pour I'instant I'orientation prise.

D. CLASSE IV : INVESTISSEURS. ^SIR,4TI'GIE O.FFEN,SII4g

1. C,q,RACTÉRrsrIeuEs

a.La satisfaction des besoins est jugée acquise de façon durable.

Les besoins vitaux comme les besoins sociaux de la concession sont satisfaits. La

production rizicole couvre largement I'autoconsommation et le niveau de revenu garantit une

redistribution fixant les dépendants. Le chef de concession dispose d'un surplus lui laissant des

marges de manoeuvre pour la mise en place de ses options stratégiques.

26 Unprojetmaraîcher en association avec un auhe paysan avait été initié en avril, donc surdes calendriers décalés.

Par manque de suivi et d'entretien du matériel, il a été abandonné.
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La structure d'exploitation pour ce qui est des facteurs de production agricole, si elle est

ici plus explicative que pour les cas précédents, n'est pourtant pas un critère stable. L'exemple

de paysans non-résidents de I'Office du Niger ne disposant ni d'attribution foncière ni

d'équipement agricole mais parvenant sans peine à satisfaire leurs besoins en louant et en faisant

appel à des prestataires en est la preuve. C'est bien la qualité des moyens de production dans leur

ensemble et de leur mobilisation qui est décisive. Par contre il est clair que les chefs de

concession de cette classe disposent d'un patrimoine plus important que ceux des classes I et III.

Ce patrimoine comprend en outre une bonne dotation en capital productif, quelle que soit

I'activité concernée.

b. L'endettement pour I'investissement

Dans ces conditions le recours à I'emprunt pour régler des problèmes domestiques est

rare. Il peut cependant arriver, comme pour la classe II, que très ponctuellement et de façon

maîtrisée, certains achats soient faits à crédit.

Pour le financement des campagnes agricoles la tendance est à la limitation du recours

au crédit, à condition qu'il ne rentre pas en concurrence avec un besoin de liquidités pour

d'autres activités. Par contre, la stratégie d'investissement nécessite régulièrement une aide

extérieure, sous forme d'emprunts. Ceux-ci peuvent aussi être contractés dans les circuits

officiels et dans les circuits informels auprès de commerçants. Mais I'objectif est de faire appel

aux réseaux d'alliancez7.

c. Neutralité face au risque

La stratégie offensive d'investissement et d'augmentation des capacités de production

implique la neutralité face au risque. Les chefs de concession de cette classe n'hésitent pas à

réinvestir des parts importantes de leurs bénéfices dans des activités apriori peu sécurisées mais

plus rémunératrices que les formes traditionnelles d'épargne. C'est ce qui les démarque de ceux

27 Cette remarque rejoint les résultats des enquêtes sur le financement des micro-entreprises dans les pays en
développement (notamment Morisson et al,1994 etLabazée, 1995).
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de la classe II. Cependant, cette neutralité diffère de celle des chefs de la classe III. Ils bénéficient

d'un capital de départ mieux adapté à cette stratégie, et d'une expérience de gestion plus sûre.

Les risques encoums sont moindres.

2. SrnarÉcrns DE RECHERCHE DE REvENUS DÉvpLoppÉns

a. Les objectifs prioritaires

1 ) L'objectif d'accumulation productive

C'est I'objectif le plus clairement affiché. Quelle que soit la structure des revenus des

chefs de concession, ils visent une intensification en capital de leurs activités, de manière à

stabiliser leur entreprise. Ceci passe aussi par une spécialisation dans deux à trois activités

principales, pour lesquelles on cherche à se professionnaliser. Ces objectifs diffèrent de ceux des

chefs de la classe III. n y a ici une réelle volonté de réflexion à moyen long terme avec tout ce

que cela suppose en terme de capacité de gestion, alors que dans le cas précédent, I'objectif de

"coups" à rentabilité rapide occultait cette dimension. La maximisation du revenu monétaire, si

elle reste l'objectif de cette classe, se pense sur une durée plus longue, incluant la transition aux

générations futures.

2) Les objectifs par rapport à I'agriculture irriguée

L'agriculture irriguée est un des terrains possibles de réalisation de I'accumulation

productive. L'objectif est de pratiquer une agriculture intensive avec maximisation du revenu

monétaire. Il s'accompagne généralement d'une recherche d'expansion foncière active.

Si cet objectif est commun à tous les chefs de concession de cette classe, les fonctions

financières de I'agriculture peuvent varier. La première option est une spécialisation agricole.

Dans ce cas I'objectif est d'associer riziculture et maraîchage (à condition que les temes

disponibles le permettent) et surtout de consolider les capacités productives par l'équipement,

le maintien puis le renforcement de la main-d'oeuvre disponible et la constitution d'un fond de
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roulement pour limiter le recours à I'emprunt. La seconde option est une complémentarité entre

agriculture intensive et une à deux autres activités extra-agricoles. Les choix d'allocations ne

favoriseront donc pas forcement I'agriculture. L'arbitrage se fera en fonction des besoins de

chaque activité.

3) Les objectifs par rapport à la diversification des revenus

Il est ainsi nécessaire de distinguer deux cas quant aux objectifs de diversification des

revenus. Les agriculteurs "purs" auront pour objectif une diversification agricole de façon à

valoriser au maximum I'ensemble des facteurs de production disponibles. La maximisation des

revenus reste la règle, avec notamment la recherche des meilleurs prix de vente, rendue possible

par la complémentarité dans le temps des differentes spéculations.

Le deuxième cas concerne les investisseurs ayant pour objectifune recherche de revenus

extra-agricoles. Cette recherche s'exprime le plus souvent dans les prestations de services

motorisées et dans le commerce. Ici aussi la complémentarité entre la riziculture et les autres

activités est au coeur de la définition des objectifs.

b. Les stratégies de recherche de revenus effectivement mises en oeuvre

l) Les stratégies d'intensification agricole

Pour les investisseurs I'objectif d'expansion foncière s'accompagne souvent d'une

stratégie de location, d'emprunt ou d'achats28 de terre, mais aussi de positionnement sur de

nouveaux aménagements. La logique de cette stratégie n'est pas synonyme d'extensification

sécuritaire. Le foncier légal disponible, s'il est nécessaire à la reproduction simple de la

concession, ne permet en effet pas toujours I'accumulation. D'autre part, une fois une parcelle

acquise, I'accroissement des moyens de production que son exploitation procure incite à un

nouveau changement d'échelle. Cette expansion ne se fait que si les conditions d'une agriculture

28 Les formes que peuvent prendre ces transactions seront examinées plus loin. Le marché de la terre est dans tous
les cas particulier puisque les zones irriguées appartiennent de fait à I'Etat.
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intensive sur chaque parcelle sont réunies. La stratégie s'accorde bien avec l'objectif

d'accumulation productive, ce qui marque une différence avec les pratiques relevées pour les

chefs de la classe III.

Les doses d'intrants sont en général au moins égales à celles proposées par le conseil

rural, et ce sur toutes les parcelles mises en culture. Sauf accidents, les calendriers culturaux sont

respectés, et certains n'hésitent pas à des décalages qui sont plus spéculatifs que liés à des

dysfonctionnements. Le suivi du déroulement de la campagne est rigoureux, avec des temps de

travaux agricoles supérieurs à ceux des classes I et III. Les besoins sociaux des dépendants étant

couverts, la mobilisation de la main-d'oeuvre familiale est garantie. L'expansion foncière

suppose toutefois un recours important à de la main-d'oeuwe salariée. De même, dans le cas des

investisseurs pluriactifs ne disposant pas d'équipement, il est fait appel à des prestataires de

services extérieurs2e. Ces coûts sont assurés grâce au maintien d'un fond de roulement pour les

activités agricoles. Les stratégies et les pratiques sont donc conformes aux objectifs de mise en

place d'une agriculture intensive.

2) Les stratégies pour les activités extra-agricoles

Cet aspect concerne les investisseurs pluriactifs. Les stratégies sont très proches de celles

développées par les micro-entreprises en milieu urbain. Celles-ci ont fait l'objet de nombreuses

études qui définissent bien les pratiques (Ellis et al, 1995, Brenan et al, 1994, Hugon et al, 1995).

Il convient toutefois de discuter certains points ici.

Même si le capital de démarrage n'est pas forcément très important, il reste trop onéreux

pour les chefs de concession des classes I et III. Il s'agit, pour les cas les plus fréquents d'un

véhicule, d'une décortiqueuse, d'une bascule, d'une batteuse, ou plus simplement d'un stock

commercial. L'exploitation s'effectue en marge du cadre légal régissant les entreprises, et obéit

aux règles du secteur dit informel. Les contacts avec les représentants de I'Etat sont inexistants.

2e Ceci concerne surtout I'Office du Niger, puisque dans le delta du Sénégal, I'immense majorité des producteurs
doit de toute façon avoir recours à des prestataires. Toujours à I'Office du Niger, il est indispensable'de faire appel
à des moyens extérieurs pour du maraîchage sur des surfaces importantes puisque la main-d'oeuvre familiale est
mobilisée sur ses propres parcelles.
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Les comptabilités, si elles existent, ne servent qu'au pilotage de I'activité. La main d'oeuvre

nécessaire est en priorité puisée dans la concession ou par défaut dans les réseaux de

connaissance. Ceci a le double avantage de procurer une grande souplesse pour le montant et le

versement des salaires, et de satisfaire des demandes du réseau de connaissalrces. Mais un jeune

recommandé, voire lié par des liens familiaux, peut s'avérer source de problèmes. Les moyens

de pression pouvant s'exercer sur lui en cas de litige sont finalement faibles. La clientèle est

également trouvée en partie grâce aux réseaux d'alliance. Si l'activité est très localisée, elle est

puisée dans le village de résidenc e. La position sociale du propriétaire et de sa famille est une

garantie. Si l'activité déborde du cadre du village, la meilleure publicité est I'introduction sur les

lieux d'exercice par des parents ou des connaissances installés socialement. C'est par exemple

avant tout de la localisation des réseaux que dépend le choix des marchés pour le commerce.

Les modes de gestion des micro-entreprises dans les zones d'étude sont très variables et

dépendent du niveau de compétence de I'entrepreneur. Mais le souci de pérennisation de

I'activité oblige de toute façon pour cette classe à une certaine rigueur. La description des

stratégies de la classe III soulignait les difficultés àmettre enplace les conditions favorables d'un

atelier informel et à entretenir le matériel. Ici I'entretien est une priorité et les entrepreneurs

maintiennent une trésorerie permettant les réparations et planifient les révisions. Même si les

pratiques de gestion ne sont pas formalisées et qu'il est difficile d'obtenir des comptes clairs et

normalisés, la stratégie d'exploitation se conçoit dans le long terme.

La stratégie d'accumulation consiste à multiplier les sous unités de production plutôt que

de concentrer le capital sur un atelier principal. Il est en effet démontré que dès que la taille de

la rnicro-entreprise dépasse un seuil critique, les modes de gestion du secteur dit informel

(clientélisme et gestion souple de la main-d'oeuvre notamment) ne peuvent plus s'appliquer de

façon efficiente (Hugon et al, 1995).

3) Les stratégies de complémentarité entre les sources de revenu

' Les investisseurs se retrouvent donc à la tête de plusieurs ateliers, ce qui permet des

complémentarités et la mise en place de stratégies spécifiques. Les gestions de ces ateliers ne
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sont pas cloisonnées. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les comptes de chaque activité ne

sont généralement pas bien maîtrisés et que I'entrepreneur juge ses perforrnances sur la qualité

de I'articulation entre ses différentes exploitations.

La première complémentarité vise à réduire les problèmes de trésorerie et à améliorer la

commercialisation du paddy. C'est notamment le cas dans I'association riziculture-maraîchage.

La vente tardive des échalotes à I'Office du Niger assure un prix élevé à une période où le stock

commercial de riz est épuisé. Inversement, il est possible au Sénégal de stocker son paddy durant

les périodes de prix bas et de vivre sur les ventes de gombo. D'autre part, les recettes maraîchères

peuvent contribuer au financement des parcelles rizicoles. Les prestations mécanisées sont le plus

souvent saisonnières et connaissent un pic d'activité pendant la récolte de I'hivernage. Elles

permettent elles aussi de générer des recettes autorisant le stockage du paddy.

Autre complémentarité, des transferts, financiers cette fois, sont fréquents d'une activité

à I'autre. Dans I'exemple d'une association riziculture-décorticage, les recettes de la prestation

peuvent payer la location d'une parcelle ou la préparation de I'hivernage. Du coup, la vente du

paddy ainsi épargné permet des réparations coûteuses sur la décortiqueuse juste avant le

démarrage de la récolte ou des investissements supplémentaires. Si cette absence de

cloisonnement brouille les comptes, elle assure le refinancement en temps voulu de chaque

atelier et renforce les bonnes conditions d'exploitation de I'ensemble. Ces transferts concernent

donc aussi bien les investissements lourds que les besoins de trésorerie et de fond de roulement.

4) Les stratégies de financement des activités

Les lignes précédentes illustrent les stratégies de financements sur ressources propres.

Mais certains investissements peuvent nécessiter un recours à I'emprunt. Mis à part des lignes

réduites à I'Office du Niger pour l'équipement agricole, il est aujourd'hui très rare d'obtenir des

fonds dans les circuits bancaires ou des caisses rurales3o. D'autre part, les taux d'usure pratiqués

hors de ces circuits font renoncer la majorité des entrepreneurs. Il reste donc le recours à

3o Le démanage de micro-enteprises a pu être possible par le passé par cette voie. Cet aspect sera abordé dans le

chapitre consacré aux trajectoires des groupes domestiques.
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I'emprunt dans les réseaux d'alliance. L'obtention de prêts est facilitée par la mise en place de

la stratégie offensive et sa réussite. Comme les demandes concernent des sommes importantes,

elles s'adressent le plus souvent à des membres des réseaux à I'extérieur des périmètres. II est

alors important de rendre des comptes sur la bonne marche des activités entreprises sous l'égide

de son protecteur et de maintenir, par des redistributions sociales, sa place dans le réseau.

Il faut une fois de plus distinguer le cas des agriculteurs "purs" et des pluriactifs. Les

premiers adoptent une position intermédiaire entre les stratégies des classes II et III vis à vis des

organisations de producteurs. Ils cherchent de toute façon à obtenir des responsabilités. La

fonction principale de l'agriculture dans la stratégie d'accumulation les oblige à avoir un accès

privilégié à I'information, et si possible à pouvoir orienter les décisions collectives. Il s'agit

d'une part de sécuriser les pratiques rizicoles, et cela va dans le sens des stratégies de la classe

II. Par contre les stratégies de diversification agricole, et notamment la recherche de calendriers

à risque de contre saison pour le maraîchage, conduisent à des utilisations à des fins personnelles

de leur représentation collective. Les stratégies sont alors proches de celles de la classe III.

Les pluriactifs ont une position beaucoup plus neutre. Malgré l'importance de la

riziculture dans les stratégies, les contraintes de la pluriactivité limitent les possibilités de prise

de responsabilité au sein des organisations paysannes. L'insertion dans les réseaux d'alliance

pour conforter leurs activités extra-agricoles revêt une importance plus grande.

Une contrainte souvent avancée par les chefs de concession de cette classe est le devoir

de redistribution. Dans le contexte des périmètres irrigués, leurs niveaux de revenus supérieurs

à ceux des autres classes et leur poids social leur confèrent le statut d'homme riche,avec tout ce

que cela suppose coillme obligations à l'égard de la communauté3r. S'ils sont résolument tournés

vers une accumulation productive antinomique avec les objectifs de reproduction à I'identique

des sociétés paysannes, la réussite de la stratégie dépend de I'insertion dans cette même société.

'r Sur le sacrifice de la richesse, voir Meillassoux, 1975 etGastellu, 1998.
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Cette position délicate oblige à des arbitrages constants et à des pratiques de contournements des

obligations. L'une d'elle, privilégiée, est de réinvestir constamment et d'éviter de capitaliser sous

des.formes trop ostentatoires. C'est une des raisons de l'état erratique de leur trésorerie et de la

teneur de leur capital. Celui-ci est constitué principalement de biens de production. Ils peuvent

ainsi refuser de fait certaines sollicitations. Par ailleurs, ils s'acquittent des obligations

incontournables lors des cérémonies et des cas d'urgence avérés. De ce positionnement

institutionnel délicat dépend la pérennité de leurs activités.

3. Ilt usrRATIoNS

a. Les stratégies offensives axées sur I'agriculture à I'Office du Niger

Y. (Chef de laconcession l02deTénégué) est à42 ans en charge de21 personnes dont

7 actifs. Outre ses 2 épouses et ses 3 enfants, la concession comprend son frère (marié et 3

enfants), sa mère, et 10 autres dépendants familiaux. Le disponible foncier attribué est de 3,25 ha

de simple culture et de 1,05 ha de double culture auxquels s'ajoutent 3 parcelles maraîchères dont

la surface est indéterminée. Y. possède?chaînes d'attelage complètes et deux charrettes asines.

La présence d'un seul frère atténue les problèmes de cohésion de la concession signalés plus

haut. L'autorité du chef reste intacte et il peut compter sans difficulté sur l'implication de tous

ses dépendants dans ses choix stratégiques.

Membre du bureau de l'AV, il utilise cette position de deux façons. La première consiste

à sécuriser I'agriculture irriguée sur le terroir villageois par rapport au crédit, en mettant son

poids dans les négociations avec la BNDA et les réseaux de caisses d'épargne et de crédit et en

se rapprochant de projets comme le Projet Centre de Prestation de Service (chapitre I). La

seconde, plus individualiste, soutient sa stratégie d'expansion foncière. Une'technique simple est

de repérer les paysans en difficulté (particulièrement sur des terres en voie de réhabilitation),

d'éponger leur dette en échange d'une parcelle ou de leur proposer le rachat de leur terre à bas

prix. Ceci est grandement facilité par I'appartenance à I'AV. Y. est ainsi engagé dans I'achat

d'une parcelle de t ha au N10 qu'il finira de payer en 2000. Pour I'hivernage 98199 la

contribution est de 57 150 FCFA.
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Graphique no52 : suivi du solde de trésorerie du chef de ooncession (102)
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Graphique no54 : suivi des dépenses en espèces du chefde concession (102)
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Graphique n"55 : suivi du stock de paddy détenu par le chefde concession (102)
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Sur une autre parcelle au N7, village voisin, il

un crédit en son nom, récupérant 3 ha supplémentaires.

le tableau suivant.

s'associe avec un paysan endetté, prend

Les résultats rizicoles sont résumés dans

Saison Hiv.97198 Contre Saison Chaude
98

Hiv.98/99

Type de tenure FVD* location FVD location FVD location

Surface (ha) 4.30 4 1.05 I 4.30 3

Production (t) 21.28 t9.12 2.48 2.1 2l I1.55

Revenu brut (FCFA) I 119 180 l 178 830 147 000 l3l 800 l 182775 454 245
* Faire Valoir Direct.

Même si cette stratégie d'expansion foncière trouve ses limites dans les rendements

moyens réalisés (inferieurs à 5 tlha à cause de la dispersion des parcelles et des lacunes dans le

suivi qu'elle entraîne surtout pour I'hivernage 98199), I'effet taille est bénéfique en terme de

revenu32. L'objectif de maximisation du revenu est globalement atteint sur lapériode suivie.

Si la riziculture occupe une place prépondérante avec 7 6% des recettes totales en espèces

sur la période et 80% des revenus bruts hors emprunts, la culfure de l'échalote apporte un

complément non négligeable (187o des recettes et20oÂ des revenus bruts). Les marges sont de

553 000 FCFA sur 0,5 ha pour la contre saison froide 1998. Le suivi des recettes (graphique

n"53) fait clairement apparaître la fonction de complémentarité et de soutien de la trésorerie du

maraîchage. Les pratiques cornmerciales illustrées permettent d'obtenir un prix de vente moyen

du riz de 180 FCFA/kg sur la période et de disposer d'échalotes à commercialiser jusqu'en

septembre, voire octobre. Au total le revenu annuel brut est de 2 7 55 045 FCFA.

Le profil des dépenses en espèces (graphique no54) traduit le poids des coûts agricoles

(44%) par rapport à celui des dépenses courantes (33%). Ces derniers intègrent ici les achats

d'habits, de transpotr, de santé et de cérémonie (37% des dépenses courantes) qui participent de

la fonction de redistribution au sein de la concession.

32 Pour obtenir un même revenu pour I'hivernage 97/98 il faudrait réaliser une marge de I'ordre de

500 000 FCFAAa sur le disponible légal.
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Le suivi du solde de trésorerie (graphique n" 52) témoigne du réinvestissement rapide des

recettes dans un cycle de production, son profil erratique suivant les principaux coûts rizicoles.

Pour l'hivemage 98199 Y. a autofinancé les achats d'intrants à hauteur de 50%. La pression sur

les terres aménagées à I'Office du Niger dans la zone de Niono oblige de toute façon à cultiver

de façon intensive tout le disponible foncier. C'est à cette condition que les agriculteurs peuvent

espérer d'une part conserver I'existant (quelle que soit son origine), mais surtout se positionner

pour briguer des attributions sur les extensions du périmètre prévues pour les années à venir.

L'horizon des stratégies est donc double. Le premier niveau est celui d'un enchaînement de trois

saisons (hivernage, contre saison froide et contre saison chaude), puisque que c'est le résultat de

la réussite de la complémentarité entre les spéculations qui est visé (disposer des moyens de

production au moment opportun). Le second s'entend à plus long terme pour la recherche

foncière, grâce à son activité propre et à son insertion institutionnelle.

b. Les stratégies offensives axées sur la pluriactivité à looffice du Niger

L'illustration choisie porte sur un exemple d'association agriculture-décorticage. La

situation de Y. (42 ans, chef du groupe domestique 205 à Sériwala) est un peu particulière. Il est

en fait en phase de prise d'indépendance totale vis à vis de sa concession d'origine. Il déroge

ainsi transitoirement à la règle d'organisation du doutelle que décrite précédemment. S'il est seul

en charge de son ménage (2 épouses et 9 enfants non actifs) pour ce qui concerne les dépenses

de santé, habits, scolarité, transport et cérémonie, il vit encore dans I'unité de résidence de son

beau-père. La conséquence pour l'analyse concerne la gestion du paddy et les échanges pour les

dépenses d'alirnentation. A la récolte, Y. donne 30 à 40 sacs pour sa consommation et

régulièrement dans I'année il contribue en espèces au sein du dou. Cependant, du fait de son

départ imminent, il peut être appréhendé comme un chef de concession à part entière, il en exerce

toutes les fonctions économiques.

Revenu à Sériwala il y 10 ans, il n'a pas pu bénéficier d'attribution par I'Office du Niger.

Cependant Y. a acheté une parcelle de t ha dans la zone de Molodo en 1996 (250 000 FCFA),

qu'il complète par location à2hadepuis 2 ans. Parallèlement il a loué une parcelle de 2, puis de

3 ha à Foabougou et a même payé d'avance jusqu'à la campagne 20001200L.
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Graphique n"56 : suivi du solde de trésorerie du chefde concession (205)
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Graphique no57 : suivi des recettes en espèces du chefde concession (205)
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Graphique no58 : suivi des dépenses en espèces du chefde concession (205)

F<
U
Éq
Êo

Ë
Éo

I 400 æ0

12(nfln

1æ0æo

800 m0

6æm0

400 000

200 m0

0
31108 3{vo9 3,|fl0 3u1l 31112 31n1 ær02 31103 3{v0t 3tr05 3tv0€ 3l^17

Quinzaine
3lrû8 3{Y09 3l/10 3U1l 3ln2 31i01

! alimentation I *t dép. dom.

! coûtscomm. l-l capitalisation

ffi coûtsprestations ffi coûtsagriooles

[- -] remb. dettes, pr€ts

Graphique no59 : suivi du stock de paddy détenu par le chefde concession (205)
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Préferant axer sa stratégie sur la prestation de service et ne disposant de toute façon pas

d'un réservoir de main-d'oeuvre suffisant, il n'apas encore investi dans du matériel agricole. Son

capital productif comprend une décortiqueuse et une bascule financées par un emprunt à taux

préferentiel (entièrement remboursé au début du suivi) négocié lors de son départ volontaire d'un

projet néerlandais installé à Ségou. L'investissement global réalisé en L994 portait sur

1 802 500 FCFA. D'autre part, son frère médecin à San lui a donné en 1992 une voiture. Ceffe

dernière est utilisée davantage pour ses déplacements que pour faire de la prestation33.

Sa stratégie entrepreneuriale s'exprime à travers les suivis des recettes en espèces et du

solde de trésorerie (graphiques no56 et 57). La prestation de service, (transport mais surtout

décorticage) représente 56Yo des recettes totales et63o/o des revenus annuels bruts hors emprunts

et décapitalisations (soit un revenu de 3 344 800 FCFA sur les 17,5 mois du suivi). Les volumes

traités et le chiffre d'affaire sont très proches des maxima de son équipement pour la

décortiqueuse3a. Contrairement à I'illustration de la concession 111 de la classe III, I'objectif de

durabilité est ici très présent. Les dépenses d'entretien(23% du chiffre d'affaire) expriment la

volonté de préserver le capital. De fait I'activité ne connaît pas d'arrêt durant le suivi et les

moyens de production sont toujours opérationnels. Les efforts de Y. pour maintenir une clientèle

se démarquent également des pratiques généralement rencontrées chez les chefs de micro-

entreprises de lazone. Son insertion institutionnelle et saprésence sociale jouent ici un grand rôle

même si elles ne sont pas lisibles sur les budgets. Enfin, la satisfaction de I'objectif

d'accumulationproductiveestillustréeparl'achatenoctobre 1998d'unesecondedécortiqueuse.

Cette dernière est mobile et vient donc compléter la première acquisition (fixe au coeur du

village et électrique) pour améliorer les capacités de décorticage et couvrir des marchés distincts.

Cet investissement et ses conditions reflètent bien les rouages de la stratégie globale. Il

est symptomatique de la préference pour la multiplication des ateliers des micro-entrepreneurs.

33 Les contraintes sur cette activité à I'Office sont très fortes. Il s'avère que le véhicule est constamment
réquisitionné sans contre partie pour des urgences dans le village et qu'il est très difficile d'éviter de lourdes
créances en exerçant dans la zone.

to Sur la seule campagne 199711998, la concession a traité 550 tonnes de paddy avec la seule décortiqueuse fixe,
ce qui représente le double de la moyenne estimée par Mendez et al en I 995, pour une marge brute de 3 ,2 FCFA/kg
transformé, conforme à celle calculée par les mêmes auteurs.
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D'autre pdrt, il s'effectue juste avant la récolte du paddy d'hivernage.Latrésorerie étant faible

(graphique no56), Y. vend une moto qu'il avait achetée en octobre 1997 et emprunte

715 000 FCFA (graphique n"57). La quinzaine suivante, il vend quasiment toute la production

commercialisable de sa première parcelle récoltée pour reconstituer sa trésorerie et démarrer au

mieux la campagne de décorticage. Ce n'est qu'ensuite qu'il rembourse I'emprunt, une fois un

fond de roulement et une clientèle acquis pour la prestation de service. C'est donc bien la

riziculture grâce à I'affectation judicieuse de ses recettes qui a permis cette opération. Ceci

montre bien la difficulté de séparer la gestion des deux activités, les décisions pour I'une étant

fortement corrélées aux choix stratégiques pour I'autre.

La iziculture concerne 20% des recettes en espèces et 34o/o des revenus annuels bruts

hors emprunts et décapitalisations. Elle est pratiquée de façon intensive, comme en témoignent

les très bons rendements obtenus pour I'hivernage98l99 (6,28 t/ha sur les 5 ha cultivés, soit une

marge proche de 300 000 FCF Alha malgré de fortes charges dues au manque de matériel). La

complémentarité entre riziculture et prestations se lit également dans la stratégie commerciale

pour le nz. Le stock commercialisable est vendu approximativement pour moitié juste après

récolte pour préparer la campagne de décorticage (graphique no59). Le stock restant est lui

commercialisé à haut prix en avril et mai pour assurer des rentrées d'argent au moment où

I'activité de prestation diminue. L'autofinancement des campagnes agricoles est privilégié. Y.

est souvent incapable de dire quelle activité finance I'autre, I'important est de pouvoir à tout

moment mobiliser des moyens financiers faisant perdurer la complémentarité.

Au total, cette stratégie a amené un revenu annuel brut de 3 591 035 FCFA sur la période

suivie et une augmentation du patrimoine fixe de 1 590 000 FCFA. Le profil du solde de

trésorerie (graphique n'56) est le signe de la réutilisation rapide à des fins d'accumulation des

revenus perçus.

c. Les stratégies offensives axées sur I'agriculture dans le delta du Sénégal

Issu d'une famille de Ross Béthio, A. (38 ans, chef de la concession 115) est né et a

grandi à Thilène, où son père s'est installé dans les années 40. A. est depuis près de 10 ans en
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charge de la gestion des opérations agricoles et du grenier familial. A ce titre, la grande majorité

des fonctions budgétaires lui revient. Son frère aîné, fonctionnaire à Dakar, participe à la vie de

la concession par le règlement de dépenses de santé et d'investissements pour son propre compte

(notamment une décortiqueuse gérée par A.). Durant le suivi son incidence effective sur le

budget de la concession fut finalement assez faible, ses activités restant clairement séparées de

celles de son frère. Il représente cependant une garantie en cas de difficulté pour A. à satisfaire

les besoins domestiques. La population présente est de 11 personnes, dont 5 actifs. A. est marié

eta2 enfants, vit avec ses deux parents naturels et héberge 5 dépendants familiaux.

C'est à I'ancienneté du père et à la "qualité" de ses réseaux que la concession doit de

disposer de 3,12ha dans I'aménagement de Pont Gendarme (attribués en 1980) et de 1,57 ha

dans celui de Thilène ("cadeau" d'un ami en 1984). Hors aménagement public un projet de I 8 ha

est accordé en 1987 par la communauté rurale. Aménagé mais vite abandonné, il a été réfectionné

en octobre 1998 avec I'appui du frère de Dakar. Un vergerde 1,5 ha est aussi cultivé le long du

Lampsar. Issu d'une parcelle très ancienne, il vient d'être planté il ne donne pas encore de ftiit.

C'est donc par I'agriculture que I'accumulation est réalisée, et notamment par une

association riziculture-maraîchage surun mode intensifet à visée expansionniste. Les calendriers

mis en oeuvre sont schématisés sur le tableau suivant.

Année r997 1998 t999

mois 09 10 1t t2 01 102 | 03 | 04 | 05 | 06 07 08 09 t0 ll t2 0l 102

Parcelle de Pont Gendarme,3,l2ha

Parcelle de Thilène,1,57 ha

0,78 ha,
tom., oig.,,gombo, melon

,,,0;5,hâ,,

ffi;;:.Oæ'
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Graphique no60 : suivi du solde de trésorerie du chefde concession (l15)
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Graphique no6l : suivi des recettes en espèces du chefde concession (l l5)
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Graphique no62: suivi des dépenses en espèces du chefde concession (l15)
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Graphique no63 : suivi du stook de paddy détenu par le chefde concession (l 15)
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L'objectifest centré sur la maximisation du revenu agricole via une spécialisation rizicole

sur la cuvette de Pont Gendarme et une association riz-maraîchage à Thilène. Ceci s'explique par

laplus grande incertitude qui règne pour I'approvisionnement en eau et I'obtention de créditpour

la parcelle de 3,I2 ha, incertitude bien plus préjudiciable aux cultures de diversification qu'au

riz. D'autre part, A. a pu négocier d'être le seul paysan maraîcher dans I'aménagement de

Thilène durant la contre saison 98. La riziculture a permis des marges de 619 000 FCFA en

hivernag e 97 198 (4,36 t/Tra),79 850 FCFA pour la contre saison (5,88 tlha) et787 100 FCFA en

hivernage 98199 (4,98 tlha). Le mauvais résultat de la contre saison en terme de revenu est

surtout du au coût hydraulique. La riziculture fut en fait entreprise pourjustifier lapratique du

maraîchage dans la cuvette3s. Les coûts supportés viennent de la faible surface globalement

irriguée durant cette contre saison. Au bilan les recettes rizicoles représentent 5l% des recettes

totales en espèces sur la période (43% des revenus) (graphique no6l).

Si la riziculture occupe une place prépondérante dans les stratégies, elle ne peut être

comprise que dans son association avec le maraîchage. Celui-ci procure l7%des recettes totales

eI43oÂ du revenu annuel sur la période (graphique n"6l ). L'exemple de I'alibi de la contre saison

rizicole pour valoriser au mieux les opportunités d'une commercialisation des tomates récoltées

en mai est caractéristique du système de culture choisi. Malgré le risque encouru avec un tel

calendrier lamarge sur le maraîchage est de 758 500 FCFA (972 500 FCFA/tra). La carnpagne

a été en partie financée sur les recettes du riz d'hivernage et les ventes en juin ont permis de

conserver le paddy de contre saison à des fins vivrières (graphique n"63). L'horizon de définition

des stratégies nepeut donc être restreint àune spéculation. C'est larentabilité en terme de revenu

global qui est visée. Elle est perçue à travers I'enchaînement des saisons et intègre la dynamique

de I'exploitation.

Le profil du solde de trésorerie témoigne de cette dynamique (graphique n"60). La

réussite du maraîchage de juin 98 a permis une accumulation en espèces qui est très vite

réinvestie dans la réfection du projet. La mise en culture des 0,5 ha de tomate à Thilène pouvant

se faire sur financement CNCAS, M. a jugé préferable de saisir I'opportunité de valoriser le

3s Pour obtenir de I'eau il fallait metfre en culture des surfaces minimales que A. n'aurait pas pu supporter pour le
maraîchage en grande partie autofinancé.



projet sur fonds propres et d'agrandir ainsi son disponible foncier irrigable. Les calendriers et les

differents résultats laissent tout de même apparaître les difficultés de sécurisation des activités

agricoles dans le delta.

Le revenu annuel brut de 1 750 335 FCFA sur la période couvre largement les besoins

de la concession, d'autant plus que le frère à Dakar en prend une partie en charge. Ainsi les

dépenses courantes en espèces représentent2So/odes dépenses totales,l'autosuffisance céréalière

est garantie.

d. Les stratégies offensives axées sur la pluriactivité dans le delta du Sénégal

La concession 312 deBoundoum Barrage est constituée de l,Zpersonnes. Deux ménages

y cohabitent selon les règles de solidarité décrites dans le chapitre V. A., 39 ans, est considéré

coTnme le chef de concession car c'est lui qui prend les décisions concernant la gestion du grenier

commun, et qui dispose des revenus les plus élevés. Il est marié et père deZ enfants non actifs.

Son cousin F., 46 ans, a I épouse et 4 enfants non actifs. La concession héberge également 2

dépendants familiaux actifs. L'installation effective des deux frères en tant qu'agriculteurs est

récente. F. s'est vu attribuer 1,5 ha dans I'aménagement de Boundoum en 1994, A. dispose de

l,l5 ha dans le même aménagement depuis 1995. Auparavant ils cultivaient sur des projets

privés. A. a notamment la possibilité de pratiquer la riziculture sur une parcelle de 1,22 ha sur

le PIP d'un membre de sa famille élargie.

Chauffeur pour une entreprise de travaux publics, A. est souvent amené à suivre les

chantiers et il passe beaucoup de temps loin de ses parcelles. En attendant de décider de

I'abandon de son salaire au profit de ses activités dans le village, il embauche un ouwier agricole

et s'est surtout associé avec un autre producteur disposant de 1,23 ha dans I'aménagement et de

2hasur le même projet privé que lui. Les gestions financières sont assez bien séparées pour ce

qui touche au crédit, aux achats d'intrants, aux opérations de récoltes et aux ventes au secco pour

qu'il soit possible de dresser des budgets indépendants. Par contre, I'associé bénéficiant

également de revenus extra-agricoles, la majeure partie de l'excédent cofllmercialisable est mise

en commun, vendue au compte de A. et investi ou stocké au profit de I'association.
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Graphique n"64 : suivi du solde de trésorerie du chef de concession (312)
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Graphique no65 : suivi des recettes en espèces du chefde concession (312)
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Graphique no67 : suivi du stock de paddy détenu par le chef de concession (3 12)
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Une décortiqueuse électrique a ainsi été achetée en fevrier 1998. La stratégie

d'accumulation productive par la diversification des revenus est un jeu complexe qui dans le cas

présent obéit à une logique sur le moyen terme.

Elle se fonde sur une planifîcation à l'échelle d'une campagne agricole pour la réalisation

des investissements et à plus long terme pour la gestion et la valorisation du capital. Les revenus

de chauffeur de A. ne sont pas forcément sécurisés, ce qui I'incite à songer à des stratégies de

repli, notamment une association riziculture-décorticage dans le village. Le salaire a assuré

jusqu'au mois d'août 98 la satisfaction des besoins de la concession et les redistributions qu'il

est tenu de faire à sa famille élargie vivant à Dakar (19 000 FCFA/mois sur la période)

(graphiques no65 et 66), mais il ne permet pas I'accumulation productive36. C'est par une

riziculture résolument tournée vers le marché que cet objectif est atteint. Si les charges

supplémentaires liées à I'emploi de main-d'oeuvre et à l'éloignement grèvent les marges, celles-

ci sont directement mobilisables puisque n'intervenant pas dans la subsistance de la concession.

Sur ses parcelles, A. obtient pour I'hivernage 97198 un revenu de 431 300 FCFA

(169 150 FCFA/ha) mais des recettes monétaires de 657 000 FCFA. En complétant avec la

contribution de I'associé (90 sacs vendus pour une recette de 780 000 FCFA), c'est finalement

sur une seule campagne que la décortiqueuse est achetée. L'investissement total est de

| 250 000 FCFA, les 200 000 FCFA restant étant utilisés pour le financement d'une contre

saison rizicole sur PIP.

Les recettes de la décortiqueuse sont quotidiennement épargnées sous forme de dépôts

chez le boutiquier du village3T, une fois la main-d'oeuvre payée. Les flux financiers

n'apparaissent donc pas dans le budget personnel de A.. Du fait de cette gestion dispersée il n'a

pas été possible de reconstituer précisément le compte d'exploitation du décorticage, compte qui

échappe du reste dans les faits aux deux propriétaires. A. avait prévu de separer les recettes en

4 parts égales devant rémunérer la main-d'oeuvre, payer les factures d'électricité, assurer

I'entretien courant et constituer une réserve pour amortissement et paiement de dividendes pour

'6 Ces revenus se montent à 99 000 FCFA/mois pour les l0 premiers mois du suivi, ce qui colrespond aux dépenses

domestiques, y compris les redistributions sous forme de dons ou de cérémonies.

37 On note une fois encore que les réticences à intégrer le système bancaire formel.
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les deux associés. Ce calcul grossier, signe des lacunes de gestion de I'entreprise, s'est avéré

inapplicable dès les premiers mois. La rationalisation de la gestion en tenant compte des coûts

réels s'effectue progressivement. L'activité est cependant rentable et dégage des bénéfices, le

graphique no65 fait apparaître les dividendes touchés par A. (734 250 FCFA, soit

61 200 FCFA/mois depuis I'installation). A la fin du suivi le fond réservé à I'amortissement se

montait à 250 000 FCFA.

Les dividendes touchés ont sensiblement modifié les affectations des differentes sources

de revenus. Ils ont notamment complété les salaires des 6 derniers mois du suivi, incapables de

satisfaire les besoins courants, et contribué avec les revenus de la contre saison rizicole

(259 500 FCFA sur 1,4 ha) au financement de I'hivernage sur le PIP. Celui-ci a permis des

revenus de 369 300 FCFA, mais le paddy n'était pas encore vendu at 151021199938 (graphique

n"67),les deux associés préférant spéculer tant que leurs besoins sont satisfaits par ailleurs.

La mise en place des stratégies et les jeux de va et vient entre les différentes caisses

procurées par la pluriactivité sont complexes. C'est en tenant compte de ces perméabilités que

I'on peut réellement comprendre les fondements stratégiques. Portépar un objectif de moyen

terme de repli dans le village, A. doit fréquemment adapter ses pratiques et sortir du schéma

initialement fixé pour garantir une accumulation productive. La stratégie pour l'instant bâtie sur

trois sources de revenus principales3e reste fragile, surtout à cause de I'incertitude sur la filière

riz. Les écarts de marge d'une année sur I'autre peuvent en effet être importants. Sur la période

suivie, I'association a cependant permis de disperser les risques agricoles et les objectifs ont été

globalement atteints.

3t A. a reçu 127 sacs de son associé en décembre.

3e Au total sur la période le revenu annuel brut hors emprunts et dons de I'associé atteint 2 293 500 FCFA, répartis
entre la riziculturc (Z9o/o),les salaires @7%) et les dividendes du décorticage (24%).



Cor.lclusloN DU cHAprrnn III : BrLAN suR LES scHÉru.q,s DE cEsrroN DES cHEFs DE

CONCESSION

L'analyse des différenciations dans les pratiques des chefs de concessions permet de

préciser les principes de gestion du niveau budgétaire supérieur de la hiérarchie domestique. Le

chef doit d'abord faire des choix pour I'allocation de ressources issues d'une structure d'activités

productives donnée. Ces choix immédiats correspondent à la circulation et à la répartition de la

partie du produit (généralement prépondérante) qu'il gère. Outre la couverture de besoins vitaux

de ses dépendants directs, il doit également entretenir un niveau de consommation en adéquation

avec les attentes des autres membres de la concession, voire les gratifier pour leur participation

en travail aux activités collectivesao. Dans le contexte de lariziculture, I'enjeu est lamobilisation

de la main-d'oeuvre domestique, point clé de la réussite agricole. Ces choix d'allocations visent

à entretenir sur un cycle de production-consommation le système des règles internes.

Mais I'autorité domestique est aussi centre de décision pour la modification du

patrimoine en allouant le surplus qu'il capte du fait de son statut. A ce niveau I'arbitrage porte

sur le maintien ou la modification de la structure des activités. Les achats de biens patrimoniaux

non productifs augmentent le domaine des choix futurs des dépendants (augmentation de leur

héritage) tout en préservant la hiérarchie et la structure de production. L'accumulation de capital

productif induit un changement des règles internes pour adapter la structure de production aux

modifications éventuelles de I'environnement économique et institutionnel des périmètres.

Les discontinuités dans les structures des activités productives précisent les conditions

d'application de ce schéma de base d'allocation de ressources.

Les chefs de concession de la classe I ont des moyens de production inadaptés aux règles

externes de I'agriculture irriguée (déficience foncière par rapport à la force de travail et accès

aléatoire ou nul au système de crédit principalement). C'est essentiellement la faiblesse de leurs

revenus rizicoles qui limite leur domaine de choix aux allocations de ressources dans les circuits

a0 Ces gratifications peuvent se traduisent par des redistributions directes ou par la libération d'espaces de liberté
hors travail collectif dans I'allocation des tâches de chacun.
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de la consommation pour assurer la survie de la concession. Il en résulte des systèmes d'activités

diversifiés mais peu spécialisés, tournés vers une recherche dans I'urgence de liquidités et

fortement perturbés par la précarité. Cette diversification des revenus contraint en retour la

gestion de I'entreprise agricole qui repose de ce fait sur des pratiques peu intensives. D'une

manière générale, efl cas de modification du système de règles externes imposant des

changements profonds de la structure des activités productives, la fragilité de la concession

démultiplie les risques induits4t.

Les dotations en moyens de production des chefs de concession de la classe II élargissent

leur domaine de choix. Les choix patrimoniaux se portent vers des biens non productifs, à la fois

pour consolider la cohésion sociale (espérance de revenus futurs pour les dépendants et maintien

de I'allocation du travail vers les champs collectifs pour le chef) et pour se prémunir des

changements de règles externes. L'accumulation vise à assurer le cas échéant les coûts

d'adaptation à des modifications forcément subies des conditions de production. Elle se double

d'une accumulation de capital social externe visant à maintenir une intégration déjà forte dans

I'univers institutionnel des périmètres irrigués, toujours pour tenter de prévenir les instabilités

de la production agricole. Ainsi la compression des circuits de consommation se reporte

partiellement sur une répartition raisonnée, mais surtout sur l'épargf,e, de préference à un niveau

collectif. Les principes de gestion sont soumis à I'accroissement de la taille de la concession. Les

choix immédiats du chef pour les gratifications interfèrent avec la stratégie anti-risque

d'accumulation collective. Le maintien de l'équilibre entre les règles internes et externes

s'accompagne d'une réduction progressive des espaces de liberté de I'autorité, surtout dans un

contexte de blocage de I'expansion foncière.

Dans une situation intermédiaire du point de vue des moyens de production, les chefs de

concession de la classe III arbitrent préférentiellement pour une réduction drastique de

I'allocation des ressources dans les circuits de répartition et de consommation. Mais plutôt que

de capitaliser sous la forme de biens non productifs dans une logique sécuritaire, les choix

d'accumulation se portent sur des réorientations des systèmes d'activités dans une logique de

ar Du fait que les délais de recouvrement des coûts liés à I'apprentissage d'un nouvel environnement peuvent être
longs.
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retour rapide sur investissement. Ces réorientations sont guidées par des opportunités externes

auxquelles il s'agit de répondre rapidement. La stratégie sous-tend des adaptations fréquentesa2

des principes de gestion, tant pour I'allocation des ressources que pour I'organisation du travail,

et donc des coûts importants liés au changement des règles. Ces coûts sont en partie supportés

par la réduction des droits des dépendants, mais aussi, si cela est possible, en drainant les sources

de financements extérieurs (formels et informels).

Enfin, les chefs de concession de la classe IV ont élargi leurs espaces de liberté et leurs

domaines de choix grâce à une accumulation de capital productif. Les gains de productivité

induits libèrent en partie la pression sur les circuits de consommation, mais I'autorité maintien

un contrôle fort des circuits de répartition de façon à développer des modes de production

intensifs au profit du collectif. Cette gestion est en adéquation avec les règles internes car

reposant sur un compromis justifié par les niveaux de consoillmation et le caractère

communautaire de I'accumulation. L'adéquation aux règles de I'agriculture irriguée et

éventuellement du secteur des services est assurée par des choix tactiques reposant sur un capital

social ext;.'riie fort générant un accès privilégié à I'information. Cette adaptation du schéma de

gestion résolument tournée vers I'accumulation productive par I'intensification agricole et la

prof-,ssionnalisation extra-agricole, suppose toutefois des risques du fait de I'irréversibilité des

i.nvestissements et des réorganisations internes dans un univers incertain. La complémentarité

entre les composantes des systèmes d'activités et I'insertion instifutionnelle dans des réseaux

stratégiques visent ainsi à se protéger des instabilités en les internalisant partiellement.

a2 Parfois même alors qu'un cycle de production-consommation est engagé.
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En caractérisant les différenciations dans les comportements des chefs de concession, le

chapitre précédent a permis de préciser les grands principes de gestion au niveau supérieur de

l'autorité domestique. Les études de cas ont par ailleurs confirmé le rôle central du chef pour la

création et la répartition des ressources, même lorsque ses dépendants disposent a priori d'une

autonomie de gestion (cas du delta du Sénégal). L'interprétation des comportements de ces

derniers doit donc s'attacher à préciser les conditions de leur adhésion à l'équilibrage des règles

effectué par leur ascendant et leur capacité à jouer sur cet équilibre. Alors que la classification

des chefs de concession partait de leur aptitude à remplir leurs obligations, le critère principal

de différenciation des stratégies des dépendants est la nature et I'importance de leurs droits dans

le système interne de règles. L'analyse des fondements de ces differenciations permet de lire les

schémas de gestion aux niveaux hiérarchiques inferieurs.

La démarche de traitement et de présentation des données pour l'étude des stratégies des

chefs de concession est reprise dans ce chapitre. Sur un plan formel, les classes stratégiques

identifiées pour les femmes et les dépendants masculins sont numérotées à la suite des classes

stratégiques des chefs de concessionsr.

Outre le complément apporté au schéma de gestion d'ensemble des concessions, les

stratégies individuelles de chaque catégorie de dépendant dans leur recherche de revenus

renvoient à des questionnements spécifiques de la recherche et du développement. Parmi ces

problématiques, la décentralisation des organismes de crédit, qui cherchent à individualiser leurs

services, ou l'éclatement des unités de production maraîchères et son impact sur la coordination

des filières en sont des exemples forts.

Les fondements organisationnels des concessions ébauchés dans le chapitre II (point A.5)

et confirmés par le chapitre précédent incitent enfin, du fait des norïnes guidant les

spécialisations budgétaires et les conditions d'accès aux moyens de production, à traiter

séparément les stratégies féminines et masculines.

t Ainsi la numérotation des classes sfratégiques des femmes démarre à la classe V.
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A. LES STRATÉGIES FÉMININES

l. GÉxÉnq.ltrÉs suR LA pLACE DES FEMMES DANS LES svsrÈurns DE DRoITS ET

D'oBLIGATIONS

a. Femmes et niveau dtémancipation

La situation des femmes sur les périmètres irrigués est fortement associée à leurs

fonctions domestiques et à leurs obligations à l'égard de leur mari (ou de leur ascendant direct

pour les célibataires) et donc à une certaine forme de domination (chapitre II). Finalement il se

rapproche du statut des femmes dans les sociétés paysannes des zones sèches2. Au niveau

budgétaire, les femmes ont dans les deux pays le contrôle de ce qu'elles produisent dans leurs

activités personnelles, mais celles-ci sont bornées par leur devoir de participation au travail

agricole sur les parcelles de I'ascendant, et bien entendu par les tâches ménagères. Le critère du

niveau d'émancipation vis à vis du reste de la concession, choisi pour la differenciation des

stratégies, et plus particulièrement des stratégies de diversification des revenus, est ainsi

confirmé3.

En schématisant pour les besoins de I'analyse, les différentes stratégies feminines se

fondent sur les résultats de la négociation d'espaces de liberté internesa (Rondeau, 1994, Jamin,

1995, Sourisseau, 1996). Contrairement aux chefs de ménage dépendants, les femmes

n'influencent que de façon indirecte les stratégies de maintien de la cohésion sociale des chefs

de concession. Leurs possibilités de départ sont limitées et de toutes façons les fils resteront avec

le père. Si la menace du refus de travailler sur les parcelles de I'ascendant est un argument utilisé

dans les négociations, il est rare qu'elle se traduise dans les faits. Du fait du décalage entre les

2 A la difference déjà signalée du montant de la dépense alimentaire quotidienne fournie, sur les périmètres non pas

par la femme qui cuisine (ce qui suppose un devoir supplémentaire) mais par son époux (chapite II).

3 Ce critère a du reste déjà été utilisé dans des études précédentes sur des thèmes similaires (Benoit-Cattin et al,

1982, Rondeau, 1994 pour des exemples)

a Entendus ici prioritairement dans le cadre de I'organisation de la concession et non par rapport aux règles externes

de 1' environnement économique et institutionnel.
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montants des budgets feminins et masculins, son application, par les pertes collectives

occasionnées, remettrait en cause la survie globale du ménage. D'autre part un refus non justifié

par des raisons de santé ou d'activité sociale importante (départ pour mariage ou funérailles)

reste impensable. Les marges de manoeuvre se discutent ainsi une fois les travaux rizicoles

communs assurés. Elles portent sur la réduction du temps à consacrer aux travaux domestiques

(achat de gaz et de bois, remplacement à la cuisine) et surtout sur la liberté de déplacement pour

la gestion de leurs activités.

Les besoins sociaux des femmes s'expriment par leur aptitude à assurer des dépenses

d'habillement pour elles et leurs enfants, spécialement à I'occasion des fêtes religieuses, et à

s'intégrer dans des réseaux de connaissance et d'échange permettant une accumulationminimale.

Le système de droits dans I'organisation des concessions accorde presque toujours aux femmes

la satisfaction de ces besoinss. Si elles ne parviennent pas à les satisfaire grâce à leurs propres

ressources, mais qu'elles ont rempli leurs obligations, leur ascendant dewa les y aider.

La nature des espaces de liberté obtenus par les femmes varie selon l'âge et la position

dansl'ordredesmariagespourlesépouses(Bissiliat, lggz,Rondeau,I994).Plusqueleurnature,

ce sont les conséquences du niveau d'émancipation en terme de diversification des revenus et

d'accumulation qui ont guidé le traitement des observations de terrain. De même que lors de la

description des stratégies des chefs de concession, les seuils quantitatifs ne permettent pas de

construire une classification qui ait un sens. Les sommes gérées par les femmes sont bien plus

faibles que celles de leurs ascendants masculins et surtout, c'est la représentation de leur place

dans les systèmes de règles internes qui prime pour l'élaboration de leurs stratégies.

Les femmes paysannes, sauf rares exceptions, ne possèdent pas de biens de production

et l'éventail de leurs choix en terme de diversification des revenus en est limité. Les activités le

plus souvent relevées sont le maraîchage, le commerce (nécessitant parfois une transformation

préalable : plats cuisinés, bois de chauffe), et dans une moindre mesure la prestation de service

manuelle (tressage de natte et coiffure notamment). Le déma:rage de ces activités dépend très

5 A I'exception des jeunes filles ou des cas particuliers de soumission, explicités plus loin.
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souvent de la redistribution dont elles bénéficient de la part de leur ascendant direct,

principalement des dons de paddy issus de leur participation aux activités rizicoles de

concession.

b. Les sources de financement accessibles aux femmes

L'endettement individuel dans les circuits formels est un recours récent. Le

développement du micro-crédit directement accessible aux femmes se fonde à I'Office du Niger

sur la réorganisation du FDV en réseaux de caisses mutualistes et d'epargne et de crédit et sur

l'installation du CIDR dans lazone (chapitre I, point 8.2.a.1). Les premiers crédits individuels,

services parallèles à la distribution des prêts à la riziculture, sont disponibles seulement depuis

1995 (Touré et al, 1997). Dans le delta, les emprunts individuels formels sont quasiment

inexistants.

L'exemple de I'Office du Niger est édifiant à ce sujet. Si plus de la moitié des femmes

sont inscrites dans des caisses mutualistes, elles se contentent d'un faible dépôt pour marquer

leur participation, mais utilisent encore peu les sources de financement potentiellement offertes.

Ceci est en partie dû la nécessité d'obtenir au préalable I'aval de leur ascendant. Les descriptions

qui suivent soulèvent donc le problème du manque de participation des femmes aux circuits

financiers et plus généralement de leur faible intégration effective dans les projets, souvent jugée

comme un frein au développement (Lassailly-Jacob, in Bissiliat, 1992). Les nouveaux produits

susceptibles d'émerger via le crédit décentralisé peuvent à terme représenter une opportunité

d'élargissement des horizons stratégiques des femmes. Il faudra toutefois que cet élargissement

soit négocié au sein de ménages et qu'il ne rentre pas en conflit avec les stratégies des ascendants

masculins.

A côté des circuits formels, les femmes mettent en place des réseaux de thésaurisation

et de redistribution qui peuvent financer le démarrage d'activités. Les baptêmes, les mariages et

les tontines sont autant d'occasions de placements monétaires et de représentation sociale

nécessaires à la définition de leur statut.

et

la
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Contrairement à nombre d'idées reçues, le recours à I'endettement collectif via la

constitution de groupements feminins est finalement rare sur les périmètres étudiés, surtout à

I'Office du Niger. Dans le delta du Sénégal, les crédits accessibles aux femmes sont

essentiellement le fait d'ONG (notamment le Plan International). Les montants engagés restent

faibles et concentrés sur le maraîchage6.

c. Les groupements féminins

Si les groupements feminins, financés ou non, offrent I'image d'une bonne gestion aux

bailleurs de fond, les retombées économiques pour les participantes restent faibles dans les zones

étudiées. Si I'on prend I'exemple du maraîchage dans le delta du Sénégal, les surfaces ramenées

au nombre de participantes sont toujours très faibles. La gestion est aux mains de deux ou trois

personnes seulement, qui centralisent toutes les prises de décisions importantes. Les femmes

voient dans cette organisation leur rôle réduit à un apport en début de campagne et à une

participation en travail. La commercialisation leur échappe le plus souvent et il est rare qu'elles

perçoivent une rétribution en fin de campagne. Les bénéfices sont le plus souvent retenus au

niveau de I'organisation pour continuer à financer des activités collectives. De toute façon, le

partage équitable entre toutes amènerait à des sofilmes insignifiantes.

Les femmes de I'Office du Niger s'impliquent quant à elles dans des groupes de travail

collectifs au moment du repiquage et des opérations de récolte7. En 1997, I'IJRDOC a recensé

520 groupes de travail sur l'ensemble de l'Office, dont 78% étaient feminins. Les sommes

retirées ramenées au nombre de participantes sont faibles et surtout ne sont pas directement

redistribuées. Les revenus moyens annuels par membre sont de 43 250 FCFA, dont les deux tiers

sont utilisés à I'occasion de cérémonies (LIRDOC, 1999). Assimilable à de I'entraide

communautaire, la constitution de ces groupes de travail s'est généralisée à partir de 1992, en

partie dans le but de contrôler le coût de la main-d'oeuvre extérieure. En effet, le prix d'un

hectare repiqué par les groupements en 1996 (17 300 FCFA en moyenne) est équivalent à celui

6 Mises à part des expériences ponctuelles comme une mini-iweie à Ronkh (qui ne devait être active que 2 ans).

7 La mobilisation est moindre au moment des récoltes à cause de la concunence avec I'implantation des parcelles
maraîchères.
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payê à des travailleurs extérieurs en 1992, avant dévaluation. En dépit d'une rémunération

inferieure à celle obtenue sur le marché du travail, cette forme d'organisation permet la

constitution d'un fond collectif de solidarité, sur lequel chaque femme pourra éventuellement

compter en cas de besoin. Une femme membre du groupement peut ainsi se faire épauler à

I'occasion d'une cérémonie qu'elle ne pourrait prendre seule en charge. Ces mouvements sont

cependant difficiles à appréhender en partant des budgets individuels, surtout que leur fréquence

est relativement faible.

Les possibilités de diversification et donc les structures des revenus des femmes sont

différentes dans les deux pays et il est nécessaire d'en tenir compte dans les descriptions. Par

contre, les modes de construction des stratégies sont comparables. Les enquêtes ont permis

d'identifier trois niveaux d'émancipation qui définissent trois grands types de stratégies. Les

autres critères explicatifs sont le niveau de revenu et ses principales utilisations, notamment les

capacités de constitution et de transmission d'uncapital, et I'accès aux circuits financiers formels

ou informels. Les deux premiers types de stratégies sont à dominante défensive, le troisième est

à dominante offensive.
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2. CT,q.Ssn V : FEMMES DANS UN RAPPoRT DE SoUMISSION CONTRAINTES PAR LES DEVOIRS

DoMESTIeUES, sANs ACTIVITÉ uons coNCEssIoN

Peu intégrées dans les circuits monétaires, ces femmes n'ont pas accès aux moyens de

production et vivent dans un rapport de soumission. Elles ne disposent pas de revenus propres,

exceptées des redistributions très faibles et occasionnelles. Elles participent néanmoins aux

travaux agricoles et à certains travaux domestiques (cuisine si elles sont mariées, ramassage du

bois, nettoyage du linge, ménage, garde des enfants). Ces travaux sont généralement circonscrits

au ménage et ne débouchent que sur une rémunération symbolique. Ils sont effectués sous

I'autorité de I'ascendant hiérarchique direct : la mère, le chef de concession ou le mari.

Il s'agit de jeunes filles célibataires (attachées à la concession par des liens familiaux ou

non), de jeunes mariées privées d'activité rémunératrice par leur époux8, ou encore de femmes

trop prises par des devoirs domestiques rendus plus importants encore par la précarité générale

de la concessione. On les rencontre ainsi dans toutes les concessions sur les deux terrains d'étude.

Si elles apparaissent peu dans les budgets, elles ont un rôle important au sein des concessions,

en tant que vivier de main-d'oeuvre mobilisable quasiment gratuitementr0.

Leur très faible marge de manoeuvre étant donnée leur soumission à un ascendant direct

limite les possibilités de prises de décision. Il est alors difficile de parler de stratégie construite.

Elles subissent leur statut en attendant de gagner le droit à l'émancipation, et de toucher en

quelque sorte le remboursement du prêt en travail accordé à leur mère ou au chef de ménage. Ce

remboursement se fera normalement pour les j eunes filles à I'occasion de leur mariage et par des

aides diverses une fois qu'elles auront quitté la concession.

8 La soumission prend alors un caractère particulier puisqu'elle s'exerce sur l'épouse et non plus sur une cadette.

Cette situation est de plus en plus rare sur les périmètres urigués aujourd'hui.

e Il faut aussi noter le cas, plus rare, de femmes issues de la ville qui ne participeront pas forcément aux travaux

agricoles et qui resteront dans la concession par manque d'accès aux réseaux.

r0 C'est ainsi que les mères se font aider par des jeunes filles qui les relayent dans leurs travaux domestiques et leur

permettent ainsi de gagner du temps à consacrer à des activités rémunératrices.
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3. Cl.qssn VI : FEMMES coNTRAINTES pAR LES DEvoIRS DOMESTIeuES, DTvERSIFICATION DES

REVENUs uurrÉE ET ACCUMULATToN coNTRAnrÉp.

a. Caractéristiques et principaux objectifs

Présentes dans tous les types de concession décrits et très largement majoritaires dans les

deux zones d'étude, les femmes de cette classe peuvent avoir accès à des activités rémunératrices

hors de la concession et à un patrimoine. Leurs espaces de liberté sont toutefois limités par la

charge des devoirs domestiques et par I'autorité masculine qui reste forte. La composition et

I'organisation de la concession ne leur permettent pas de se faire remplacer pour les tâches

ménagères et imposent une lourde charge pour les travaux agricoles. Leur situation de

soumission se traduit par des interdictions tacites d'exercer certaines activités (commerce hors

du village notamment) et par une forte dépendance pour leur financement.

Bloquées par la faiblesse de leur capital, ne pouvant que difficilement adhérer aux

réseaux d'échanges et privées de sources de financement individuel, les femmes de cette classe

ne peuvent profiter pleinement des marges de manoeuvre apparentes qui leur sont offertes. La

définition des objectifs en est fortement contrainte. Garantir leurs besoins sociaux est leur

objectif majeur. Ceux-ci se cantonnent à une participation aux principales cérémonies par des

achats d'habits, de bijoux ou de tresses. Les échanges financiers qu'elles entretiennent avec leur

famille élargie sont faibles et reposent surtout sur des visites.

L'objectifd'accumulation individuelle des femmes de cette classe concerne celles qui ont

des filles, et qui doivent constituer un capital pour les aider quand elles devront quitter la

concession. Elles bénéficient cependant en parallèle de l'accumulation collective, assurance pour

la satisfaction de leurs besoins sociaux. L'objectif d'émancipation est peu souvent cité. Soit la

charge de travail et la dépendance vis à vis de I'ascendant direct I'occulte, soit les femmes de

cette classe se contentent de leur fonction principalement domestique. Il émerge cependant chez

certaines épouses de chefs de concession des classes I et III, qui jugent que leur travail

permettrait d'améliorer les conditions de subsistance du groupe domestique tout en leur assurant

un meilleur niveau de revenus individuels.
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b. Stratégies de diversifTcation des revenus mises en oeuvre

Les stratégies globales sont défensives, le nombre des activités extra-domestiques se

limitent à deux ou trois et concernent de faibles volumes financiers. La séparation des situations

sur les deux terrains d'étude pour l'analyse est ici nécessaire.

1) A I'Office du Nieer

L' association maraîchage-commerce de cëréales

Les femmes de I'Office du Niger de cette classe exploitent quasiment toutes une parcelle

maraîchère. Les marges obtenues sur l'échalote ces dernières années allant de 500 000 à

I 000 000 FCFA/ha (Mariko et al, 1999), cette spéculation est préferentiellement choisi e. La

négociation avec I'ascendant porte ici sur les surfaces concédées et un financement évenfuel.

Mais ces femmes bénéficient aussi de redistributions en nature de paddy au moment des récoltes,

en échange du travail domestique et agricole dans les champs collectifs. Ces redistributions

peuvent elles aussi faire I'objet de tractations internes.

Les stratégies s'articulent en priorité autour de la répartition des ventes de iz et

d'échalote sur I'année. En transformant et en vendant les dons de paddy de leur chef de ménage,

les femmes financent leur campagne de contre saison froidetr. Inversement, s'il leur reste du

paddy pendant la période de dépréciation de l'échalote (de janvier à juin) elles peuvent l'écouler,

ce qui permet de stocker les produits du maraîchage. C'est alors les ventes tardives qui epargnées

refinancent l'échalote à la fin de l'année.Lataille des parcelles exploitées par les femmes de

cette classe limite cependant les surplus générés via de ces stratégiesr2.

D'autre part, l'échalote se cultive sur trois types de parcelles. Des attributions sur les

parcelles à vocation maraîchère en dehors des casiers rizicoles sont possibles. Leur qualité laisse

rr Elles sont parfois aidées par I'ascendant qui peut fournir une partie des intrants.

l2 Les surfaces moyennes pour l'échalote sont de I'ordre de 0,08 ha pour les femmes.
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cependant à désirerr3 et les attributions y sont rarement supérieures à 0,05 ha. Elles sont peu

utilisées dans les villages étudiés mais leur proximité avec les concessions les rend très utiles

pour l'implantation de pépinières. Une autre possibilité est I'attribution par le chef de concession

de surfaces dans les casiers rizicoles. Les rassemblements de parcelles pour faciliter I'irrigation

font que ces surfaces ne sont pas forcément situées sur le foncier de la concession. Les arrières

effets de la furnure utilisée pour l'échalote sur l'hivernage rizicole justifient ces prêts. Une

troisième possibilité est I'utilisation des hors-casiers. Mais où que se situent les parcelles c'est

bien le chef du groupe domestique qui négocie la superficie et qui la redistribue entre ses

dépendants. L'ascendant masculin dispose ainsi d'un moyen de contrôle sur I'ampleur de

l'activité des femmesra.

La redevance hydraulique était plus élevée sur les soles maraîchères que dans les casiers

jusqu'à la saison 1999 (24 000 FCFA/ha contre 4 300 FCFA/ha sur les casiers), mais le nouveau

contrat-plan inverse cet êtat de fait (24 000 FCFAÆra contre 57 140 FCFA/ha puis

62 000 FCFA/ha à partir de 199912000 sur les casiers). Il y a 1à un nouvel objet de négociation.

Si I'ascendant ne prend pas en charge le prix de I'eau par I'ascendant, la répartition du foncier

emblavées selon le tlpe de parcelle devient stratégique.

D'autre part,les itinéraires techniques très intensifs en travail, notamment à cause des

pratiques d'arrosage à la calebasse, ne peuvent en l'état se concevoir sur de grandes surfaces. Du

fait de la concuffence pour I'obtention de main-d'oeuvre pendant les installations et le

désherbage, chaque femme ne peut compter que sur ses enfants et sur ses rares dépendants, et le

recours à de la main-d'oeuvre extérieure pour étendre les surfaces est difficilement concevable

à cause de la prise de risque qu'il occasionne, et aussi parce qu'il est soumis à I'approbation de

I'ascendant masculin. Autre facteur bloquant I'exploitation de parcelles plus grandes, le prix des

13 L ' attention portées lors des réhabilitations des casier à ces parcelles est très variable. Les réaménagements récents
tendent cependant à améliorer la qualité des soles maraîchères.

ra lJne étude de I'INSAH montre que 80% des surfaces cultivées par les femmes sont attribuées par le chef de
groupe. Dans la zone de Niono, plus de 60% des surfaces maraîchères sont situés dans les casiers rizicoles. Sur
I'ensemble de I'Office, 25o/o des quelques 2 500 ha cultivés en échalote en 1996 concernent les parcelles
maraîchères, contre 35% pour les casiers et37Yo pour les hors-casiers. Malheureusement le choix des villages
étudiés ne permet pas d'appréhender correctement le phénomène des hors-casiers, ceux-ci étant très peu représentés
du fait de la situation des terroirs limitant les extensions.
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semences sans bénéficier de crédit est rédhibitoire. S'il est possible de s'autofournir sur de petites

parcelles, le système actuel n'est pas reproductible s'il y a changement d'échelle.

Les j eux de spéculation commerciale décrits plus haut portent donc sur des sommes assez

faibles (quelques dizaines de milliers de FCFA pour les femmes de cette classe) et s'ils suffisent

effectivement à I'habillement et aux petits achats pour la concession, le moindre besoin inattendu

(demande d'aide de la famille, cérémonie) suffit à les mettre à mal.

Les activités collectives tolérées

Outre cette association maraîchage-commerce de céréales, les femmes de cette classe

s'impliquent dans les groupes de travail collectifs de repiquage et de récolte décrits plus hauts.

Ceci est généralement possible et toléré par l'ascendant masculin à cause du caractère

communautaire et solidaire des travaux. La stratégie est cependant défensive en ce sens que

seules les fonctions d'assurance collective des groupements sont visées. Le refus de participer

peut d'autre part être perçu comme une marginalisation par rapport aux autres femmes du village.

Des stratégies d'accumulation bloquees

Les suivis budgétaires montrent que I'ensemble de ces phénomènes maintient les femmes

de cette classe dans une situation de dépendance et de soumission. Les revenus cumulés du

maraîchage et des redistributions perçues pour leur travail domestique et agricole assurent les

besoins sociaux mais n'autorisent qu'une faible accumulation, sous forme de matériel de cuisine

généralement. Elles ne peuvent satisfaire l'objectif de constitution et de transmission d'un

patrimoine qu'en limitant fortement leurs dépenses sociales.

C'est par ce biais que la mobilisation des femmes sur les parcelles collectives est assurée.

Si la plupart des décisions de production et d'utilisation des revenus leur appartiennent en

apparence, les contraintes pesant sur leurs choix guident en réalité la mise en place des stratégies.

Une voie de sortie est I'accès à des financements extérieurs. Les travaux de I'URDOC et

d'évaluation de I'action des caisses rurales laissent à penser qu'en l'état, seul un recours à des
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financements extérieurs peut permettre aux femmes de cette classe d'accroître leurs revenus et

d'accumuler. Ceci concerne I'augmentation des surfaces maraîchères, mais la demande porte

surtout sur les possibilités de commerce d'échalote. Intégrées aux circuits de commercialisation,

les femmes pensent pouvoir combiner avantageusement culture et commerce pour étaler les

ventes et réussir les stratégies de spéculation iz-échalote bloquées par des stocks trop limités.

Le poids de l'autorité masculine explique en partie cette position. Même en disposant de

crédit, I'augmentation des surfaces maraîchères nécessiterait plus de temps et entrerait en

compétition avec les fonctions domestiques. D'autre part le changement d'échelle présente une

prise de risque peu envisageable. Le commerce de proximité autour de l'échalote est par contre

possible car compatible avec les devoirs des femmes et acceptable du point de vue de

l'ascendant. Il est par contre à craindre qu'une augmentation des volumes traités, surtout avec

I'implication de plus en plus intense des hommes dans la filière, entraîne des problèmes

d'écoulement venant mettre en défaut ces stratégies.

2) Dans le delta du Sénégal

Les observations et conclusions générales tirées de I'exemple de I'Office du Niger quant

au contrôle masculin sur les stratégies féminines sont aussi valables dans le cas du delta. Les

mêmes phénomènes sont à I'oeuwe pour maintenir I'organisation domestique. Il existe cependant

des differences importantes dans la structure des revenus des femmes concernées, qui traduisent

une plus grande hétérogénéité des pratiques et une incertitude inter-annuelle plus forte.

Le maraîchage collectif

Si cela est possible, les femmes de cette classe collaborent dans des groupements pour

faire du maraîchage collectif. Accepté par I'ascendant car participant d'une intégration à des

pratiques communautaires et n'entrant que peu en concurrence avec la mobilisation de la main-

d'oeuvre familiale, il représente un tiroir supplémentaire susceptible de couvrir certains besoins

sociaux. Les blocages de la gestion collective des groupements feminins en limitent toutefois

f impact financier.
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Les femmes adhèrent à I'organisation collective en suivant une stratégie défensive et

d'attente. Sachant qu'elles ne peuvent pas en espérer des revenus conséquents, elles s'y

investissent peu, se plient généralement aux décisions des dirigeantes et acceptent les comptes

sans vraiment les contrôler. Si les dividendes existent ils sont généralement immédiatement

utilisés mais n'entrentpas dans une stratégie de spéculationparticulière. C'est davantage I'aspect

social et foncier qui motive leur présence. Elles espèrent que leur participation sur les soles

maraîchères pourra à terme leur assurer I'obtention d'une parcelle individuelle à travers laquelle

elles pouïïont mieux satisfaire les objectifs d'accumulation. D'autre part, soumises à I'autorité

masculine, elles y trouvent un espace de travail indépendant de la concession où se tissent des

liens avec d'autres femmes dans leur situation.

Une diversification des revenus défensive et aléatoire

Le commerce s'entend coïnme la vente du paddy reçu aux moments des récoltes, la vente

du paddy acquis par le glanage et la vente de produits divers achetés grâce à ces premiers

revenus. pour les femmes de cette classe il se limite généralement aux deux premières formes

car elles n'obligent pas à de longs déplacements. Il peut être perçu comme une rémunération

directe du travail domestique et agricole. Ne débouchant pas sur la troisième forme, il permet

uniquement des petits achats, surtout s'il n'est pas complété par d'autres activités. Les activités

de prestation de service sont toujours manuelles et ponctuelles et peuvent également être payées

en nature. Les faibles volumes traités n'autorisent pas une réelle spéculation- Le paddy est

généralement vendû en fonction des besoins, quel que soit le prix dans le village, et les recettes

sont presque immédiatement dépensées.

Les modes de mise en valeur de certains PIP collectifs autour du périmètre de Boundoum

permettent aussi I'accès à des parcelles de riz pour les femmes de cette classe, grâce à des circuits

de financement informels. Il s'agit de petites parcelles, le déroulement de la campagne est

aléatoire et les marges sont généralement très faibles. Comme dans le cas du maraîchage, il s'agit

de tenter de capter I'opportunité d'un revenu, d'un tiroir supplémentaire. Ces pratiques rizicoles

ne s'appuient pas sur des conditions garantissant une intensification et les attentes en terme de

revenus sont limitées. Activité de recours, elle s'éloigne des objectifs de production affichés par
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I'encadrement. Pour les femmes en quête d'émancipation, la pratique de la riziculture est aussi

un moyen de gagner en crédibilité et de toucher à une activité normalement masculine.

Les femmes de cette classe combinent ainsi différentes activités, mais les sommes

engagées sont limitées et les circuits commerciaux en dehors du paddy ne sont pas sécurisés. Le
temps consacré aux activités extra-domestiques ne permet pas de tisser des liens de clientélisme

forts pour assurer un volume d'activité important pour le commerce ou les prestations de service.

Si les femmes de I'Office du Niger ont une certaine garantie de recettes grâce à l'échalote, celles

du delta du Sénégal vivent au rythme des opportunités qui s'offrent à elles. Soumises aux aléas

des organisations collectives, elles peuvent passer de longues périodes sans obtenir de ressources

propres. Elles démarrent des activités sans réelle possibilité de planification. En ce sens leurs

stratégies à dominante défensive se rapprochent de celles des chefs de concession de la classe I.

L'objectif d'accumulation n'est généralement pas atteint. Etant données les possibilités

de diversification de revenus aléatoires dont disposent les femmes de cette classe, I'accumulation

nécessiterait une plus grande émancipation de façon à mieux valoriser chaque activité. Hors, cette

émancipation entre en conflit avec leurs fonctions domestiques et les stratégies d'organisation

sociale de I'ascendant masculin. Comme dans le cas de I'Office du Niger, l'émergence d,un

crédit décentralisé adapté aux temps de travaux disponibles et à la souplesse nécessaire à la
stratégie de saisie d'opportunités pourrait permettre d'améliorer la situation de ces femmes. C'est
du reste une demande souvent entendue.

c. filustrations

1) A I'Office du Nieer

Première épouse du chef de la concession 102 de Ténégué (dont les budgets ont été

commentés, chapitre III, point D.3.a), B. a 32 ans et est mère d'un unique fils. La rotation à la

cuisine I'oblige à préparer 5 jours de suite tous les 1 5 jours. Elle dispose chaque année de 0,10 ha

potir ses cultures maraîchères. Le dynamisme de son mari et sa réussite agricole justifie cette

surface au-dessus de la moyenne des femmes de I'office du Niger.
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Graphique n"68 : suivi du solde de trésorerie de la 1o épouse du chefde concession (102)
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Graphique n"69 : suivi des recettes en espèces de la lo épouse du chefde concession (102)
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Graphique n"70 : suivi des dépenses en espèces de la l" épouse du chefde ooncession (102)
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Elle cultivait la tomate en 1997 sous contrat SOMACOIs mais a préferé renoncer à cette

spéculation en 1998 sans la garantie de débouché offerte par I'usine. Ses deux seules sources de

revenus individuels sont pour la période suivie l'échalote sur 0,1 ha dans les casiers rizicolesro

et les ventes du paddy issu de dons ou de prestations.

Les obligations domestiques et la participation aux travaux rizicoles occupent la maj eure

partie de son temps et elle déclare elle-même que son disponible de main-d'oeuvre (son fils de

l3 ans et I'aide ponctuelle de deux dépendantes hébergées) l'empêche d'étendre les surfaces

cultivés. La campagne 1998 est financée en partie par des dons de son époux (5 kg de DAP,

60 kg de semences et paiement de la redevance), par les ventes tardives de la contre saison

précédente et par le commerce de paddy (graphique no69). B. obtient un rendement de I 1 ,9 tlha,

grevé par des coupures d'eau sur la branche RETAIL. Pour les dépenses engagées en espèces les

deux seuls postes sont la main-d'oeuvre extérieure (33 000 FCFA) et la fumure minérale (1 sac

d'urée à 1 I 000 FCFA pour palier au faible apport de fumure organique). La commercialisation

se base sur les stratégies de recherche d'un prix élevé par le stockage et la complémentarité des

deux sources de revenus disponibles. Mis à part des ventes de plans sortis de la pépinière en

fewier, B. effectue sa première opération en mai (100 FCFAlkg) et parvient à étaler les recettes

jusqu'en octobre 1998 (graphique n"69). Sur la dernière vente elle obtient un prix de

400 FCFA/kg. Le prix moyen de commercialisation de sa campagne est de224,6 FCFA/kg. Les

pertes totales, c'est à dire la part en volume d'échalote non valorisée pour la campagle

représent ent 44oÂ de la production. Finalement le revenu monétaire réel est de I 13 000 FCFA.

Sur la période suivie elle a également reçu 8,6 sacs de paddy à la récolte de I'hivernage

97198 et 6,3 sacs la saison suivante. Grâce à des ventes après le 31/03 198, date limite de

remboursement des redevances hydrauliques, elle obtient un prix moyen de 185 FCFA/kg denz

vendu. Les graphiques montrent les complémentarités entre ce commerce et les recettes du

maraîchage.

t5 Société Malienne des Conserves.

16 Les comptes normalisés avec valorisation de tous les postes 
'sont 

présentés en annexes. Le raisonnement
stratégique des femmes portant surtout sur les aspects monétaires, les résultats discutés dans le corps du document
s'en tiendront aux flux financiers et à la gestion des stocks.
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B. ne participe jamais aux dépenses d'alimentation, qui sont entièrement couvertes par

le chef de concession (les dons en rouge sur le graphique n'69). La répartition montre qu'elle

parvient à capitaliser, sous forme de matériel de cuisine essentiellement, mais les montants

concernés se limitent à 97 250 FCFA sur les 18 mois du suivi (graphiques n"70 etTl'5. Le solde

de trésorerie (graphique n'68) est toujours maintenu à un niveau permettant de faire face aux

sollicitations de la famille élargie (96 250 FCFA ont été redistribués). Il s'explique aussi par

I'absence de thésaurisation du type tontine. Privée des fonctions régulatrices de cette épargne,

B. est tenue de disposer d'une réserve monétaire.

Cet enchaînement des pratiques est partagé par de nombreuses femmes de I'Office du

Niger. Le suivi budgétaire, surtout confronté à celui de l'époux, montre que malgré

l'émancipation affichée et les différentes redistributions, il y a bien captation du surplus rizicole

sur les champs coûrmun et centralisation forte des richesses au niveau de I'autorité du groupe

domestique.

2) Dans le delta du Sénégal

A.,28 ans, est la première épouse du chef de la concession 115 de Thilène (classe IV,

chapitre III, point D.3.c). Elle partage avec unejeune dépendante familiale I'ensemble des tâches

domestiques. La rotation à la cuisine est de 5 jours sans possibilité réelle de se faire remplacer.

A. est donc fortement contrainte par ses devoirs pour sa recherche de revenus. Elle dispose d'un

droit de participation dans un groupement féminin pour le maraîchage. La contre saison 1997

s'est soldée par des résultats mitigés qui n'ont pas autorisé une rémunération des participantes.

Elle n'a pas pu cultiver en 1998, mais va retenter I'expérience en 1999. Le groupement a négocié

un crédit auprès d'un commerçant pour faire de I'oignon. Le retard déjà accusé fait que cette

opération, pour laquelle elle n'a du reste investi que I 000 FCFA et 25 kgde DAP donné par son

époux, n'apparaît pas dans le suivi budgétaire. Son jugement sur le maraîchage collectif est très

critique. Elle n'en espère pas de revenus directs et ne prend pas d'initiative dans I'organisation

du groupement. Par contre il lui est très difficile de refuser de participer. La pression des autres

femmes et surtout des leaders est très forte.
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Graphique n"72 : suivi du solde de trésorerio de la l" épouse du chefde concession (1 15)
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Graphique n"73 : suivi des recettes en espèces de la l" épouse du chefde concession (l 15)
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L'organisation budgétaire de la concession apparaît très clairement sur les graphiques des

recettes et des dépenses (graphiques n"73 et74). L'argent nécessaire à I'alimentation et aux

dépenses courantes du type pétrole, savon ox gaz est la seule rétribution directe en espèces de

son époux. Elle ne participe donc pas à I'entretien du ndiel et son budget personnel ne représente

que l40Â destransactions qu'elle effectue. Il repose à84% sur les ventes du paddy obtenu au

moment des récoltes. A. a reçu 2 sacs de sa famille et gagné 4 sacs par le vannage et le glanage

pour le compte de I'hivema ge 97198. Elle les vend en décembre et en awil, pour acheter des

habits et célébrer des fêtes religieuses. Son solde de trésorerie ($aphique n"72) atteste de

I'utilisation rapide de ces revenus. Elle a tout de même tenté de capitaliser en achetant une chèvre

et un mouton en juin 1998 qui complétaient une brebis donnée par sa mère. Les ovins sont morts

et la chèvre a êté vendue en décembre 98, pour des dépenses de cérémonie. Pour I'hivernage

gïlgg son époux lui a donné 3 sacs dont 2 ont été vendus durant le suivi. Ces ventes ont financé

de nouvelles cérémonies et permettront d'honorer les dépenses liées au maraîchage collectif.

Les faibles montants engagés dans ce budget traduisent la dépendance de nombreuses

femmes du delta du Sénégal, toujours cantonnées à des tâches domestiques et à une aide en

travail sur les parcelles de leur époux. Dans le cas présent, celui-ci axe toute sa stratégie sur la

réussite agricole et le peu de main-d'oeuvre disponible dans la concession I'oblige à s'assurer

la participation de sa femme. Les besoins sociaux sont cependant satisfaits puisque A. peut

assurer saparticipation àtoutes les fêtes villageoises ou religieuses. La tontine de proximité pour

laquelle A. a cotisé puis tiré 15 000 FCFA est d'ailleurs ici le signe d'une activité sociale

permettant d'échanger avec des amies. Elle ne traduit pas une accumulation visant une insertion

dans une activité économique rémunératrice.

4. Clnssn VII : FEMMES JouISSANT D'IMpoRTANTS ESpACES DE LIBERTÉ, ntvnRSIFICATIoN

DES REVENUS ACTIVE

a. Caractéristiques et objectifs prioritaires

Epouses ou mères de chefs de concession appartenant aux classes I et III ou femmes

émancipées vivant dans des concessions sécurisées des classes II et fV, elles disposent d'espaces
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de liberté importants pour la recherche de revenus.

Dans le premier cas I'ascendant masculin n'est pas certain de pouvoir assurer ses devoirs

domestiques. Il concède alors à ses dépendants un niveau d'émancipation qui remplace en

quelque sorte les redistributions qu'il ne peut se perïnettre. Dans le même temps il obtient ainsi

un soutien assurer la subsistance de la concession. Ici la diversification des revenus s'entend à

l'échelle de la concession, et tous les actifs y sont engagés. Les femmes ont alors toute latitude

dans la gestion de leur temps, à condition toutefois que leurs fonctions domestiques élémentaires

(cuisine, ménage, éducation des enfants) soient correctement remplies, pff elles-mêmes ou, le

plus souvent, par une dépendante qui les remplace. En contre partie, elles doivent participer en

cas d'urgence et selon leurs moyens à la survie de la concession, même s'il s'agit de dépenses

dévolues à I'homme dans la configuration dornestique nofin aletT .

Le second cas colrespond à des concessions où le niveau social des besoins est élevé et

où la redistribution se comprend aussi comme des gains d'autonomie. Toujours à condition de

remplir leurs devoirs domestiques, et puisque leur travail a permis de sécuriser les revenus de

leur ascendant, les femmes ont pu gagner en émancipation, ce qui les autorise à entreprendre des

activités de leur choix. Ici les participations financières à la vie de la concession relèvent

davantage du prestige. Il s'agit de montrer lors de la préparation des repas notamment que I'on
est capable d'améliorer le plat en puisant sur ses propres revenus.

Il convient aussi de signaler que les grandes concessions wolofs du delta du Sénégal

peuvent abriter des dépendantes familiales divorcées ou veuves sans enfant. En partie affranchies

d'une autorité directe, peu impliquées dans les travaux domestiques de part leur position, elles

ont le statut de chef de ménage et disposent de ce fait d'une importante autonomie.

Le résultat des négociations entre hommes et femmes au sein des concessions est donc

variable et ne dépend pas que de la situation économique. On peut ainsi rencontrer des femmes

appartenant à la classe VI ou à la classe VII dans des concessions a priori comparables au regard

r7 Il est important de souligner que ce n'est pas I'ascendant qui décide de ponctionner les revenus, mais bien la
femme elle-même qui remplit en quelque sorte ses devoirs de responsable et de soutien au sein de la concession.
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de critères purement quantitatifs. Tout dépend en fait des trajectoires, des histoires domestiques,

et des personnalités de chacun. Le cas des mères âgées est ici particulier. Elles sont dégagées

d,une partie des travaux domestiques et si elles sont encore actives elles appartiennent

généralement à la classe VII. Quelle que soit l'émanation de cette autonomie budgétaire, ils

permettent aux femmes de s'impliquer dans une gamme plus large d'activités rémunératrices

pendant leur temps libre en dehors des travaux domestiques et surtout de pouvoir gérer de façon

plus autonome les fruits de ces activités.

La satisfaction de leurs besoins sociaux en matière d'habillement et de participation aux

réseaux d,alliance à travers les cérémonies et les tontines est un objectif clairement affiché'

parallèlement, pour celles ayant des enfants,l'objectif de constitution et de transmission

d,un patrimoine est primordial. Les femmes visent une accumulation sous forme de bétail, de

pagnes, de bijoux ou de matériel de cuisine. Le montant du trousseau concédé à sa fille est un

signe évident de richesse et de respectabilité. Alors que pour la classe précédente cet objectif était

occulté par la faiblesse des revenus, il devient ici un élément fondateur de la définition des

stratégies.

Gagner en émancipation est un objectif secondaire pour les femmes dépendantes dont

l,époux appartient aux classes I et III. Il pourra prendre de l'importance si la capacité du chef de

concession ou de ménage à assurer les besoins de ses dépendants s'améliore. Il est par contre

bien présent dans le discours des femmes dont l'époux appartient aux classes II et IV' Le gain

d,autonomie dépendra des résultats économiques des activités entreprises et de leur utilisation

lors des négociations avec I'ascendant masculin.

Larecherche derevenus est donc ici un objectif englobant les differentes aspirations' Si

les femmes manquent de capital pour démarer leurs activités, la maximisation du revenu

suppose un sous-objectif de recherche de financement. Si la stratégie globale est ainsi définie,

les moyens disponibles et mis en oeuvre diffèrent. Il faut en tenir compte dans la description des

pratiques, notamment de diversification des revenus.
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b. stratégies de diversification des revenus mises en oeuvre

En cas de faiblesse du capital pour démarrer une activité, les pratiques sont proches de
celles, déjà décrites pour les chefs de concession, de multiplication de tiroirs assurant le
refinancement' Les femmes de cette classe ont ainsi une activité institutionnelle intense dans leur
village, de façon à pouvoir profiter des opportunités liées aux micro-projets extérieurs et au
développement des caisses mutuelles notamment. Cette activité devient purement sociale si les
femmes parviennent, grâce à un contrôle de leur solde de trésorerie, à se passer de financement
extérieur.

L'obtention de crédits instifutionnels est une voie pour I'instant étroite. Toutefois, pour
celles qui en bénéficient, ce recours est important. Ouhe le démarage et la multiplication des
activités, il offre un tiroir supplémentaire capable de relayer les autres circuits en cas de besoin.
Il permet par exemple de se lancer dans le commerce et d'utiliser ailleurs la réception d,une
tontine' Par contre les règles strictes qui les régissent ne s'accorde par forcément aux attentes et
aux pratiques des femmes, qui ont besoin de souplesse dans la gestion des sources de revenus
dont elles disposent. Il est par exemple souvent bénéfique d'utiliser l'argent d,un emprunt pour
une cérémonie, même s'il n'a pas été contracté à cet effet (Ndione , lgg4).

D'une manière générale, les programmes d'introduction du créditprivé, pensés en marge
du financement des aménagements ou des réhabilitations des périmètres, comme mes'res
d'accompagnement, sont en évolution et toujours en phase de définition. Les discours,
notamment à I'Office du Niger, sur I'utilisation du surplus issu de la riziculture et sur le
développement des initiatives privées dewaient leur donner une place de plus en plus importante
dans les années à venir, par le renforcement du volume d'activité des structures déjà en place.
Il y a là, particulièrement pour les femmes émancipées de cette classe, un enjeu considérable. Il
leur est nécessaire de construire avec les différents intervenants les conditions et les formes
adaptées à leurs principaux besoins et pratiques.
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revenus. Les femmes font des allers et retours dans lajournée pour ramener habits, ustensiles de

cuisine ou biscuits. L'investissement dépasse rarement les 50 000 FCFA en raison du risque de

saisie des marchandises. De retour au village elles vendent auprès de clientes souvent identifiées

à I'avance et préférentiellement à la commande. Lapériode d'écoulement des stocks suit ici aussi

le cycle du riz.

Il est ainsi possible, en jouant sur la complémentarité de ces différentes sources de

revenus et les possibilités d'emprunt dans les réseaux, de planifier à l'échelle de la campagne la

satisfaction des objectifs d'accumulation. La participation aux tontines en nature permet

l'obtention de matériel de cuisine et de draps. Les surplus peuvent être épargnés sous forme de

petits animaux ou de bijoux. L'accumulation s'entend aussi comme I'amélioration du niveau de

vie avec achat de radios ou de meubles.

Exclusion de la riziculture

L'absence du recours rizicole modifie les stratégies, entraînant une plus grande sensibilité

à la saisonnalité. Les femmes alternent ainsi des périodes d'activité, autour du commerce au

moment de la récolte du iz, et de repli relatif pendant la soudure. Leur problème est donc de

gérer leur solde de trésorerie de façon à satisfaire leurs besoins sociaux et les participations aux

réseaux féminins toute I'année.

Il est délicat de conserver de I'argent liquide chez soi et I'insertion dans les circuits

financiers formels est très faible, que ce soit par choix (banques) ou par manque de possibilité

(inexistence de caisses de crédit). Les tontines jouent ainsi le double rôle d'épargne et de tiroirs.

Parallèlement, les femmes mettent en place des systèmes de confiage d'argent, soit à un

boutiquier, soit à une responsable désignée au sein d'un groupe d'amies. Celle-ci peut utiliser

les fonds qu'elle conserve, à condition d'être toujours en mesure de restituer immédiatement les

sommes déposés si un membre du groupe les lui réclame.

L'accumulation est moins bien planifiée que dans le cas précédent. En fait, c'est lorsque

la baisse d'activité commence à se faire sentir que ces femmes choisissent de capitaliser. C'est
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aussi un moyen d'échapper à la conservation hasardeuse des revenus acquis au moment des

récoltes. En achetant petits animaux, bijoux, pagnes et ustensiles de cuisine avec une partie de

leurs économies, elles préviennent également leurs éventuelles demandes d'aides ou de prêts de

leur ascendant et de leur famille élargie.

c. Illustrations

1) A I'Office du Niger

L'exempleprésenté illustre les stratégies des femmes dépendantes de chefs de concession

des classes II et IV, ayantpeu de recours à I'emprunt et pratiquant I'agriculture. Une illustration

du second type de stratégie identifié au sein de cette classe est proposée en annexes et concerne

la concession 305 de Quinzambougou (annexe n"2.3.3).

F. est lapremière épouse du chef de la concession 203 de Sériwala. Elle a 5 enfants qui

peuvent I'aider lors des travaux agricoles de contre saison. Son époux adopte une stratégie

sécuritaire qui autorise une rémunération du travail dans les parcelles collectives sous la forme

d'espaces de liberté pour le maraîchage. Son ménage comportant le plus grand nombre

d'individus, elle obtient chaque année 0,5 ha distribués par son mari dans les casiers rizicoles.

C'est sur cet important disponible qu'elle base sa stratégie. Le déroulement de la contre

saison froide 1998 illustre bien les pratiques d'intensification et le caractère coilrmercial de

I'agriculture. Sur les 0,5, elle affecte 0,4 ha à l'échalote , 0,05 ha à la tomate et 0,05 ha au

gombo. Au début du suivi elle dispose d'un stock marchand de plus d'une tonne. En le valorisant

au mieux grâce à des ventes tardives (iusqu'au 3lll2 pour un prix moyen de 371 FCFA/kg,

graphique n"77) elle parvient à financer le lancement de la saison 99 et à se constituer une

réserve monétaire de près de 500 000 FCFA (graphiques no76 et 78). L'intensification se

concentre sur l'échalote, seule spéculation réellement marchande. F. applique des doses de

630 kg de semences par ha (elle en achète les deux tiers), utilise 2 sacs d'engrais minéraux

complétés par des dons de fumure organique de son époux, et s'assure les services d'un ouvrier

perrnanent qu'elle rémunère 8 000 FCFA/mois.
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Graphique n"76: suivi du solde de trésorerie de la lo épouse du chef de concession (203)
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Graphique n"77 : suivi des recettes en espèces de la l" épouse du chefde concession (203)
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Graphique n"78 : suivi des dépenses en espèces de la l" épouse du chefde concession (203)
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Les coûts en espèces réellement engagés sur les 0,5 ha se montent à79 150 FCFA et sont

entièrement assurés sur financement propre. Mais c'est surtout sur lamobilisation de ses enfants

et sur une forte intensification en main-d'oeuvre que reposent les pratiques. De fait elle obtient

un rendement de 9,6 tlha,lié selon elle à un manque d'attention de ses fils et à un mauvais choix

de I'ouvrier.

La stratégie de commercialisation de la campagne précédente est à nouveau mise en

oeuvre. F. vend des tomates et du gombo pour payer le manoeuvre en avril et stocke son échalote

(graphique n"77)21. Les ventes effectuées de septembre à novembre à un prix moyen de

421 FCFAlkg assurent un revenu monétaire maraîcher de 562 325 FCFA, malgré une perte de

près de 60% au stockage. Le démarage de la campagne 1999 obéit à la même logique. Les

recettes maraîchères représentent 95% du total sur la période. Elle n'a en effet pas à mobiliser

le commerce de paddy. Sur les 4 sacs récupérés pour l'hivernage97l98,2 ontété donnés à sa

famille élargie et 2 vendus en fevrier, 3 sacs issus du varurage en novembre 1998 sont toujours

en stock à la fin du suivi.

Les dépenses courantes de la concession étant centralisées par l'époux, le profil des

dépenses en espèces ne conceme que le budget personnel de F. (graphiques no78 et79).78o/o des

dépenses (828 000 FCFA) sont des capitalisations, plus de la moitié (430 400 FCFA) sont des

meubles, des bijoux et des ustensiles de cuisine destinées à sa fille aînée pour son mariage. Cette

cérémonie et la constitution du trousseau ont en fait dirigé la stratégie de F. depuis deux ans.

L'accumulation monétaire observée sur les premiers mois du suivi n'avait d'autre objectif que

la transmission d'un patrimoine important pour mffquer sa position sociale et économique forte.

L'objectif a été parfaitement atteint et F. a effectivement acquis une nouvelle respectabilité dans

le village. Outre cette transmission, I'autre forme d'accumulationprivilégiée est l'élevage. Dans

les deux cas cet exemple illustre les difficultés de mobilisation de l'épargne dans des circuits

économiques permettant une accurnulation productive. La forte rentabilité de la culture de

l'échalote par les femmes à I'Office du Niger n'a pas les effets d'entraînement que I'on pourrait

imaginer.

2r Les tomates et le gombo sont de toute façon davantage destinés à la consommation que l'échalote. Ceci explique
aussi les pratiques beaucoup moins intensives sur ces deux spéculations.
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2) Dans le delta du Sénégal

Le cas des femmes rizicultrices se rapprochant dans le delta du Sénégal de celui des

jeunes dépendants ayant accès à la terre (dont des exemples sont proposés dans le point B. de ce

chapitre), I'illustration présentée ici concerne une épouse exclue des activités agricoles.

D. est l'épouse du chef de la concession 314 de Boundoum Banage. Son conjoint a une

stratégie sécuritaire à laquelle elle est associée. Elle bénéficie à ce titre d'une autonomie sensée

lui permettre de le relayer en cas de problèmes et maintenant sa participation aux travaux

rizicoles. Le disponible de la concession (1 ,Z}hapour 2 actifs) et la présence de 4 enfants en bas

âge font qu'elle ne peut cultiver ses propres parcelles sans hypothéquer ses devoirs d'épouse. Elle

valorise donc ses espaces de liberté à travers des activités de commerce et le tissage de liens

soci aux fournissant des redistributions fréquentes.

Le graphique n"81 des recettes en espèces illustre la saisonnalité de ses activités. Le

commerce qu'elle entreprend dépend fortement de I'activité économique du village et donc du

cycle du riz. Il est a:rêté durant les mois de soudure et ne démarre réellement qu'en janvier. En

I'absence d'accès à des crédits spécifiques22, le financement des premiers achats dépend des

redistributions de sa famille élargie, notamment sous forme de paddy ou de sa capacité de

thésaurisation. Ainsi les opérations de janvier 1998 sont rendues possibles par la vente d'un sac

donné par sa mère et par le tirage d'une tontine, celles de janvier 1999 par la vente de 3 sacs

donnés par son conjoint. Il lui appartient ensuite de faire fructifier ce capital de départ.

Outre les difficultés liées au financement et à la saisonnalité, le commerce de proximité

se heurte à des problèmes de non-paiement des créances. D. parvient à bien maîtriser cet écueil

en sélectionnant sa clientèle dans ses réseaux de connaissances. Elle obtient sur la période (14

mois et demi) un revenu annuel de 103 800 FCFA pour un chiffre d'affaire de 248 400 FCFA.

Son revenu annuel total est de 147 800 FCFA, dont 39% sont issus de dons extérieurs.

22 L'awt'ée demière elle avait tout de même pu
montant de 20 000 FCFA, mais celui-ci avait
vraisemblablement pas eu droit sinon).

bénéficier d'un emprunt de son groupement Iéminin, pour un
été utilisé pour pallier à une soudure difficile (elle n'y aurait
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Graphique n"80 : suivi du solde de trésorerie de l'épouse du chef de concession (314)
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Son raisonnement stratégique se construit sur un cycle agricole. Il intègre les

redistributions possibles qui lui permettront de démarrer son commerce et d'atteindre des

objectifs d'accumulation ou de reproduction sociale. Les volumes traités I'empêchent de planifier

au-delà d'une année.

Sur la période suivie elle a du suppléer son mari pour les dépenses d'alimentation en

octobre et novembre 1998 (graphiques n"82 et 83), ce qui a gêné sa stratégie. Elle a ainsi du

emprunter pour contribuer au baptême de son fils, ce qui va grever ses bénéfices du commerce.

Avant cela elle a tout de même pu acheter un veau et des ustensiles de cuisine. Elle participe à

des tontines, qui remplissent bien leur double rôle de thésaurisation sécurisée et d'insertion dans

les réseaux feminins garantissant clientèle et recours en cas de besoins.

1. GÉXÉRALITÉS SUR LES STATUTS DES DÉPENDANTS MAScULINS ET CARACTÉRIsATIoN DES

STRATÉGIES INDUITES

a. Des problématiques différentes sur les deux terrains

L'étude des dépendants masculins revêt une importance particulière pour les groupes

domestiques constitués de plusieurs ménages, pour lesquels les conflits hiérarchiques internes

sont les plus fréquents. Or, ces concessions ne représentent qu'une part relativement faible de la

population des deux zones d'études23. Il n'en demeure pas moins que les problèmes soulevés par

ces aspects de cohésion interne des groupes domestiques, déjà ébauchés dans le chapitre III pour

I'analyse des schémas de gestion des chefs de concession, sont essentiels à la compréhension des

conditions de I'organisation du travail collectif et par suite de lapérennité et de I'efficacité des

stratégies de diversification des revenus. La comparaison entre les deux terrains prend ici tout

son sens et s'articule autour des deux points clés que sont les modes d'attribution du foncier et

les systèmes de droits et d'obligations au sein des concessions (Benoit-Cattin et al 1982).

23 33yo dans le delta du Sénégal (Delcombel, 1996).
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A I'Office du Niger les attributions par famille et la gestion centralisée de tout ce qui

touche à la nziculture supposent pour les grandes concessions une cohésion forte assurant la

maîtrise par le chef de toute la main-d'oeuvre disponible. Le problème se résume au niveau

interne à un équilibre entre ce que les chefs de ménages dépendants reçoivent de leur autorité en

échange du travail qu'ils fournissent. Ils sont ainsi amenés à faire un calcul sur les règles en

confrontant leurs droits au sein de la concession et les opportunités qui s'offrent à eux en cas de

séparation du dou. Pour les agents du développement, toujours soumis à des objectifs de

production mais réfléchissant de plus en plus sur les capacités d'accumulation des concessions,

le problème est de connaître I'impact de cet arbitrage sur l'économie de la zone. La scission

prématurée des groupes domestiques (phénomène qui semble s'amplifier, Ducrot, 1999) implique

le morcellement du foncier et de l'équipement agricole. Elle recouwe des problèmes sociaux en

bouleversant les habitudes communautaires. A terme c'est le modèle de reproduction élargie

basée sur I'intensification en travail, la captation et I'utilisation centralisées de surplus rizicoles

acquis collectivement qui est remis en cause. Au niveau méso-économique, la menace est la

baisse des perfonnances que pourrait induire dans le contexte de rareté de la terre à l'Office du

Niger cette recomposition par la division des unités de production. Il est nécessaire, pour amener

des éléments de réponse, de juger des stratégies des chefs de ménage et de leur marge de

manoeuvre effective face au chef de concession, puis de comparer les résultats économiques des

grandes exploitations centralisées et des petites exploitations à un ménage.

Dans le delta du Sénégal les droits des dépendants masculins sont plus importants

puisqu'ils disposent d'un accès à la riziculture. Ils profitent de I'affectation individuelle des

parcelles sur les aménagements publics et transférés et des opportunités offertes sur les

périmètres privés. Outre cet accès institutionnalisé, I'organisationplus décentralisée des groupes

domestiques, compromis entre hiérarchie et solidarité (Diop, 1981), autorise la mise en place de

stratégies individuelles. Les volontés d'émancipation ne reposent donc pas sur les mêmes critères

qu'à I'Office du Niger. Il est concevable pour un dependant de rester dans I'unité de résidence

et de consoilrmation tout en mobilisant ses propres moyens en vue de satisfaire des objectifs

internes à son ménage. Les séparations de concession reposent soit sur des désaccords de

personnes indépendants des activités de production, auquel cas elles peuvent être conflictuelles,

soit sur un accord tacite et concerté quand la gestion communautaire devient trop complexe. Il
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s'agit donc dans un premier temps de comprendre les stratégies, parfois differenciées et

indépendantes, de chaque décideur, pour pouvoir ensuite relire les comportements d'ensemble

de diversification des revenus des concessions. L'éclatement des unités de production au sein du

groupe domestique perïnet en effet d'éclairer et de préciser les autres études réalisées dans la

zone,généralement bâties sur des agrégations de résultats occultant les autonomies des ménages.

b. Les principaux critères de différenciations des stratégies

Comme dans le cas des femmes, la differenciation des stratégies des dépendants

masculins repose en premier lieu sur le niveau d'émancipation par rapport à I'autorité

domestique. Les modalités de la négociation de cette émancipation intègrent cependant la levée

des contraintes domestiques (cuisine, linge, ménage) et I'impact plus fort sur I'accumulation au

niveau de la concession du refus d'un homme de participer aux travaux agricoles communs (ou

à la fourniture de sa part du grenier). Les rapports de force ne sont donc pas les mêmes qu'entre

les femmes et leur ascendant. Nous séparerons l'analyse sur les deux terrains d'études, étant

données les différences d'autonomie des dépendants masculins par rapport à I'autorité de la

concession relevées ci-dessus.

A I'Office du Niger le spectre de la scission influence le chef de concession dans son

comportement vis à vis de ses dépendants masculins. Dans le même temps ses possibilités de

redistribution directe et indirecte sont faibles étant donnés ses objectifs de mobilisation de toute

la main-d'oeuvre disponible. Les redistributions directes concernent les dons en paddy ou en

espèces comme rémunération du travail collectil la satisfaction de certains besoins du type

transport, santé et autres dépenses courantes. Les redistributions indirectes sont des concessions

de temps libre nécessaires à une prise d'indépendance économique. Si les premières peuvent, au

moins en partie, être satisfaites, les secondes entrent en conflit avec les principes mêmes de

I'organisation collective centralisée. Elles sont par force réduites à I'affectation d'une parcelle

maraîchère, seule activité garantissant une participation aux travaux rizicoles d'hivernage. Ces

espaces de liberté dans des périodes d'inactivité rizicole ont lamême vocation que ceux concédés

aux femmes, même s'ils portent en général sur des surfaces plus grandes.
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Les revenus des dépendants masculins se résument donc aux redistributions directes du
chef de concession et au maraîchage. Ces revenus augmentant lorsque la demande

d'émancipation se fait plus pressante, il a été nécessaire d'isoler deux cas dans la définition des

stratégies. Le système de redistribution peut être jugé acceptable et la stratégie du dépendant est

alors plutôt défensive, basée sur la rétrocession au chef de concession d'une partie de ses devoirs

de chef de ménage et sur une recherche de revenus de complément, recherche limitée par des

obligations internes scrupuleusement remplies (choix faible). Si les redistributions sont jugées

insuffisantes, la stratégie est la recherche de la scission de la concession (choix fort de

modification des règles). Les devoirs domestiques sont négligés et le cadet n'hésite pas à
chercher des revenus hors concession, parfois au détriment des travaux agricoles collectifs.

Dans le cas du delta du Sénégal, à moins que les dépendants n'aient pas d'accès à la terre,

un minimum d'autonomie est garanti par I'organisation sociale des concessions et les modes

d'affectation et de mise en valeur des terres. Bien que leurs devoirs vis à vis de leurs dependants

soient moindres que ceux des chefs de concessions la définition des objectifs et des stratégies

dépend alors de leurs contraintes de chef de ménage, des moyens à leur disposition, et de la

représentation qu'ils se font de leur situation. Pour simplifier le raisonnement, deux grands types

de stratégies ont été retenus pour les dépendants masculins disposant d'une autonomie de

gestion' La première est défensive et vise des objectifs de reproduction simple du ména ge,la

seconde est offensive et vise une accumulation productive et la préparation de la constitution

d'une concession indépendante. L'antinomie choix faible / choix fort est moins sensible qu,à

I'Office du Niger mais conserve son pouvoir d'interprétation, la décision de séparation induisant

de toute façon des recompositions pour I'autorité domestique à l'échelle de la concession.

Il convient de signaler que quel que soit le pays, ces descriptions ne concernent pas les

dépendants qui ont pu bénéficier d'une formation ayant débouché sur I'obtention d'un emploi.

N'étant pas intégrés à la stratégie de conservation de main-d'oeuvre agricole, ceux-ci ont leur
place en tant qu'unité de production extra-agricole au sein de la concession. Les seuls cas

d'artisans ou de salariés disposant d'un contrat annuel rencontrés dans les études de cas

concernent des chefs de concessions. Il n'est pas possible ici de juger de I'impact de la pfésence

de tels dépendants sur les orientations stratégiques que cela suppose.
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2. Classn VIII : nÉpBNnANTS souMrs À I'nuronrrÉ DoMESTTeuE

Cette classe regroupe les jeunes actifs célibataires et les adultes (mariés ou non) acceptant

pleinement l'autorité du chefde concession. Quasiment exclus des circuits monétaires, ils n'ont

pas d'autre activité que le travail agricole collectif et dépendent entièrement des redistributions

de I'ascendant.

Pour les jeunes cette situation correspond à lanormalité, ils doivent assurer leurpart de

travail pour la famille avant de songer à développer des stratégies propres (Benoit-Cattin, 1982).

En ce sens leur position est comparable aux jeunes filles de la classe V. Sauf dans les cas de

dépendance d'un chef des classes I et III incapable d'assurer leurs besoins élémentaires, ils ne

sont pas en conflit avec l'autorité.

Les adultes, jeunes frères, deuxième ou troisième fils du chef de concession qui n'ont pu

bénéficier ni de formation, ni d'attribution foncière voient leur statut de jeune dépendant

pourvoyeur de main-d'oeuvre perdurer. Ils ont éventuellement reçu I'aide de l'autorité pour se

marier, mais leur soumission est un élément déterminant des stratégies de ponction du surplus

à l'échelle de la concession. Ainsi à I'Office du Niger, le chef a besoin de main-d'oeuvre pour

ses parcelles maraîchères étant donné leur rôle dans la stratégie d'ensemble. Ne pouvant compter

sur la plupart des femmes, il se reporte sur les dépendant masculins, récupérant ainsi la dette

contractée au moment du mariage, mais aussi tout au long de I'année par la satisfaction des

besoins. Par adhésion à cette dynamique d'ensemble ou par absence d'opportunité hors

concession, ces dépendants se satisfont de leur statut.

3. Cl.lssn IX : cHEFS nn uÉnacns DIsposANT u'ESpACES DE r,rsnRrÉ À I'OrrIcE DU Nrcrn

a. Principales caractéristiques

Les dépendants de cette classe à I'Office du Niger ont profité du desserrement relatif de

I'autorité des chefs de concession lié notamment à I'augmentation des revenus depuis quelques

années dans lazone. Le plus souvent mariés avec I'aide de leur ascendant, ils n'ont toutefois que
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très rarement accès aux parcelles rizicoles. Il leur est difficile dans ces conditions de tenir leur

rôle de chef de ménage et ils restent très largement dépendants des redistributions.

Leurs devoirs consistent en uneparticipation active à lariziculture. S'ils occupentparfois

le statut de chef d'unité de production pour certaines parcelles, la gestion des opérations

financières leur échappe entièrement. En contre partie, ils n'ont pas à fournir la dépense

quotidienne, même si leur épouse cuisine. Le chef de concession assure aussi leurs dépenses de

santé. Ils reçoivent des dons de paddy à la récolte et parfois de I'argent au moment des fêtes

religieuses. Ils bénéficient également d'une parcelle maraîchère sensée leur garantir la

satisfaction des besoins complémentaires de leur ménage, principalement I'habillement et le

transport.

Comme dans le cas des femmes, ils ont un accès très limité aux crédits institutionnels.

Ils doivent en cas de nécessité se tourner soit vers le chef de concession, soit vers des réseaux

familiaux ou d'alliance. D'autre part, fortement mobilisés sur les parcelles, ils ont peu de temps

pour s'investir dans les groupes de travail d'entraide déjà décrits. Ainsi seulement 7Yo des

groupes de travail recensés par I'URDOC en 1997 sont composés d'hommes (URDOC, 1999).

Leur autonomie est donc bornée et son élargissement n'est pas compatible avec le mode

d'organisation socio-économique qui a contribué au succès de la riziculture des grandes

concessions de I'Office du Niger. C'est en effet par laponction des fnrits du travail des différents

dépendants sur les parcelles de iz età des redistributions raisonnées que les chefs parviennent

à concentrer le surplus et à accumuler. Partant de ce schéma de gestion dicté par I'autorité

domestieuÊ, la définition des objectifs et des stratégies des dépendants masculins dépend du

jugement de leur place dans ce système de droits et d'obligations.

b. Adhésion à la stratégie communautaire

Lorsque le système estjugé satisfaisant, les objectifs de recherche de revenus individuels

restent limités, car fortement contraints. Il n'y a pas de volonté de thésaurisation, I'objectif

d'amélioration des consommations courantes (habits, transport, cérémonie) est le premier cité
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pour I'utilisation des revenus propres. Par contre I'objectif d'accumulation au sein du ménage

est devenu important à I'Office du Niger. Il comprend essentiellement I'acquisition de meubles

et de moyens de transport.

Les stratégies mises en oeuvre pour répondre à I'objectif d'augmentation des dépenses

courantes se fondent sur le maraîchage (principalement l'échalote), complété par les dons du chef
de concession. Les pratiques sont souventplus intensives que celles des femmes (doses d'intrants

supérieures, appel plus fréquent à de la main-d'oeuwe extérieure, Mariko et al, lggg)mais la
faiblesse des moyens disponibles limitent les possibilités de culture sur des grandes surfaces24.

Les revenus issus de l'échalote sont comparables à ceux des femmes de la classe VI, de même

que les pratiques de commercialisation visant des ventes tardives ou précoces grâce aux

possibilités de ventes de nz à partir de novembre ou décembre. Les recettes sont très vite
dépensées. En fait les ventes s'effecfuent en fonction des besoins ou des envies de

consofilmation, une fois le prix arrivé à un niveau satisfaisant (vers le mois d'août en général).

Ainsi le solde de trésorerie de ces dépendants est-il le plus souvent très faible.

La satisfaction de I'objectif d'accumulation repose par contre sur I'effrcacité du schéma

de gestion développé par le chef de concession. Les dépendants ne parvenant ni à épargner ni à
capitaliser, c'est à I'autorité d'assurer pour eux ces fonctions. Ainsi, en dehors du droit aux

moyens de subsistance de leur ménage, mais selon les résultats agricoles d'ensemble et la qualité

de leur participation, les cadets peuvent réclamer des meubles, une moto ou d'autres biens

complétant leur patrimoine. Une fois acquis ces biens leur appartiennent en propre, ils en

disposent librernent et doivent les entretenir. Parallèlement, ils se rangent aux décisions du chef

pour constituer le patrimoine sur lequel ils pourrant compter dans le futur.

2a Les surfaces moyennes cultivées par les hommes dépendants en 1997 étaient de 0,1 ha contre 0,0g pour les
femmes.
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c. Conflit avec I'autorité

I ) Caractéristiques et objectifs prioritaires

A I'inverse, si le dépendant juge ses droits insuffisants au regard du travail collectif

foumi, il entre en conflit avec le chef de concession et tente de négocier des adaptations de la

fonction de répartition. Ce cas de figure concerne surtout les frères du chef ayant plus de trente

ans, mariés avec des enfants en âge de travailler aux champs et donc répondant aux critères

d'attribution de 1'Office du Niger. Le fond de la contestation est qu'ils estiment que la

constitution de leur propre concession indépendante, qui devient leur objectif prioritaire, leur

permettr a d'accéder à un niveau de vie et à une position sociale plus satisfaisante.

Si I'un des parents est encore présent, il exerce généralement une pression sur le chef de

concession pour éviter la scission. La forme d'organisation collective est pour eux la garantie

d'un soutien important et correspond à des schémas satisfaisant leur représentation de la famille.

D'autre patr, la séparation est symboliquement et économiquement rattachée à l'éclatement du

foncier entre les différents dépendants masculins. Cette séparation n'est possible qu'avec

l'accord du chef de concession, attributairelégal, qui estime que sa stratégie (du type classe II

ou IV) basée sur le travail collectif est la plus efficace pour I'accumulation communautaire2s- Le

dépendant candidat au départ doit donc faire face à des oppositions fortes.

Ce passage à une situation de conflit ouvert est généralement précédée d'une période de

transition durant laquelle les dépendants j ouissent d'une plus grande autonomie qui leur procure

des opportunités de revenus26. Ils disposent de parcelles maraîchères plus grandes que les autres

dépendants (de 0,I à 0,5 ha) et bénéficient d'une redistribution plus large de la part des chefs de

concession. Désireux d'exploiter au mieux ces espaces, ils ont des objectifs de maximisation des

revenus et cherchent à intensifier leurs pratiques. Cependant, tant que la scission n'est pas

2s L'Office du Niger continue du reste à penser que les scissions peuvent représenter à terme un danger pour la

quantité globale de paddy produit suite à l'éclatement des moyens de production.

2u Du fait des règles externes d'allocation foncière, cette période peut s'étaler sur plusieurs années, ce qui justifie

q'elle soit prise en compte dans notre classification.
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consoûlmée, ils restent privés de moyens de production et d'accès au crédit institutionnel.

Maintenus dans les parcelles durant I'hivernage, le maraîchage est avec les redistributions du

chef leur principale ressource pour satisfaire les besoins de leur ménage.

L'objectif d'accumulation est ici plus présent. Il est associé aux volontés d'indépendance

qui ne se conçoivent qu'avec un capital immobilier de départ minimum, complétat

I'accumulation à dimension collective, et au souci de prévoir les besoins de leur ménage

grandissant.

Le maraîchage est pratiqué de façon intensive. Ces dépendants achètent généralement

leurs semences, utilisent de la fumure minérale et font appel à de la main-d'oeuvre extérieure,

notamment par I'embauche d'un salarié permanent le temps de la campagne. La taille des

parcelles concédées par le chefde concession leur permet en outre de diversifier les spéculations.

Si l'échalote couvre les plus grandes superficies, la tomate et le gombo sont aussi présents. Le

financement est assuré pour une part par le chef de concession, sous forme de dons en nafure de

semences ou d'engrais et de dons poncfuels en espèces. Le reste vient des produits du maraîchage

et aussi d'emprunts. La main-d'oeuvre est notamment payée en fin de campagne. Si les stratégies

de commercialisation tardives sont visées, elles sont plus fortement contraintes que dans le cas

des femmes. Les dépendants masculins ont des niveaux de consommation plus élevés et

disposent de moins de redistributions en nature. Il leur est ainsi difficile de faire jouer

I'associationiz-échalote et de conserver leurproduction de façon àrefinancer le démarrage de

la campagne suivante. Finalement les marges sont comparables à celles de femmes, ce qui

représente un revenu plus important grâce à la taille des parcelles.

Parallèlement au maraîchage, les chefs de ménage font des prestations manuelles, comme

travailleur agricole ou ouvrier non spécialisé dans le village. Les secondes ne peuvent être

entreprises que durant les périodes d'inactivité rizicole sur les parcelles communes, et seulement
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juste après les récoltesz7

Il convient de distinguer deux formes d'accumulation. La première est comparable à celle

rencontr êe chezles femmes et s'effectue sur les revenus propres des dépendants, notamment

grâce à l,échalote. Elle concerne les cérémonies, les habits, les petits animaux et dans une

moindre mesure les bovins. cette accumulation doit être le signe de la prise en charge du

dépendant de son ménage et doit passer le moins possible par I'aide de I'autorité' La seconde fait

appel au système de droits et d'obligations au sein de la concession. Elle concerne les achats de

moyens de transport, la construction et les grandes cérémonies. Inaccessibles pour les dependants

étant donnés leurs revenus, elle est effectuée par le chef de concession'

4\ Les manifestations de la contestation

Malgré cette autonomie et ces redistributions les budgets des dépendants restent très en

dessous de celui du chef de concession. Ils ne suffisent pas, la concession s'élargissant' à

préserver la cohésion sociale. cependant les formes de la contestation doivent tenir compte des

pressions des parents et du caractère légal des attributions des terres. Bien souvent il est difficile

pour un dépendant de s,exprimer ouvertement sur l'éventualité d'une scission' Pour que la

décision soit prise, il faut en fait qu'elle vienne du chef de concession lui-même' Il pourra ainsi

officiellement séparer le foncier et l'équipement disponibles et ses arguments auront plus de

poids sur les aînés. Ainsi la stratégie des dépendants sera davantage d'amener le chef à la scission

que de la proposer directement. ceci peut se faire en accentuant le poids des devoirs du chef

envers ses dépendants jusqu'à les rendre insupportables. Par exemple, lorsqu'un dépendant

n,honore pas ses dettes, c'est toujours vers l'autorité domestique que les créanciers se tournent'

celui-ci est alors obligé de rembourser. une autre possibilité est d'intensifier les activités hors

concession au détriment des travaux agricoles cornmunautaires. La perte de main-d'oeuvre est

très pénalisante et elle risque de gêner les fonctions d'entretien de la concession dévolues au

2? outre le problème du temps libre négocié avec le chef de concession, elles suivent les pics d'activités liés à la

récolte du faddy. La période de soudure est peu propice'
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chef' Elle est un signal fort du manque de cohésion. D,autres pratiques
existent, cornme le vol de paddy ou le refus pur et simple de prendre part aux

plus conflictuelles

travaux communs.

d. f[ustrations

L'exemple choisi est celui du frère du chef de la concession za4 desériwala (les budgets
complets de cette concession se trouvent en annexes)28. son frère, salarié de l,office du Niger,
est attributaire de2 parcelles, I'une de 1,5 ha à Sériwala, l'autre de 4,5 ha à Foabougou, village
voisin' r" 37 ans, originaire comme son frère du pays dogon, est arrivé dans la zone en l9g4 pour
s'occuper d'une parcelle de 3 ha que son frère, pris par son travail, ne parvenait pas à exploiter
seul2e' Après réaménagement et négociation au vu de la taille de la concession (21 personnes dont
7 actifs aujourd'hui) cette parcelle est agrandie et I. est maintenu à son poste de responsable. Il
dispose de tout le matériel nécessaire (2 chaînes d'attelage) et de la confiance du chef de
concession pour remplir sa tâche. Par contre, le contrôle de son frère reste très fort et les
attributions de I' s'en tiennent à I'organisation des travaux et la surveillance de la parcelle. Il n,a
jamais accès à la gestion financière, ni aux décisions techniques importantes. sur le plan
domestique, I' dépend également de son frère pour la fourniture des céréales et des dépenses
d'alimentation de son ménage (l femm e et 4enfants).

28 Le chef de cette concession est dans la classe IL2, soumise à la pression des dépendants. La contestation émaneessentiellement d'un second frère totalement privé de responsabiliié et de son épouse. cet exemple monte une foisde plus que des stratégies divergentes peuvent cohabiter au sein des concessions.

;r"J[:ï"tî?hÏItte 
remplissait égalementpar là son rôle de redisribution en assuranr la prise en charge d,un
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Graphique no84 : suivi du solde de trésorerie du frère du chef de concession (204)
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Graphique no85 : suivi des recettes en esÉc€s du frère du chef de concession (204)
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Graphique no86 : suivi des dépenses en espèoes du frère du ohefde concession (204)
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Son budget révèle cet état de dépendance et la forte centralisation de la gestion de la

concession. Ses seules sources de revenus individuels sont le maraîchage sur 0,05 ha pour la

contre saison 1998 et sur 0,15 ha en 1999, ainsi que les dons en paddy de son frère

(graphique n"85). L'échalote est la seule spéculation cultivée. En 1998, I. a reçu les semences,

I'engrais minéral (10 kg) et la fumure organique du chef de laconcession. Avec I'appui de ses

enfants, il limite I'appel à la main-d'oeuvre extérieure à 15 000 FCFA sur la campagne, seule

dépense effectivement engagée en espèces puisque la redevance est payée par son frère, comme

pour tous les autres dépendants. Il obtient un rendement de 10,8 tlha. Avec une perte de près de

48% liée au choix de stocker pour vendre en septembre et octobre, les recettes se montent à

67 500 FCFA, soit un revenu monétaire réel de 52 500 FCFA. Le prix moyen de vente est de

338 FCFA/kg. Le commerce se résume en deux opérations pour la période. Il a reçu 4 sacs à la

récolte de I'hivernage 97l98.Leizissu de ces dons est vendu enmars à 160 FCFA/kg afin de

payer la main-d'oeuvre pour le maraîchage et des redistributions à sa famille élargie. Les

pratiques sont semblables en novembre 1998 où il vend à 180 FCFAlkg pour financer le

démarrage de la contre saison froide.

Le solde de trésorerie (graphique no84) traduit cette utilisation rapide des recettes. Le prix

de vente du riz n'est pas le critère de décision prioritaire pour engager une transaction. La

spéculation se fait uniquement sur l'échalote, dont les revenus sont réservés à la satisfaction des

besoins sociaux, essentiellement I'habillement, le transport et les redistributions dans la famille

élargie, et les capitalisations au sein de son ménage sous forme de meubles (graphiques no86 et

87). L'adhésion au système hiérarchique fortement dominé par son frère assure la subsistance

sécurisée de son ménage (d'autant que sa femme dispose elle aussi d'une parcelle maraîchère et

de redistributions) mais débouche sur des espaces de liberté très étroits. Cet exemple montre bien

les fondements de la stratégie de récupération au niveau de I'autorité de la concession des surplus

rizicoles et donc de la capacité d'accumulation.
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2) Illustration dans le cas de conflit avec I'autorité

O.,44ans, est un des frères du chef de la concession 104 de Ténégué3o. Cette concession

s'est scindée en août 1998 en 4 nouveaux dou.Il a été impossible après cette date de suivre les

budgets des frères émancipés. Les graphiques présentent les comptes de 13 mois et expriment

la situation d'un chef de ménage exclu de la riziculture mais bénéficiant d'une grande autonomie

budgétaire et exerçant une pression forte sur I'autorité pour gagner en indépendance.

O. a 3 épouses et 4 enfants non actifs. Depuis 3 ans il bénéficie de 0,3 à 0,4 ha confiés

par son frère pour I'exploitation maraîchère. Si les besoins vitaux de son ménage sont assurés

par le chef de concession, son âge et laprésence de 3 femmes impliquent des devoirs qu'il se doit

de remplir seul. Les sollicitations sur les champs rizicoles communs limitent le temps à consacrer

à la recherche de revenus directement mobilisables au sein de son ménage et les surfaces

maraîchères ne peuvent assurer le niveau de vie qu'il juge nécessaire de maintenir pour les siens.

Ainsi, outre les redistributions indirectes pour I'alimentation, il obtient des dons en espèces qui

participent d'un début de décentralisation de la gestion financière. Sur les l3 mois du suivi la

structure de ses revenus hors emprunts comprend des dons directs du chef de concession

(50 500 FCFA soit l20Â du total alors qu'ils sont arrêtés en mars 19983t), des prestations

manuelles diverses (40 000 FCFA soit 9oÂ), et surtout des revenus maraîchers (345 900 FCFA

soitTgo/ù. Il emprunte par ailleurs 80 000 FCFA à des paysans (gaphique n"89). Ces emprunts

sont autant de signes envoyés au chef de concession pour souligner son incapacité à garantir les

besoins sociaux de ses dépendants. Hors emprunts il dégage donc un revenu mensuel de

33 570 FCFA. Sachant que pour comparaison le salaire d'un aiguadier à I'Office du Niger est

de 64 000 FCFA et que O. n'a pas à assurer les besoins alimentaires de son ménage, les espaces

de liberté concédés grâce à son travail sur les champs communs peuvent être considérés comme

importants. Sa demande de dépendance n'émane pas de critères purement économiques, c'est

surtout la représentation sociale de sa situation en temps que chef de ménage qui guide sa

stratégie d' émancipation.

30 Le budget du chef de concession est présenté et commenté dans le chapitre III (point 8.3.b).

'r Sur la période où ces dons sont réguliers ils représentent 5 000 FCFA/mois.
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Graphique no88 : suivi du solde de trésorerie du frère du chefde concession (104)
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Graphique n"89 : suivi des recettes en espèoes du frère du chefde concession (104)
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Le détail de son exploitation maraîchère illustre le caractère hybride de sa position dans

la concession. Le profil des ventes d'échalote insistent sur ses difficultés à mettre en place une

stratégie commerciale aussi efficace que celle des femmes. S'il vend encore en septembre 1997 '

les volumes concernés sont faibles et le prix n'atteint pas 300 FCFA/kg. De même, la récolte de

la contre saison 1998 est entièrement commercialisée en juin et juillet, pour un prix moyen de

234 FCFA/kg et un taux de perte de27o/o32. Ses devoirs de chef de ménage limitent ici ses marges

de manoeuvre. Durant la campagne suivie l'aide de son grand frère pour I'implantation

comprenait une partie des semences d'échalote et de gombo ainsi que de la fumure organique

issue de son troupeau personnel. En fin de campagne c'est également lui qui paye la redevance

hydraulique pour toute la concession. Ainsi même le maraîchage, espace de liberté privilégié,

est largement soutenu par I'autorité.

Le tableau suivant résume les résultats des differentes spéculations en s'en tenant aux

dépenses réellement engagées par O. et aux ventes effectives.

Les graphiques n"90 et 91 de suivi et de répartition des dépenses en espèces montrent la

décentralisation de la gestion avec la présence de postes dévolus au chef de concession dans la

configurationnormale dadou.Avec I'arêt des dons directs enmars 1998, lepoids des devoirs

de chef de ménage est lisible en juillet 1998, lorsque O. est obligé de vendre de l'échalote pour

soigner sa première épouse. La préparation de I'hivernage 1998199 marque I'inclinaison des

choix stratégiques du tout nouveau chef de concession. Là où son frère, capable de mobiliser une

main-d'oeuvre familiale importante et de financer sur des réserves monétaires les coûts rizicoles

32 Il convient de signaler qu'en 1998 des couprues d'eau ont perturbé le déroulement de la campagne. Dans le cas

présent la récolte n'a eu lieu qu'à partir d'avril.

Echalote,0,2 ha Tomate,0rl ha Gombo,0,05 ha

Production 2,15 t

Intrants (FCFA) 28 500 t2 000 5 500

MO extérieure (FCFA) 64 000 2 500 2 000

Ventes (FCFA) 357 400 73 000 30 000

Revenu monétaire brut (FCFA) 264 900 58 500 22 500
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hors financement BNDA, O. doit vider son stock maraîcher. En récupérant seulement 1,6 ha de
iz,laviabilité de sa concession se jouera vraisemblablement surune forte association riziculture-
maraîchage.

Il semble cependant que les pratiques observées durant la période suivie n'ont eu d,autres

motivations que l'obtention d'une séparation. Les discussions difficiles qui I'ont précédées ont
finalement davantage porté sur des considérations sociales et sur le règlement de problèmes

personnels que sur une transition concertée. Le raisonnement stratégique de moyen et long terme

a ainsi été occulté, tant qu'une décision ferme n'était pas prise. Le fait qu'en janvier le grand

frère continuait à nourrir tout le monde alors que chaque nouveau responsable avait achevé sa

récolte est le signe d'une intégration progressive des fonctions de chacun.

4. CussE X : cHEF's DE MÉNAGES DISposANT D'EspAcEs DE LrBEnrÉ DANS LE DELTA DU

SÉNÉclr

Les devoirs dévolus à ces dépendants sont intemes à leur ménage. Contrairement aux

chefs de concession ils n'ont pas de responsabilité directe vis à vis de I'ensemble du groupe et

ils peuvent compter sur des redistributions en cas de besoin. Si l'enjeu des stratégies développées

en est modifié, les marges de manoeuvre dont ils disposent autorisent un raisonnement proche

de celui mené pour les chefs de concession.

a. Stratégies à dominante défensive

l) Caractéristiques et principaux objectifs

Le premier cas concerne les chefs de ménage faiblement dotés en moyens de production,

et éprouvant des difficultés à couvrir les besoins de leurs dépendants. Ils ont parfois recours à

I'emprunt pour tenir leur statut une fois la part due à la collectivité honorée. Leur objectif
prioritaire reste cantonné à la reproduction simple de leur ménage, à savoir la fourniture du prix
des condiments lorsque leur épouse cuisine et si possible les dépenses de santé, de scolarité,

d'habillement et de cérémonie.
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La riziculture, contrainte par la faiblesse du disponible foncier et du capital, est pratiquée

sur de petites parcelles. L'existence d'autres sources de revenus fait que I'intensification n'est

pas forcément visée, il s'agit surtout de tenter de conserver ses capacités productives et

d,appliquer au mieux les recommandations du conseil agricole. Obligés de compléter les revenus

agricoles pour satisfaire l'objectif de reproduction à l'identique sans trop solliciter le chef de

concession, ces dépendants tentent de saisir toutes les opportunités, notamment grâce aux

prestations manuelles non spécialisées. Les objectifs sont comparables à ceux des chefs de

concession de la classe I.

L'objectif d'accumulation et d'indépendance est secondaire. Le chef de ménage

capitalisera sans planification, si l'étau de la satisfaction des besoins se desserre-

2) Les stratégies de recherche de revenus

Le recours à I'emprunt pour la riziculture est quasiment obligatoire. Les dépendants de

cette classe cherchent donc à sécuriser leur accès au crédit institutionnel ou, dans le cas des PIP,

dans les réseaux de financement informels déjà décrits. Les objectifs assignés à I'agriculture

écartent les pratiques à risque de spéculation par des décalages de calendriers. L'implication est

minimale, le suivi des parcelles est faible car il entre en conculrence avec la recherche de revenus

annexes. La tendance est de se plier aux décisions globales du groupement de rattachement pour

ce qui concerne les doses d'intrants, les délais de remboursement et le calendrier. Le paddy n'est

généralement pas conservé. Le reliquat une fois payées les dettes de campagne est généralement

vendu juste après la récolte et donc à un prix peu rémunérateur. Dans ces conditions les marges

sont très variables mais le plus souvent faibles, ce qui entraîne des difficultés à honorer les dettes.

La diversification des revenus prend donc ici une importance particulière. Elle se

concentre surtout sur des prestations de services du type transport par charrette, manutention ou

travail agricole, impulsées par I'activité rizicole. Les rémunérations colrespondent aux taux de

salaires en vigueur dans le delta (de 500 à 1 500 FCFA/jour selon I'activité) mais ont un

caractère saisonnier marqué. Bien que peu importantes elles garantissent des rentrées d'argent

régulières permettant la satisfaction des dépenses courantes. Elles représentent la seule
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alternative pour faire face à la contrainte de trésorerie, notamment pendant la soudure. pour saisir
toutes les opportunités, les chefs de ménages doivent avoir accès à I'information sur le marché
du travail. il faut être au courant des démarrages de chantiers ou s'assurer une clientèle stable.

Ceci suppose une insertion institutionnelle dans les réseaux de connaissance.

La précarité que connaissent ces dépendants les obligent également à disposer de recours

capables de les aider à remplir leurs devoirs domestiques. Le plus fréquent est de faire appel aux

capacités de redistribution du chef de concession à travers le système de droits et d'obligations.

Il est également possible d'emprunter dans les réseaux d'alliance et de jouer sur la solidarité à

I'intérieur du ménage en sollicitant son épouse ou au sein du lignage. Les stratégies sont à
nouveau les mêmes que celles développées par les chefs de concession de la classe I.

b. Stratégies à dominante offensive

l) Caractéristiques et principaux objectifs

Le second cas au Sénégal concerne les chefs de ménage disposant de moyens de

production permettant la couverture sécurisée de leurs devoirs. Pour la riziculfure cette situation

colrespond à deux configurations. S'il existe une parcelle commrxle au groupe domestique, la

disponibilité de main-d'oeuvre à l'échelle de la concession dégage suffisamment de temps libre
pour les parcelles individuelles. Si les unités de production sont complètement séparées, les

surfaces par chef de ménage permettent de conserver un surplus individuel important une fois

les cotisations pour l'alimentation du groupe effectuées. Les obligations communautaires ne

pèsent donc pas la définition des stratégies.

Ces chefs de ménage tentent d'autre part de profiter pleinement du caractère particulier

de leur statut de dépendant. Dégagés des importantes responsabilités qu'endossent les chefs de

concession, ils peuvent avoir une gestion plus souple de leur trésorerie et de leur stock de paddy.

Ceci autorise de plus grandes prises de risque, des possibilités de diversification des revenus et

parfois la saisie d'opportunités d'investissements productifs.
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L'objectif prioritaire, outre I'entretien du ménage et la fourniture de I'alimentation

lorsque l'épouse cuisine, est I'accumulation productive, sensée permettre à terme la prise

d'indépendance totale et la constitution de sa propre concession (choix fort de rupture avec

l'organisation domestique d'ensemble). Il suppose un sous-objectif de maximisation du revenu

basé sur une agriculture intensive et une diversification des revenus active. Les stratégies sont

assimilables à celles des chefs de concessions des classes III et IV.

2) Les stratégies de recherche de revenus

Pour les études de cas effectuées la riziculture est le point de départ des stratégies. Les

choix techniques sont intensifs avec une forte utilisation d'intrants et le respect du calendrier est

jugé primordial. Le caractère offensif des pratiques est révélé dans le cas d'accès à des parcelles

sur les PIP. Les campagnes y sont autofinancées. Les coûts moins élevés de I'eau et la plus

grande souplesse de gestion collective sont cités comme les moteurs d'une plus grande incitation

àproduire. Si l'accès aux deux types de périmètres (aménagements publics ou transférés et PIP)

est garanti, les risques se prennent dans le domaine privé. Les pratiques sur les grands

aménagements seront plus attentistes et confoffnes aux décisions d'ensemble du gloupement de

rattachement. Au niveau de la commercialisation la stratégie de complémentarité entre

I'agriculture et les autres activités, renforcée par la relative faiblesse des obligations collectives,

engendre des ventes plus rapides que chez les chefs de concession. Il y a peu de spéculation

commerciale, la préference va au financement immédiat d'activité de commerce, de prestations

de services mécanisées, ou d'une campagne agricole de contre saison.

La diversification des revenus est un autre élément déterminant des orientations

stratégiques. Dès que la campagne touche à sa fin les shefs de ménage se lancent grâce aux

recettes rizicoles dans des activités diverses. Comme pour les chefs de concession de la classe

IV il y a peu de cloisonnement dans la gestion de ces différentes activités. Surtout dans le cas

d'un hivernage autofinancé, la priorité est davantage la rotation des fonds que les résultats

séparés. Ces pratiques se traduisent par des soldes de trésorerie erratiques33. L'important est de

33 Bien que les sollicitations extérieures soient moins fortes que pour leurs aînés, cette stratégie de forte rotation des

recettes offre en oufie I'avantage de pouvoir refuser plus aisément les demandes de soutien de membres du lignage
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saisirtoutes les opportunités offertes. Cependant, contrairement aux autres classes de dépendants,

la pérennisation et le renforcement progressif des activités sont recherchés.

La satisfaction de I'objectif d'accumulation productive, ainsi que I'acquisition de

I'indépendance, se construisent en effet au fur et à mesure de I'implication dans la pluriactivité.

La stratégie consiste à explorer les voies possibles de spécialisation (commerce, prestations de

services mécanisées, agriculture) et à s'y engager en fonction des capacités d'investissement. Les

planifications fines sont peu réalistes dans I'univers incertain du delta. Les investissements

réalisés reposent le plus souvent sur des réussites conjoncturelles, comme une bonne campagne

rizicole. Une pratique fréquemment rencontrée est aussi de chercher des financements

complémentaires à travers des associations, soit avec des membres de la concession, soit avec

des partenaires dans les réseaux d'alliance.

c. Illustrations

1) Illustration dans le cas d'une stratéeie défensive

F.,46 ans, est le cousin du chef de la concession 312 de Boundoum Barrage, dont le

budget aété analysé comme illustration des stratégies des investisseurs dans le delta du Sénégal

(chapitre III, point D.3.d). Quoique plus âgé, F. a du céder sa place de chef de concession lors

de I'installation de son cousin (4.) et de sa famille en 1992. Cette transition est essentiellement

due à ses difficultés à satisfaire les besoins de la concession et aux forts revenus de A.. Il était

pourtant le premier attributaire de terre dans I'aménagement de Boundoum (1,5 ha en 1994) et

disposait d'une parcelle sur le PIP d'un membre de sa famille élargie. Après quelques échecs

typiques des chefs de groupe domestiques de la classe I, il s'est vu retirer cette dernière parcelle,

tandis que A., grâce à son travail de chauffeur disposait de revenus suffisants à I'entretien du

ndiel et à la couverture des urgences.

ou des réseaux de connaissances.
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Graphique no92 : suivi du solde de trésorerie du cousin du chef de concession (312)
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Graphique no93 : suivi des recettes en espèces du cousin du chefde concession (312)
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Au début du suivi, F. est toujours attributaire de 1,5 ha dans I'aménagement et peut

cultiver 0,5 ha sur un plp issu de la recomposition de plusieurs GIE endettés depuis 1993'

L,organisation de la concession est conforme aux descriptions générales du chapitre V. Chaque

chef de ménage doit subvenir aux dépenses d'alimentation lorsque son épouse cuisine, et doit

participer à la constitution du stock alimentaire de paddy en fin de récolte. Si la première règle

est respectée, il s'avère que durant le suivi F. n'a pu assurer ses obligations que grâce à des

redistributions de A., lequel a de surcroît fourni I'essentiel des céréales. La stratégie de F. repose

sur les mêmes fondements que celle des chefs de concession de la classe I, excepté le recours à

son cousin en cas de besoin qui offre une marge de manoeuvre supplémentaire.

La récolte de I'hiverna ge 97198 est un échec. S'il parvient à obtenir des recettes de

l5g 000 FCFA, les faibles rendements (3,I2 t/ha dans I'aménagement et3,57 t/ha sur le PIP)

entraînent un revenu brut de seulement 63 200 FCFA sur les deux parcelles34. Il se voit alors

retirer t ha sur I'aménagement. On note ici I'arbitrage effectué entre le remboursement des dettes

et la sécurisation d'une épargne monétaire pour les dépenses courantes (son solde de trésorerie

est alors de 40 000 FCFA, graphique no91), et ce malgré une aide conséquente (40 600 FCFA)

du chef de concession (graphique n"93). Ceci le prive d'une campagne de contre saison chaude

et I'oblige à mobiliser des revenus extra-agricoles pour remplir ses devoirs de chef de ménage'

Après quelques prestations manuelles diverses dans le village, il s'appuie une nouvelle fois sur

son cousin en se faisant embaucher en février coiltme manoeuvre sur la décortiqueuse que celui-

ci vient d'acheter. Ce travail à plein temps va alors assurer l'essentiel de ses revenus

(graphique n"93).

La préparation de I'hivernage est financée sur I'aménagement par un emprunt CNCAS,

et par la prestation de service sur le PIP où il dispose toujours de 0,5 ha. Mieux suivies du fait

de la baisse de superficie et de la stabilité acquise par les revenus extra-agricoles réguliers, les

rendements s,améliorent (respectivement 4,7 4 et 4,93 t/ha), ce qui dégage un revenu brut global

de 163 900 FCFA (malgré des coûts comparables à ceux de I'hivernage précédent) et permet de

maintenir une réserve commerciale de 6 sacs de paddy (graphique n"95)'

3a Le non-remboursement de certaines dettes à la section et la mise en place sur financementpropre de la campagne

sur le plp ont permis de tirer des revenus monétaires malgré les faibles marges'
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Au total, F. obtient un revenu annuel brut hors emprunts de 761 100 FCFA sur la période,

réparti entre les revenus rizicoles (1 5o^),la prestation de service (68%),les dons de son cousin

(13%) et les redistributions externes (4%). La structure des revenus traduit bien sa dépendance

et sa stratégie défensive de repli derrière le chef de concession. La confrontation entre le profil

des recettes et celui des dépenses fait également apparaître que les dons de A. colrespondent

souvent à des besoins particuliers du ménage de F., notamment des dépenses de santé ou de

scolarité (graphiques no93 et94). S'il assure un niveau de vie correct à ses dépendants, c'est bien

grâce à des aides directes et indirectes. Du reste il ne peut pas accumuler (3% seulement des

dépenses en espèces totales) et consacre I'essentiel de son budget aux dépenses courantes (50%).

Cet exemple illustre bien les différences notables qui émergent de I'examen séparé des

budgets des chefs de ménage d'une même concession. Si une vision globale pencherait pour la

mise en place d'une stratégie offensive, les modes d'organisation sociale des concessions wolof

du delta autorisent la cohabitation d'objectifs, de raisonnements stratégiques et de pratiques très

hétérogènes. Les implications en terme de conseil ne sont pas négligeables.

2) Illustration d'une stratégie offensive

B. est le demi-frère du chef de la concession 3l I de Boundoum Barage. Comprenant?T

personnes présentes dont l0 actifs, cette concession offre une organisation complexe faite d'une

solidarité pour la préparation et la consommation des repas mais une autonomie importante pour

larecherche des revenus. Laiziculture se fonde surun PIP familial surlequel les membres du

ndiel ont une entrée facilitée (pas de location de terre et tarifs préférentiels pour I'irrigation).

Toutefois, une fois les affectations effectuées, chaque chefd'exploitation gère seul sa campagne.

Par ailleurs, des attributions foncières sur le grand aménagement de Boundoum complètent le

disponible foncier de chacun3s. Dans ce contexte 8., chef d'un ménage comprenant son épouse,

3 enfants et 2 confiés offre I'exemple d'un dépendant masculin disposant d'importants espaces

de liberté sans être confronté à des devoirs d'entretien et de soutien de I'ensemble du ndiel.

'5 L'agencement et la cristallisation des statégies individuelles au niveau de cette concession sont analysés dans

le chapitre suivant.
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Graphique no96 : suivi du solde de trésorerie du demi-frère du chef de concession (311)
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Graphique n"97 : suivi des receffes en espèces du demi-frère du chef de concession (3 t l)
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Graphique n"98 : suivi des dépenses en esp'èces du demi-frère du chef de concession (31l)
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Graphique n"99 : suivi du stock de paddy détenu par le demi-frère du chef de concession (31 l)
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Il bénéficie de 1,20 ha dans I'aménagement de Boundoum (attribués en 1996) et d'une

surface de 2,50 ha (quoique variable selon les saisons) sur le PIP familial. Mis à part la gestion

de la motopompe commune sur le PIP, il peut se consacrer presque exclusivement à ses activités

propres. Ses seuls réels devoirs vis à vis de I'ensemble de la concession sont la fourniture de sa

participation en paddy au remplissage du grenier comrnun, et de la dépense quotidienne lorsque

sa femme cuisine. Pour exemple, sa contribution à I'alimentation en nature pour 1 998 représente

8% de son surplus commercialisable de paddy de I'hivernage 97198 et ses dépenses courantes

ne se montent qu'à 2S% du total de ses dépenses en espèces hors remboursements de dettes et

prêts sur la période suivie. En revanche, en tant que dépendant, il peut toujours en cas d'urgence

solliciter son frère.

Ainsi, les avantages liés à son statut de dépendant disposant d'un capital dans une

concession bien dotée en terre et en bras, lui confèrent une assurance contre le risque qu'il met

à profit pour engager une agriculture intensive et une diversification des revenus active.

La riziculture pour l'hivernage 97198 est financée par emprunt CNCAS sur

I' aménagement de Boundoum et sur fonds propres sur I'aménagement privé. Finalement la prise

de risque et I'aspect offensif des stratégies se lisent sur le PIP, la culture encadrée via I'Union

permettant une marge de sécurité. L'orientation change pour I'hiverna ge98l99 puisque suite aux

bons résultats de la contre saison chaude, B. décide de réduire son endettement et n'utilise que

les deux tiers du crédit disponible par le CNCAS. Les différents résultats rizicoles sont repris

dans le tableau suivant.

Hiv 97198 CSC 98 Hiv. 98/99

Parcelle PIP transf. PIP PIP transf.

Surfaces (ha) 2,27 1,20 1,76 2,58 l,l2

Production (kg) 15 300 s 695 6 88s l0 540 6 675

Rendement (t/ha) 6,74 4,75 5,94 4,01 5,96

Marge brute (FCFA) 866 580 2s6 675 343 680 285 500 326 075
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Les très bons rendements obtenus en 1997 /gB garantissent des marges confortables et

donc le refinancement des campagnes. Ils sont dus à un investissement en temps dans l,entretien

et la surveillance des parcelles. Le graphiqu e n"97 des recettes fait du reste apparaître que les

activités extra-agricoles ne sont entreprises qu'en dehors des périodes cruciales du cycle rizicole

fiuste après les récoltes et avant I'implantation de la campagne à suivre). Durant lapériode suivie

la stratégie de maximisation du revenu agricole avec forte insertion au marché a donc

parfaitement réussi, et ce malgré la chute de performance sur le PIP pour I'hiverna ge98199. Cette

chute montre du reste la nécessité de I'association des deux types de riziculture.

Par ailleurs, 60 sacs de paddy ont été stockés dans le cadre d'une association avec son

frère aîné en février 1998. Celui-ci amenant également sa contribution, ils disposent à eux deux

d'un stock marchand qui devait être utilisé pour I'achat d'un véhicule et le lancement d'une

activité de prestation de service. Finalement, ne trouvant pas d'occasion leur convenant, ils ont

vendu ce stock pour financer le démarage de I'hivernage sur le PIP familial. Ils devaient être

remboursés par les paiements de redevances des differents paysans ayant exploité, mais les

recouvrements n'étaient pas terminés à la fin du suivi36.

La relative faiblesse de ses devoirs de part sa position de dépendant lui permet de

réinvestir les revenus rizicoles dans un commerce de 1rz, puis de divers produits alimentaires,

notamment avec la Mauritanie toute proche (graphiques no97 et 98). Malgré des volumes traités

importants, les revenus nets se sont avérés très faibles (76 800 FCFA sur lapériode). Le manque

d'expérience, le positionnement sur des circuits fortement concurrentiels et le peu du temps

consacré à cette activité ont fortement gêné sa bonne marche. De mêmo, B. s'est lancé pour la

contre saison froide 99 dans la culture du gombo en association avec un ami. Il est trop tôt pour

juger de cette activité, mais à la fin du suivi l'état de la parcelle laissait présager des résultats

mitigés. C'est donc lariziculture, avec près deg4Yodes revenus bruts sur lapériode qui assure

les revenus de son ménage et soutien ses volontés d'accumulation. La diversification des revenus

repose sur des activités peu sécurisées et se heurte à I'incertitude du contexte du delta.

36 Les emprunts du 3ll10 et du l5ll2l98 sur le graphe des recettes conespondent en fait à des emprunts à cette
association sur les premiers recouvrements. Bien que cet argent lui appartienne, B. compte rembourser cette part
pour réaliser les investissements projetés.
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Le revenu annuel brut sur la période est de 97 | 100 FCFA. Il assure la subsistance du

ménage et une capitalisation importante via I'association avec son frère. Cet exemple démontre

à nouveau la grande autonomie de certains dépendants masculins dans I'organisation des

concessions au Sénégal. Si I'appartenance au ndiel impose des règles et des devoirs, ceux-ci

s'avèrent dans le cas présent limités face aux budgets individuels. Mais si I'autonomie

strictement budgétaire ne peut être ici mise en doute, il convient de la replacer dans son contexte

social et de la relire à travers l'étude des modes de coordination au sein de I'institution que

représente la concession.

ConcIuSIoN DU CHAPITRE IV : nTIAN SUR LES sCHÉuaS DE GESTION DES DÉPENDANTS

La dichotomie choix faibles / choix forts dans les décisions de gestion des dépendants

permet I'interprétation des schémas de gestion aux niveaux inférieurs de I'organisation

domestique.

Les femmes n'ont finalement qu'un domaine de choix limité sur les deux terrains d'éfude,

même si I'architecture hiérarchique des concessions diffèrent. A I'Office du Niger leur autorité

pour la gestion est le chef du groupe domestique, allocateur des ressources d'ensemble et

notamment du travail, même dans le cas de concessions comprenant plusieurs ménages. A

I'inverse, l'organisation de la production dans le delta du Sénégal renforce I'autonomie des

ménages. Ainsi les femmes y sont confrontées à deux niveaux d'autorité. Leur ascendant direct

règle leurs droits et obligations, tant pour leur gestion budgétaire que pour I'allocation de leur

travail. Le chef de concession, par son rôle d'arbitrage au niveau supérieur, impulse les règles

de coordination des ménages.

Quelle que soit la configuration, le poids des femmes dans les décisions de modification

des règles internes est circonscrit au montant de leurs droits (du registre des choix faibles). Elles

ne peuvent pas remettre totalement en question les rapports hiérarchiques ni modifier la nature

des contrats tacites passés avec leur autorité. tndividuellement leur contribution directe à la

structure des activités productives est faible en dehors du travail pour I'ascendant. De même elles
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n'interviennent dans les fonctions de consommation qu'à la marge sur leurs revenus propres.

Leur schéma de gestion s'en trouve simplifié et peut se résumer à une allocation entre
consommation à vocation sociale et accumulation de biens non directement productifs.

Dans les situations de précarité leurs revenus peuvent cependant offrir un recours pour

leur autorité directe. Dans ce cas les femmes doivent accepter une réduction de leurs droits pour
garantir la subsistance de la concession, même si elles bénéficient pour ce faire d'une allocation

du travail les autorisant à développer des activités non soumises au contrôle de I'autorité.

L'agrégation des revenus feminins obtenus dans leurs unités de production respective n'est enfin

pas négligeable. Leur part dans la production maraîchère de I'Office du Nigerjustifie notamment

de tenir compte de leur dynamique propre. Il reste que l'éclatement et l'étanchéité budgétaire des

ces sous-unités diluent les surplus dans des circuits de consommation essentiellement

domestiques et limitent I'accumulation productive source d'intensification des modes de

production.

Le domaine de choix des dépendants masculins s'étend à la possibilité de remettre en

cause partiellement ou totalement le système de règles interne. Ils participent de ce fait à
façonner la structure des activités productives. A cause des principes d'allocation des terres (par

concession ou individuellement) les hommes dépendants des deux terrains adoptent des schémas

de gestion differents.

Les dépendants masculins chefs de ménage et attributaires de parcelles au Sénégal

reproduisent en partie les schémas de gestion ébauchés pour les chefs de concession dans le

chapitre III. L'accès à la riziculture renforce en effet I'autonomie des ménages. Il y a

supe{position de trois niveaux hiérarchiques. Les deux niveaux supérieurs sont reliés sur le plan

budgétaire par les dépenses alimentaires et sur le plan organisationnel par des échanges de travail

et une coordination de certaines opérations pour les campagnes agricoles. Leurs choix forts de

rupture avec I'autorité supérieure répondent ainsi davantage à des préoccupations d'ordre social

(prise d'indépendance totale), sauf s'ils considèrent que les choix du chefde concession peuvent

indirectement nuire à leurs propres activités. Or, en général,la fonction d'endogénisation de

certains coûts de transaction et I'assurance communautaire issue de I'appartenance à une grande

3r8



concession ne grèvent pas les dynamiques individuelles. La répression des velléités de

consommation s'exerce essentiellement sur le niveau inférieur (femmes et hommes non

attributaires de parcelle) et est tout autant le fait des chefs de ménage que des chefs de

concession.

A I'Office du Niger les règles externes de I'accès au foncier atténuent I'autonomie des

ménages au sein des concessions. Les pratiques des hommes dépendants sont plus directement

soumises à l'autorité domestique3T. Mais dans le même temps, du fait de leur forte contribution

à I'unité de production du chef, elles déterminent les conditions de l'équilibrage des règles

internes par I'autorité de la concession. Les différenciations proviennent de leur perception de

la nature de leurs droits. Leur calcul sur les règles repose sur la comparaison entre I'utilisation

de l'épargne forcée que l'autorité réalise en bridant les fonctions de répartition et de

consommation, et leurs opportunités de revenus en dehors de la concession. Les schémas de

gestionpeuvent être guidés par l'adhésion totale au système, ce qui signifie une quasi privation

de sources de revenu propres. En cas de désaccord, les chefs de ménages revendiquent une

adaptation des règles mais en restant dans le registre des choix faibles. Ils se satisfont

globalement du schéma de gestion de I'autorité mais estiment leurs droits (accès au maraîchage,

redistributions directes, espérance d'un héritage) inferieurs à leurs obligations. Les

recompositions demandées altèrent la structure de production mais maintiennent la cohésion

interne. Lorsque le système de règles ne permet plus cet équilibre, ils optent pour le choix fort,

qui se traduit par la scission de la concession.

3?Le schéma est aussi valable pour les hommes non attributaires de parcelle dans le delta du Sénégal.
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Les chapitres III et IV se sont attachés à isoler les logiques individuelles au sein des

groupes domestiques engagés dans I'agriculture irriguée. En s'appuyant sur les discontinuités

dans les pratiques budgétaires, les interprétations ont précisé les grandes lignes des schémas de

gestion de chaque catégorie d'acteur. Parallèlement, en soulevant les conditions de l'équilibre

entre des systèmes de règles internes et externes pour chaque niveau hiérarchique, I'existence

d'interdépendances entre les niveaux de décisions budgétaires a étérévélée.

Il convient dès lors de caractériser puis d'interpréter les differentes coordinations entre

ces niveaux, qui se traduisent par des arrangements spécifiques des strucfures de la
consolnmation (point A) et de la production (point B). Les accommodations collectives au sein

de ces structures sont analysées en fonction de la composition des groupes domestiques et de leur

dotation initiale en moyens de production, le tout borné par des règles externes données.

L'interprétation des relations entre les deux blocs est menée simultanément, au fil du

raisonnement. En s'appuyant sur la classification des stratégies des chefs de concession comme

révélateur des discontinuités dans les schémas de gestion, les études de cas offrent des

illustrations de ces recompositions sur la période d'enquête. Elles permettent de dégager les

principes généraux de la gestion collective des concessions.

Nous maintiendrons ici une démarche centrée sur les aspects budgétaires illustrés parune

comaissance qualitative de leurs déterminants, les chiffres bruts ne donnant finalement qu'une

vision réductrice des performances et des stratégies. Au moins sur la période d'enquête, c'est à

travers le bouclage des budgets et les compromis effectués pour définir les circuits de l'allocation

des ressources que se lisent les orientations stratégiques d'ensemble. Ces déterminants collectifs

des schémas de gestion justifient le recours à l'économie des organisations pour compléter les

méthodes de I'anthropologie économique. Le groupe domestique tel que défini (chapitre II, point

A) est bien I'entité au sein de laquelle les coordinations se concrétisent. Il peut être perçu comme

une structure de gouvernance (Pollack, 1985), un lieu d'articulation de contrats (Stiglitz,1988)

ou d'apprentissage organisationnel (Favereau, 1991). Les chapitres précédents ont par ailleurs

montré que les logiques paysannes, quoiqu'adaptées au contexte de I'irrigué, sont un ressort

essentiel du positionnement stratégique.
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Les données par quinzaine des chapitres III et IV, les tableaux flo3, 4,7,8 et 9 résumant

les options stratégiques de chaque catégorie d'individus, et les budgets annuels de I'annexe no2,

complètent utilement la série de tableaux de ce chapitre. Il apparaît cependant utile, dans un souci

de clarté, de présenterpour I'ensemble des concessions enquêtées larépartition des actifs suivant

les differentes classes stratégiques identifiées. Le tableau nolO permet ainsi de replacer les

données, les descriptions et les analyses de ce chapitre par rapport aux structures des groupes

domestiques. Puisque nous traitons ici des concessions dans leur ensemble, nous parlerons de

classes de concessions (notées A, B, C et D). Par convention, et aussi parce que son poids

budgétaire et social reste prédominant, c'est le chef de concession qui confère au groupe saplace

dans la classification. Les incidences des stratégies des dépendants sont analysées au cas par cas,

en fonction de l'étendue de leur domaine de choix.

Tableau n"l0 : répartition de la population active dans les concessions enquêtées

Classe

de la conc.

No de

conc.

population* classe de stratégie des actifs

totale actlts masc. actlls Îem. chef actrls masc. actifs tém.

o IFICE DU NIGER

A 103 22 3 6 I VIII, 2 VI,2 ; VII,4

A 304 t4 4 4 I VIII,3 v,4
A 305 I 2 I VIII, I VII I

B.l 20r l2 2 I II. I VIII I v, I

B.l 203 l4 2 ) II. I VIII, I V, l;VI, l;VII,3
8.2 t04 JI 6 l0 u.2 VIII, 2 ;1X.2,3 V, I ;VI,8 ; VII, I

8.2 204 20 4 4 il.2 VIII,2; IX.l, I Y,2; VI, I ; VII, I

D.l 102 2l 3 4 IV.I VIII, 2 VI, 4

D.2 105 I 2 2 IV.2 VIII I v,2
D.2 205 l2 I 2 tv.2 vl,2

DE LTA DU SENEGAL

A rlz l0 2 2 I VIII I VI, l;VII, I

A 214 I I I I VII, I

A 2r5 6 I I VI, I

B 313 l0 2 I II VIII I VI, I

B 3r4 5 I I II VII, I

c.l tt4 l8 4 6 III. I VIII, 2 ; X. l, I V,3 ; VI,3

c.2 llr t4 3 2 III.2 VIII, l;X.1, l vl,2

D.l lt5 ll 2 J IV.I VIII,I V,2;VI, I

D.l 3ll 27 4 6 IV.I X.l, I ;X.2,2 V, l;Y1,2;VII,3
D.2 3t2 t2 3 3 IV.2 VIII, I;X.1, I V, I ; VI,2

r la population active au début du suivi
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l. Las nÉpnxsns D'ALIMENTATIoN

Les habitudes alimentaires différentes dans les deux zones d'étude et la part

prépondérante du riz auto,fourni dans la préparation des repas obligent à une grande prudence

dans la lecture et I'interprétation des chiffres issus des enquêtes. L'organisation de la production

et le degré d'autonomie des dépendants influencent fortement les comportements quant à

I'approvisionnement de la cuisine (Meillassoux, l964,Requier-Desjardins, 1989). Les normes

de I'organisation et du financement des repas émanent en grande partie de la gestion du travail

rizicole et de sa réussite. Très schématiquement, à l'Office du Niger, la captation à la récolte de

la production de la parcelle coïnmune oblige le chef de concession à subvenir aux besoins

alimentaires de tous ses membres. A I'inverse, la décentralisation des activités agricoles dans le

delta du Sénégal entraîne une participation de tous les chefs de ménages exploitants aux dépenses

d'alimentation (chapitre II, point A.5.a.l). Dans les deux cas les femmes sans parcelle rizicole

n'ont pas en théorie à intervenir dans ces opérations autrement que par leur travail. Cependant

les normes s'éloignent parfois des faits mesurés (Gastellu, l98l) et les adaptations du modèle

annoncé sont fréquentes. Le respect ou non de I'organisation jugée normale est du reste très

instructif sur les orientations stratégiques. Ces remarques amènent d'autre part à distinguer

I'analyse des deux terrains sur cet aspect des budgets.

a. Office du Niger : forte ration céréalière et faible sensibilité du poste alimentation

Les régimes alimentaires se basent sur une importante ration de nz accompagnée d'une

sauce ne contenant que peu de légumes, de viande ou de poisson. Le iz est généralement servi

trois fois dans la journée (avec les standards de préparation en vigueur, la ration est proche de

300 kg par personne et par an). Dans ces conditions, surtout si I'auto-fourniture en céréales est

complétée par une utilisation vivrière d'une partie des produits du maraîchage, de 1'élevage ou

t Les dépenses de consommation reportées dans les tableaux de résultats ci-dessous correspondent à toutes les

sorties monétaires en dehors de celles enhant dans une activité de production, des capitalisations monétaires (dépôts

dans des tontines, caisses rurales ou banques, confiage à des boutiquiers), des prêts et des remboursements de dettes.

Les transactions en nature hors consommation de rwn'ont pas été valorisées (dons, stockage notamment).
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de la pêche2, les dépenses réellement engagées sur le marché sont limitées.

Tableau n"l1 : les dépenses d'alimentation en espèces à I'Office du Niger (FCFA/pers./an)

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total
dépensé

dont

cond. polsson légumes sucre, thé viande llz mil autres

A 103 l8 065 6% t6% l5% tr% 60/o 0% 4ïo/a 6%
A 304 l3 791 7% 2t% t4% l3% 4% lZo/a 2l% 8%
A 30s 50 884 $Yo t2% lt% r3% 8Y" 32o/o 5o/" llo/o

B.l 201 16 165 t2% n% t2% l3% tr% IYo 36% 5%
B.l 203 13 t30 r8% llo/" 4Yo lSYo 22Yo 0o/o 0% 27%
8.2 104 l6 63r l2%" lSYo 6% 3lo/o 150Â 0o/o 0% 2t%
8.2 204 2t 234 l0Y" 5o/o 9% 25% t2% 00 29% r0%

D.l 102 3t 564 13"/. l3o/a 5Yo t5% lïYo 0o/o 27Yo 170Â
D.2 105 42 807 t5% ï',/a 2o/o 3|)Â l8o/o 00Â ÙYo 54%
D.l 205 34 470 lïo/a 9% 4Yo 25Vo l7o/o ïVo 9% l9o/a

Pour les concessions de la classe A, les seules dont la production ne couvre pas les

besoins céréaliers, les études de cas offrent des illustrations des pratiques mises en oeuvre pour

palier à I'incertitude de la fourniture quotidienne des repas. Les adaptations des organisations

domestiques qu'oblige la satisfaction des besoins alimentaires peuvent se faire au détriment des

dépendants. Ils doivent alors accepter une allocation du travail favorisant I'unité de production

centrale ou utiliser une partie de leurs revenus propres pour suppléer leur ascendant. Ces

accommodations défensives des contrats et des conventions budgétaires internes ne sont pas sans

conséquence sur le fonctionnement de I'unité de production communautaire, puisque le système

de droits et d'obligations est révisé.La satisfaction des besoins peut également conduire à un

endettement qui grève les budgets rizicoles par la primauté de leur remboursement, ou par la

sollicitation d'aides extérieures. Dans ce cas les conventions sont maintenues, mais au prix d'une

contrainte sur les activités centralisées et de I'entretien de la précarité. Ces phénomènes, très

variables selon le type de stratégie défensive choisie et transparents dans les chiffres bruts des

dépenses, ont une occurrence beaucoup plus faible pour les autres classes de stratégie.

t Les volumes de cet auto-approvisionnement sont malheureusement difficilement quantifiables.
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Tableau n"l}: dépenses d'alim. incluant I'autoconsommation denz à I'ON (FCFA/pers./an)3

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total mil rtz

acheté

riz
autoconso

total

céréales+

part du riz
autoconso

part totale

céréales+

Part du budget

domestique

A 103 43 519 7 226 0 25 455 32 680 s8% 7sYo 5l"h

A 304 34 360 2 896 I 655 20 569 25 t20 600/o 73o/o S2o/o

A 305 56 840 2 544 16283 s 956 24 783 l0o/a 44o/o 49o/o

B.l 201 35 45r 5 819 0 t9 286 25 105 54o/a 7 lo/a 430/o.

B.l 203 44 354 0 0 3t 224 3t 224 7ÙYo 70o/o 260Â

8.2 104 60 577 0 0 43 945 43 945 73% 73% 48o/o

8.2 204 55 016 6 158 0 33 782 39 940 6t% 73% 45o/o

D.t 102 69 897 8 522 0 38 333 46 856 55% 67% 46.

D.2 105 56 807 0 0 l4 000 14 000 25o/o 2s% 36"h

D.l 205 64 041 3 I02 0 29 571 32 674 46Y" 5t% 13"/o

* : hors céréales intégrées dans les plats achetés déjà préparés.

Les concessions 103 (Ténégué) et 304 (Quinzambougou) ont des dépenses hors céréales

proches de l0 000 FcFA/personne et par an, somme qui semble un seuil pour I'alimentationa.

Des emprunts de sacs de paddy auprès d'autres paysans et des achats de mil (40 et ZLoÂ du

budget de I'alimentation) suppléent le iz issu des parcelles. Ces compléments ne sont pas

destinés à varier I'alimentation, mais bien à faire face à des situations de pénurie.

Le maintien du seuil pour 103 est assuré tout en permettant aux dépendants de conserver

les fruits de leur travail sur les parcelles maraîchères. Mais ce compromis n'est possible que

grâce à des recours extérieurs fréquents, recours qui diminuent le domaine de choix et I'autorité

du chef. Pour 304, le responsable de la concession sollicite I'aide de tous les actifs. Cet

arrangement institutionnel, privant les dépendants de leurs espaces de liberté, est pour I'instant

acquis. Cependant, si la nouvelle organisation permet de limiter le recours à I'emprunt et ses

conséquences douloureuses sur la sphère de laproduction et sur I'accumulation, elle ne peut être

que temporaire. Si la tendance n'est pas inversée rapidement, la perte de droits subie par les

dépendants préfigure l'émergence de tensions internes (choix forts).

3 Dans ce tableau nous avons valorisé le paddy et non le riz décortiqué. Les coûts de décorticage sont inclus dans

les budgets. Le prix de ce paddy est estimé à lOOFCFAlkg. La plupart des études dans la zone (Mariko et al, 1999,

ON, 1999) prennent plutôt 120 à 135 FCFA/kg. Notre choix tient à la représentation paysanne du paddy destiné à

la consommation, très différente de celle du riz destiné à la vente. Il s'agit de coller aux logiques paysannes plutôt
que d'adopter un raisonnement financier.

o Des enquêtes complémentaires poncfuelles ont confirmé cette valeur.

327



La concession 305 (Quinzambougou) a davantage recours au marché du fait d'une

exploitation rizicole largement déficitaire. Mais même en tenant compte du riz des parcelles

(tableau n"l2), son niveau de consommation alimentaire reste parmi les plus élevés des études

de cas. Le besoin d'insertion dans des réseaux d'affinités susceptibles d'assurer des recours en

cas d'urgence est ici exacerbé par les faiblesses de I'agriculture. Il oblige à des redistributions

(contre-dons réciproques), qui se traduisent par des invitations régulières qui gonflent les

dépenses d'alimentation lors des repas et de la préparation du thé. L'alimentation, en plus de sa

fonction nutritive de reconstitution de la main-d'oeuvre, participe à I'entretien du capital socials

de la concession. La stratégie s'accompagne d'accommodations des règles de gestion du temps

et des budgets. L'épouse dispose d'une large autonomie budgétaire et contribue à I'alimentation.

Elle est panienue à imposer un élargissement de son domaine de choix en impulsant une

réorganisation du système interne de règles.

La norme de prise en charge intégrale des dépenses d'alimentation par le chef de

concession est par contre toujours respectée pour les classes B et D.

La stratégie des premiers les pousse à limiter ces dépenses au minimum acceptable par

les dépendants. L'objectif est de réduire le poids de I'alimentation dans les budgets domestiques

au profit des besoins sociaux et surtout de I'accumulation. S'il y a pression sociale contre

I'autorité elle ne se fera pas sur ce poste, mais plutôt sur les loisirs ou les biens de

consommations du type habits, transport, matériel audio ou immobilier. Réduire le poste de

I'alimentation est donc un moyen privilégié de dégager une épargne forcée au niveau global de

la concession. Les dépenses de consommation alimentaire sont ainsi comparables à celles des

concessions de la classe A, même si I'auto-fourniture de riz permet de diversifier davantage, avec

notamment des achats de viande (tableau n'11). Il convient cependant de noter que les

concessions de la classe 8.2 en proie à des conflits sociaux latents ont des consommations en

céréale et en sucre et thé plus élevées que celles des classes A et 8.1. Ici même ce poste est

soumis à des redistributions aux dépendants (possibilités d'inviter pour le thé) ou à des villageois

conviés à partager les repas (asseoir le capital social pour prémunir les velléités internes).

5 En considérant notamment la nature productive de ce capital social (Charmes,lggg).
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Il y a par contre un changement quantitatif et qualitatif pour les concessions de la

classe D. Malgré la satisfaction des besoins céréaliers grâce aux parcelles, on assiste à un

doublement des dépenses en espèces par rapport à la classe précédente (tableau nol l). Le

changement réside dans la variété plus grande des préparations et dans la réduction de la part

céréalière (tableau n"12). Outre une tendance à I'ostentation, mais toujours de part leur position

d'homme riche,les chefs de groupe domestique sont tenus de fournirun effort de redistribution

à lacommunauté villageoise (Gastellu, 1998). Contrairement au cas de la concession 305 de la

classe A, ces obligations de partage des repas ne sont pas forcément réciproques.

D'une manière générale, comme le confirment au moins pour les zones de Niono et de

N'débougou différentes études plus larges (Touré et al, 1997 ,Mariko et al , 1999), I'alimentation

représente une part peu importante du budget domestique en espèces des concessions. Les

recompositions institutionnelles pour la fourniture des besoins sont I'apanage des groupes

domestiques en difficulté et sont fortement liées à I'organisation du travail. L'élasticité revenu

de la demande de ce type de biens est faible pour la classe B, qui reste attachée à des habitudes

alimentaires privilégiant une forte ration céréalière. Elle est plus élevée pour la classe D, ce qui

traduit tout autant la modification des comportements de consommation issue des formes

d'accumulation privilégiées que la pression sociale hors concession sur les entrepreneurs6.

Pour comparaison, d'après une étude réalisée à Bamako (Singare et al, 1999), les céréales

occupe 67% des budgets alimentaires urbains en 1996, avec des consommations de 216kgpar

équivalent-homme et par an. Dans notre cas, les quantités sont plus élevées (320 à 350 kg). Le

montant total consacré à I'alimentation à Bamako est de 62 500 FCFA par équivalent-homme

et par an, ce qui correspond à nos résultats pour les classes A et 8.1, et donc à des budgets

inférieurs à ceux des classes B.2 et D. Même si les données manquent pour des comparaisons

avec les autres milieux ruraux, ce résultat fait apparaître un niveau de dépenses alimentaires (en

valorisant I'autoconsommation de céréales) élevé, traduisant le développement économique et

la réputation d'îlot de prospérité de l'Office du Niger (PRMC, 1999).

6 Il y a là un équilibre tenant compte des règles internes et externes en terme de capital social.
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b. Delta du Sénégal : forte sensibilité des dépenses et régimes alimentaires

La préparation du iz au poisson, plat servi quasiment tous les jours dans le delta du

Sénégal, nécessite un apport d'huile et de légumes plus important que pour 1e nzsauce malien.

D'autre part la consoTnmation de pain et de lait au petit déjeuner (15 à 30% du budget

d'alimentation des concessions) est très largement répandue. La consommation de fizse situe

dans le delta autour de 100 kg par personne et par an, avec toutefois des écarts importants

dépendant des capacités d'approvisionnement par les parcelles. Ce critère d'auto-foumiture

céréalière doit donc être pris en compte pour déceler les niveaux de précarité. Pour les

concessions enquêtées, seules celles des classes B et D ne connaissent pas de difficulté

d'approvisionnement à la soudure.

Tableau no13 : les dépenses d'alimentation en espèces dans le delta du Sénégal (FCFA/pers./an)

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total
dépensé

dont:
cond. porsson légum. sucre. thé viande lrz petit déi autres

A tl2 47 72r 2A% t5% l0o/o lBo/a 0% l8V" l9o/o 0%
A 214 48 284 2lYo 'l2o/o to% 20"/a 00Â 24Vo 60/" 7o/o

A 215 38 073 25o/o 2t% 9% l3o/a 0o/o l2o/o 7Vo r3%

B 313 46 6s3 3lo/" l4Vo llo/o l4o/o 6% 0o/" t8% 60/o

B 314 74 964 2lo/o ll%o l5Y" 20o/a 6o/o 0o/o l7Y" lÙo/a

c.l ll4 33 758 2lo/o ïVo t5% 34o/o 0o/a l3V" 9% ïo/a

c.2 llt 27 645 24Yo t5% lt% l5o/o 0o/o t7% t4% 4o/o

D.t u5 8s 276 20% 17% r5% 25o/o 6% 0% l60/o lo/a

D.l 31r 74 177 9% l0Y" lt% lSYo llo/o ÙYo 29V, l2o/"
D.2 3t2 90 280 l4o/o 70Â 7% 13% lOYo 0% r6% 33%

Les concessions des classes A et C consacrent plus de 40Yo de leur budget d'alimentation

à I'achat de céréales, y compris les emprunts fréquents de paddy durant la soudure (tableau no 14).

Comme ils ont par ailleurs les plus faibles niveaux de dépenses en espèces sur ce poste, leur

situation est très précaire. Le seuil hors céréales semble se situer ici autour de

25 à 30 000 FCFA/personne et par an. Les groupes domestiques 215 (Boundoum Est) et lll
(Pont Gendarme) connaissent notamment de réelles difficultés à satisfaire leurs besoins vitaux,
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sautent parfois des repas et doivent régulièrement compter sur la solidarité de parents ou d'amis7'

Les dépendants sont de ce fait fortement contraints dans la mise en place de leurs stratégies

individuelles. Même ceux qui n'ont pas accès à la nziculture reversent une partie de leurs

revenus propres pour la reproduction d'ensemble en réduisant ainsi leur domaine de choix

(concessions llz, 114 et lll). Les épouses des concessions 214 et 215 sont quant à elles

entièrement soumises à leur autorité. Faute de financement, elles effectuent le choix faible de

mettre leur force de travail à la disposition de leur mari. Le problème alimentaire est donc crucial

et nécessite des arbitrages douloureux. Toute décision stratégique en matière de recherche de

revenus et d'organisation du travail est bornée par la satisfaction des besoins vitaux-

Tableau nol4 : dépenses d'alim. avec autoconsommation de riz dans le delta (FCFA/pers./an)8

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total pain et

mil

riz
acheté

ltz
autoconso

total

céréales*

part du riz
autoconso

part totale

céréales*

Part du budget

domestique

A rt2 56 568 6 928 8 590 I 847 24 364 l6o/a 430Â 63"/"

A 214 65 670 | 627 ll 588 r7 386 30 602 260/0 47o/o 61o/o

A 215 50 946 I 401 4 569 tz 8'74 l8 843 25Y" 37o/o 6lo/"

B 313 55 395 7 543 0 8 743 l6 286 r6% 29o/" 75"/"

B 314 85 701 I 776 0 r0 737 l9 513 t3% 23Yo 58"/"

c.l ll4 46 681 2 931 4 389 r2 923 20 242 28o/o 43Vr 6l"h

c.2 lll 34 020 3 055 4 700 6 375 14 130 l9o/o 42V" 53'/"

D.l lt5 l19 717 6 64s 0 34 442 4l 086 29"/" 34"/o 80"/o

D.l 3ll 87 146 t4 956 0 t2 969 27 975 15"/o 32"Â 53o/o

D.2 312 l0l 436 t2 l14 0 I I 156 23 270 I l"/" 23% 38o/"

* : hors céréales intégrées dans les plats achetés déjà préparés'

Les illustrations de la classe C (respectivement 46 68 | et 34 020 FCFA par personne et

par an pour les concessions ll4 et 111, tableau n"l4) offrent les plus faibles budgets

d,alimentation, proches ou en dessous des seuils apparents de satisfaction des besoins' Elles

7 La concession l 14 consoûlme en outre des produits non valorisés tels le lait et des volailles pour compléter les

rations insuffisantes fournies par la riziculture et les achats directs. Ce recours est I'affaire de tous, indépendamment

de la position dans hiérarchie du groupe domestique'

E Nous avons adopté les mêmes hypothèses de calcul qu'au Mali, en valorisant le paddy pour la consommation et

non le nz.Leprix de 100 FCFA/kg correspond ici davantage au prix de marché (105 FCFA/kg pour Bélières et al,

lggg).C,est que le paddy est préférentiellement.o*rrrialisé et que la distinction ente les deux types de biens

(consommable ou marchand) est moins forte.
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traduisent le piétinement des stratégies de décollage. En phase de recherche et d'acquisition de

financement les dépenses domestiques sont fortement réduites pour dégager l'épargne forcée
nécessaire à l'investissement. Après un échec de I'activité entreprise, on retrouve les pratiques

de maîtrise des dépenses par nécessité rencontrées pour la classe A. C'est grâce au contrôle du

chef de concession sur les budgets que cette stratégie est possible. Ce contrôle exprime un
durcissement des règles hiérarchiques, avec centralisation des dépenses et de la captation du

surplus éventuel.

Les budgets d'alimentation sont plus sensibles au niveau de revenu que ceux de I'Office
du Niger, ce qui illustre des représentations différenciées de I'alimentation. pour les concessions

des classes B et D, les achats de viandes apparaissent, les quantités et la qualité des plats,

notamment du petit déjeuner s'améliorent, tandis que la part des céréales diminue. par rapport

aux classes A et C, les budgets hors céréales suivent I'accroissement des revenus. Les fortes

dépenses de la concession 314 (Boundoum Barrage) sont en partie liée à la taille (5 personnes

présentes)e, mais témoignent tout de même d'un effort sur la qualité des plats. L'unique épouse

participe aux achats d'alimentation alors qu'elle n'a pas d'accès à la riziculturero. Cette

adaptation de la norme en matière d'approvisionnement des repas tient ici davantage à la volonté

de la femme d'améliorer la qualité de ses préparations qu'à un contrôle du mari sur son budget.

Il s'agit d'un choix faible ne remettant pas en cause I'organisation mise en place en concertation

avec l'autorité- Les écarts par rapport à la norme n'ont ainsi pas la même signification selon la

classe d' appartenance.

D'une manière générale, I'autonomisation budgétaire des personnes actives en tant que

nofine de I'organisation sociale n'est pas uniquement liée à la satisfaction des besoins

nécessaires. Elle dépend aussi pour les grandes concession de la structure des moyens de

production et du choix d'organisation des activités. Les groupes domestiques 3l I et 3lZ

e Les dépenses par personne présente sont généralement influencées par la taille de la concession, notamment pour
I'alimentation. La prise des repas autour d'un plat commun induit en effet un gonflement des dépenses avec la
réduction de I'effectif des consoûlmateurs.

to 75 561FCFA par personne et par an sont dépensés pour I'alimentation, ce qui, malgré l,effet taille souligne le
niveau de satisfaction élevé de la concession.
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(Boundoum Barrage), où plusieurs exploitations cohabitent, appliquent la nonne. Chaque

dépendant disposant de revenus contribue proportionnellement à la composition de son ménage

à I'alimentation du ndieL La concession I 15 (Pont Gendarme) opte pour une gestion centralisée

des dépenses alimentaires issue du choix d'une agriculture collective avec un réservoir de main-

d'oeuvre essentiellement feminin. Les femmes ayant peu accès à la riziculture à Pont Gendarme

ou à Thilène, les conventions budgétaires sont adaptées et se rapprochent du modèle de I'Office

du Niger.

Les groupes domestiques de la classe D sont enfin soumis à une pression communautaire

de la part de villageois en difficulté (le cas de la concession I 15 de Pont Gendarme est ici

éloquent). Pour assumer et conforter leur statut d'homme riche, les chefs de ménages doivent

multiplier les repas pris par les visiteurs et remplir ainsi leur rôle dans les mécanismes de

solidarité communautaire (Charmes, 1999). Le retour de I'entretien du capital social ainsi réalisé

est difficilement quantifiable, il s'entend en grande partie sur le plan du prestige et de I'accès à

I'information. Cet aspect est d'autant plus important que le fonctionnement collectif de

I'aménagement est incertain, ce qui est le cas dans la cuvette de Pont Gendarme.

Le poids de I'alimentation dans les budgets domestiques totaux approche ou dépasse

50oÂ, quelle que soit la classe concernée. Pour comparaison, I'Enquête Sénégalaise Auprès des

Ménages (ESAM, enquête de mars 1994 àmai L995,DPS, 1997) donne une moyennepour le

milieu rural, de 65 127 FCFA par personne et par an pour les dépenses alimentaires,

autoconsommation comprise, ce qui représente 7I,9oÂ des dépenses totales de consommation.

Il convient d'être prudent dans la comparaison des montants dépensés, mais on peut noter que

les concessions des classes A et C sont en dessous de cette moyenne nationale. Dans I'ensemble,

les concessions enquêtées, toutes classes confondues, consacrent à I'alimentation unepart de leur

budget sensiblement inférieure à celle des ménages ruraux de I'ensemble du Sénégal (DPS,

L997). La plus grande insertion au marché de l'économie du delta peut expliquer une

diversification plus importante des dépenses globales, au détriment de I'alimentation. Il ne

semble pas enfin que, contrairement à I'Office du Niger, le delta bénéficie d'un niveau de

consommation alimentaire plus élevé que dans le reste du pays.
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c. Eléments de comparaison des budgets et des habitudes alimentaires

Pour les concessions enquêtées les dépenses d'alimentation et leurpoids dans les budgets

domestiques sont plus importants dans le delta du Sénégal qu'à I'Office du Niger (70 3zScontre

52 086 FCFA par personne et par an et 6l o/o contre 4l%ott). Lr seuil de satisfaction des besoins

alimentaires observé hors céréales est en valeur trois fois plus élevé dans le delta du Sénégal et

les structures de consommation sont très differentes, alors même que les prix des biens

alimentaires de base (poisson, huile, cube, sel, concentré de tomate, thé et sucre par exemple)

sont comparables dans les deux zones. Ces phénomènes mériteraient des approfondissements à

base d'enquêtes spécifiques sur des échantillons plus larges, mais ils s'accordent aux

appréciations des experts familiers des deux zones.

n convient pour expliquer de tels écarts d'orienter les analyses vers le mode de

financement des repas, issus des systèmes de droits et d'obligations entre acteurs, les habitudes

alimentaires et leur représentation.

Pour les concessions comprenant plusieurs hommes actifs, I'organisation davantage

décentralisée de la fourniture de la dépense quotidienne dans le delta du Sénégal, convention

domestique émanant de la décentralisation des unités de production, entraîne des compétitions

internes parfois fortes. Chaque chef d'unité de production et parfois chaque cuisinière peut ainsi

se valoriser aux yeux de tous. Si ces pratiques ne sont pas jugulées par un contrôle fort du chef

de concession sur les dépenses, elles contribuent à alourdir les budgets alimentaires. Ce contrôle

est par contre généralement assuré à I'Office du Niger, du fait du pouvoir économique et

financier plus important du chef de I'unité de production communautaire.

D'une manière plus générale, les habitudes de consommation, construites tout au long

de I'histoire des périmètres s'ajoutent à l'organisation budgétaire des concessions pour expliquer

les écarts observés. Durant près de 40 ans, la surveillance du coTnmerce des viwiers par la police

économique et la faiblesse des revenus tirés de I'agriculture ont induit une substitution du riz aux

rr Ces moyennes sont données à titre indicatif mais ne doivent pas êfre prises courme représentatives des niveaux
de consommation alimentaire dans les deux zones.
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céréales sèches dans I'alimentation, sans apporter de changements dans les préparations. Les

régimes alimentaires, et les représentations qu'ils impliquent, sont ainsi directement issus des

régimes rencontrés dans les zones sèches. La norme de consommation (300 kglpersonne et par

an) a d'autre part contribué, à renforcer la place des céréales dans tous les repas quotidiens, et

à confirmer la fonction essentiellement nutritive de I'alimentation. L'enclavement de la zone,

même s'il s'amenuise aujourd'huir2, réduit enfin les possibilités de diversification de

l'alimentation, tant dans I'approvisionnement des denrées que dans les représentations.

A I'inverse le modèle de consommation urbain du riz au poisson, impliquant une baisse

des céréales dans les préparations, s'est diffusé dans le delta. Cette diffusion a été facilitée par

la proximité de la ville de Saint Louis, I'enclavement moindre de la zone et sa colonisation par

des populations ayant de surcroît pour référence des systèmes de production diversifiés autour

de la pêche et des cultures de décrue.

La fonction ostentatoire de I'alimentation, liée par ailleurs à la pénétration de nouveaux

modes de consommation, est enfin plus ancrée dans les représentations wolof 3. Au-delà de la

reproduction énergétique, ce poste de dépenses sert davantage la reproduction sociale des

concessions du delta du Sénégal que de I'Office du Niger. Ces hypothèses, motivées par des

entretiens dans les deux zones, sont en partie confirmées par I'enquête sénégalaises auprès des

ménages (DPS, 1997) et par les éléments de budgets contenus dans la dernière évaluation

disponible de la filière nz à I'Office du Niger (Mariko et al, 1999).

2. LES DÉPENSES NON ALIMENTAIRES

Ces dépenses sont divisibles en deux types qui recouvrent des représentations et des

implications sociales distinctes. Le bois, le gaz, le pétrole ou le savon sont des dépenses

courantes difficilement compressibles. Elles sont assimilables par leur caractère obligatoire aux

dépenses d'alimentation. L'habillement, la santé, la scolarité, le transport, les dons extérieurs et

'2 Le marché de Niono a notamment gagné en activité depuis une dizaine d'années grâce au développement agricole.

t3 Elle est présente à I'Office du Niger, coûrme I'illustre I'exemple de la concession 305, mais à un degré moindre.
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les cérémonies, sont des postes dont le caractère social est plus marqué. Ils traduisent en partie

les règles d'organisation et de répartition au sein des concessions et I'image que désire renvoyer

dans le village la personne qui les entreprend. Notamment à cause du rôle déjà joué par

I'alimentation dans ces jeux de représentation sociale, la séparation entre les deux pays pour

I'analyse sera maintenue.

a. Office du Niger : un révéIateur des circuits internes de répartition

Les dépenses de savon et de pétrole sont dévolues aux femmes, tandis que le chef de

concession conserve son statut de responsable de la reproduction par les achats de bois, de

médicaments, le paiement du décorticage du paddy pour I'alimentation. Les dépenses de

transport sont financées différemment selon leur nature. Un dépendant pourra se faire payer son

essence pour ses déplacements quotidiens, mais dewa se prendre en charge pour des contacts en

vue d'une opération commerciale ou des visites lointaines indépendantes de la vie de la

concession. Les achats d'habits n'obéissent pas à des règles strictes mais ils sont généralement

assurés par I'individu censé les porter. Les femmes devront par contre dans la plupart des cas

vêtir leurs enfants. En résumé l'obtention d'un temps de travail résiduel (une fois les travaux

collectifs effectués) pour le maraîchage ou des activités extra-agricoles sert en théorie à assurer

toutes les dépenses personnelles n'ayant pas de lien direct avec la reproduction physique de la

concession. Les compromis autour de ces règles, elles-mêmes adaptations aux conditions des

périmètres irrigués des organisations paysannes des zones sèchesra, traduisent bien l'évolution

des économies domestiques à I'Office du Niger.

ra L'autonomie budgétaire des femmes s'est notamment considérablement réduite.
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Tableau n"l5 : les dépenses non alimentaires en espèces à I'Office du Niger (FCFA/pers./an)r5

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total
dépensé

dont :
part du

budget

domestique*
santé habits cerem. bois,

pétrole

transp. dons scolar. autres

A 103 31 775 7"/o 44o/o
,loÂ

l0o/o t1% l0o/o 0Y" llo/o 38"/,

A 304 30 606 60/o 7Vo 58o/o r2% 7% 2o/o 0o/" 8% 46'/"

A 305 5t 081 7Yo 4lo/o 4o/o 8V" 60/" 8% 0o/o 26o/o 44o/o

B.l 201 30 520 80Â 6o/a 2t% 13"/" l5Y" l6Yo 7o/o l4o/o 370h

8.1 203 46 08r 5t/o 22Y" 170Â lLo/a l4Yo 7o/o 8% ls%o 27"/o

8.2 104 55 971 l3o/n 26Yo 9Yo lTVo r2% 60/0 lo/n 2lYo 44"/o

8.2 204 s4 265 5o/" t8% lTYo 9% l2o/" 26% 4o/o 9% 45'/o

D.l 102 60 844 l0' 74'/r llo/a 8% 9% ?tv, ÙYo 17o/o 40"/o

D.2 105 74 823 4o/" 6o/o 7"/. 60Â 30o/a 360/0 0'JÂ llo/o 48o/o

D.l 205 103 418 t4% l5o/" 6"/0 5% 33% l5o/o 0% t2% 38"/,

* y compris l'autoconsommation en fiz

Pour les concessions de la classe A, ce poste est occupé à près de 50To par les dépenses

d'habillement et de cérémonie et sa gestion respecte les nolrnes organisationnelles. Il comprend

également des redistributions nombreuses qui peuvent prendre des formes différentes depuis le

don direct en espèces au cadeau de réciprocité (inclus dans les dépenses de cérémonies). La

précarité et les difficultés du chef de concession à remplir toutes ses obligations limitent son

intervention pour les dépenses non alimentaires de ses dépendants. Le fait que ces achats, a priori

non vitaux, occupe une place proche de celle de I'alimentation dans les budgets totaux

(tableaux no 12 et l5), traduit la pertinence de la notion de niveau social des besoins non

alimentaires dans I'analyse des stratégies des acteurs à I'Office du Niger. Il découle du maintien

d'habitudes alirnentaires quasiment réduites à leur seule fonction nutritive. Cependant, avec des

niveaux de revenus et donc des domaines de choix limités, les arbitrages sont importants.

Le chef de la concession 304 apar exemple dû marier un jeune frère en mai 1998. Cette

dépense s'avérait primordiale sur le terrain social, à la fois pour le maintien de son autorité

interne et pour la représentation au sein du village. Plutôt que de réduire le caractère ostentatoire

de la cérémonie, il a préféré diminuer ses dépenses d'habillement et de transport durant

15 A titre d'illustration, dans I'Enquête Budget Consommation des ménages de 1989 (dernière enquête disponible,

DNSI, 1994),les dépenses non alimentaires repîésentent 38% du total des consommation des ménages en milieu

rural. La structure de ce poste est de 37%opour I'habillement,2T%opour le logement et l'énergie,'lyo pour la santé,

1l% pour les transports, 30Â pour l'éducation et l5Yo pour les dépenses diverses.
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pratiquement une année entière. Cette seule cérémonie a représenté l6%du total de ses dépenses

en espèces durant les 17 mois du suivi, tous postes confondus, mais lui a permis de maintenir des

relations susceptibles de lui venir en aide en cas de besoin. Elle conforte d'autre part le système

de droits et d'obligations adopté par I'ensemble de la concession pour faire face à la précarité.

Le cas de la concession 305 est très parlant à cet égard. De la même façon que pour les

achats de biens alimentaires, I'insertion et le maintien dans les réseaux d'affinités supposent des

redistributions (qu'elle qu'en soit la forme) garantissant la reconnaissance sociale. Celles-ci

participent aux montants élevés consacrés aux dépenses non alimentaires (51 081 FCFA par

personne et par an). Ainsi habits et cérémonies représentent 45o/o de ces dépenses, les cigarettes

2l% (dont la plupart est ensuite donnée) et des petits achats divers ayant une valeur de prestige

l3%. Du fait de son autonomie budgétaire l'épouse du chefde concession peut en outre, une fois

son aide pour I'alimentation fournie, s'acheter des habits et se déplacer.

Pour la classe B on touche ici un point essentiel de l'équilibrage d'ensemble des règles

intemes face au système de règles externes. Si les demandes d'autonomie des dépendants ne sont

pas trop fortes (cas 201 et203),les conventions budgétaires sont respectées mais le poids des

cérémonies et de l'habillement diminue (autour de 30%), surtout au profit des dépenses de santé,

de scolarité ou de dons externes. Le problème pour ces concessions est de pratiquer une

ostentation raisonnée, arbitrage entre un niveau de vie suffisant confortant I'insertion sociale et

une exposition trop forte aux sollicitations des autres villageois. Les dépendants se soumettent

à cette orientation stratégique (choix faible de maintien du schéma de gestion).

Par contre, si I'autorité du chef de concession est contestée (cas 104 et 204) les montants

consacrés à ce poste augmentent (tableau nol5) et les normes d'organisation doivent s'adapter.

Elargir les domaines de choix des dépendants en leur allouant du temps résiduel (hors travail

collectif pour la concession) n'est pas suffisant pour maintenir la cohésion interne. Que ce soit

par des achats directs ou par des dons internes, le chef de concession doit aussi davantage

redistribuer les fruits de la riziculture pour conser-ver intacte I'organisation du travail. Les coûts

du transport ainsi que des postes plus diffrrs de dépenses courantes (cigarettes, piles, produits de

beauté et divers) sont beaucoup plus sensibles à ce phénomène que l'alimentation. La structure
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de la consommation change sous la pression des dépendants, les conventions budgétaires se

distendent en vue de maintenir I'appareil de production.

On note un quasi doublement en valeur des achats non alimentaires pour les classes 8.2

et D par rapport aux classes A (à I'exception du cas particulier de 305) et B. I . L'examen combiné

des montants et de la structure de ces dépenses montrent que les dons extérieurs y occupent une

place beaucoup plus importante que pour les autres classes. Ces dons concernent aussi bien les

chefs de concession que leurs dépendants et sont destinés en priorité à la famille élargie, puis à

d'autres paysans des villages. Ce devoir de redistribution extérieur, habituellement honoré par

des dons en nature au moment des récoltes, prend ainsi une autre dimension lorsque la richesse

des concessions s'accroît. Enfin, pour la classe D.z,la part des habits et des cérémonies diminue

encore (autour de20%), signe d'un changement qualitatif (augmentation des déplacements) et

quantitatif lié à la diversification des revenus extra-agricoles.

Les dépenses courantes non alimentaires sont ainsi plus sensibles au revenu que les

dépenses d'alimentation. Elles révèlent davantage les augmentations de niveau de vie, et les

accommodations des systèmes de droits et d'obligations internes pour préserver les modèles de

schémas de gestion.

b. Delta du Sénégal : un poste de dépense subordonné à I'alimentation

Pour les concessions à plusieurs ménages où une autonomie importante est concédée aux

dépendants, les achats de biens non alimentaires sont entièrement dévolus aux chefs de ménages,

voire directement aux individus. Leur montant dépend alors du niveau de revenu résiduel des

dépendants une fois leur part des dépenses d'alimentation obligatoires assurée, mais aussi du

mode d'allocation des ressources vers le secteurproductif qu'ils privilégient (chapitre IV). Dans

le cas contraire, I'importance de ce poste tient au schéma de gestion adoptée par le chef de

concession mais reste bornée par son niveau de satisfaction des besoins. Ce poste de dépense

revêt de toute façon une importance moindre que I'alimentation. C'est plutôt en fonction des

recompositions autour de la fourniture des repas que doivent se lire les comportements de

consommation,
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Tableau no16 : les dépenses non alimentaires en espèces dans le delta (FCFA/pers./an)r6

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total
dépensé

dont: part du

budget

domestique*
santé habits cerem. combust.,

électric.

transp. dons scolar. autres

A tt2 12 864 0% 65o/o t7% 3o/o 0% 5% 00 t0% 15"/"

A 214 22 708 l8Y" 29% 9V" t0% 0o/o l7Y" 4Yo t3% 23o/o

A zt5 30 874 zYo 23o/o 130Â 6% 4% 26% 5o/o 2lo/o 37o/o

B 313 t4 012 3o/" 23o/a 22Vo 2lo/a 6% 3Y" 0o/o 22o/a 190/"

B 314 39 9r9 8% 28% 3Ùo/a 7o/o lo/o 2o/o lOVo l4o/" 27o/o

c.1 tl4 l5 948 lo/a 29% 3lo/a 50Â 27"/o Ûo/a ÙYo 7o/o 2lo/o

c.2 1il 27 012 36Y" 20"/" 24o/n ÙYo 9Y" 3o/o 2o/o 60/0 42o/o

D.l l15 25 445 UVo l9o/o 37% t5% lloÂ 2% gYo 7Yo 17"/o

D.l 3ll 39 842 2o/o 36% 240/, 7o/o 3V, 9Y" 3Vo l60/0 25o/o

D.2 312 65 349 5o/o t4% llY" 4% 7o/o 3lV" 2"Â 26% 2So/"

* y compris I'autoconsommation en riz

Cette contrainte budgétaire se lit bien dans le cas des concessions de la classe A. Les

revenus des dépendants du groupe domestique I 12 sont en partie utilisés pour I'alimentation. De

ce fait, les dépenses non alimentaires sont faibles (tableau n'16) et concernent à plus de 80% des

habits et des cérémonies, visant à garantir une insertion sociale permettant la satisfaction d'une

partie des besoins sociaux. Dans le cas des concessions 214 etzls,les femmes n'apportent que

8% des revenus, qu'elles dépensent presque entièrement en habits et cérémonies. Par ailleurs, la

stratégie de recours décrite dans le chapitre III (point A.2) oblige le chef de groupe à entretenir

ses réseaux d'affinités. l7 et26oÂ des dépenses non alimentaires en espèces concernent ainsi des

dons à d'autres paysans, nécessaires pour espérer recevoir en retour des aides en cas de besoin.

La précarité et la réduction des domaines de choix qui s'en suit, discutées lors de I'analyse des

dépenses d'alimentation, se traduisent ainsi différemment selon les concessions. Il s'agit d'un

problème d'arbitrage entre besoins vitaux et besoins sociaux, dépendant des adaptations des

organisations domestiques et des opportunités offertes par I'environnement des concessions.

Pour les concessions de la classe B, les écarts observés entre les deux études de cas

( 14 01 2 FCFA par personne et par an pour 3 I 3 et 40 237 FCFA pour 3 14 sur ce poste) tiennent

'u Pour illustration, dans I'enquête ENSAM de 1994- 1995 (DPS, 1997),le poids des dépenses non alimentaires dans
les budgets est légèrement plus faible (17%) et se structure comme suit : habillement42o/o, combustible et énergie,
l3yo, santé l7o/o, transport l5o/o,loisir enseignemerLt2o/o, autres, ll%.
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à la fois à la taille des concessions (respectivement 10 et 5 personnes présentes) et à la répartition

des revenus entre les catégories d'acteur. Dans le premier cas le chef de concession se comporte

comme dans I'exemple 203 à I'Office du Niger. I1 tente de limiter au maximum les dépenses de

ses dépendants grâce à sa maîtrise du budget d'ensemble pour générer une épargne forcée

augmentant son domaine de choix. Dans le second, les revenus de l'épouse lui permettent un

niveau de consommation qui s'ajoute à celui de son mari, I'accumulation est dissociée.

Les concessions I l4 et I I 1 de la classe C ont les dépenses domestiques les plus faiblesrT.

Leur stratégie de recherche d'un décollage rapide mise en échec (chapitre III, point C) se

répercute durement sur le poste des dépenses courantes. Les structures des dépenses soulignent

tout de même (postes transport et cérémonie) la volonté de multiplication des contacts au service

de la saisie d'opportunités pour démarrer une activité. En privilégiant un engagement dans des

activités censées leur garantir des marges rapides et importantes, les chefs de concession sont

obligés de réduire leur consommation et de capter le travail et les revenus de leurs dépendants'

privés d,autonomie et comptant eux aussi sur laréussite d'un décollage, ils font le choix faible

de I'adhésion aux logiques de I'autorité, quitte à sacrifier la satisfaction de leurs besoins sociaux'

Ils contribuent ainsi à la faiblesse des dépenses de consommation non alimentaires.

Le phénomène de captation des revenus et de maîtrise par ce biais des dépenses non

alimentaires décrit pour la classe B est reproduit, quoi qu'à un degré moindre, Ptr le chef de la

concession 1 15 (seulement 25 445 FCFA par personne et par an). Il dispose ainsi des ressources

nécessaires à la mise en place de sa stratégie offensive dans I'agriculture, et plus spécifiquement

dans le maraîchage. par contre, pour les deux autres concessions de la classe D (31 I et 312) la

sensibilité au revenu est plus importante. Cette situation est le fait de la présence de dépendants

ayant toute liberté dans la gestion des fruits de leur travail et allouant leurs ressources vers une

amélioration du niveau de vie de leurs ménages respectifs. Comme à I'Office du Niger, les

redistributions hors concession pour ces groupes domestiques à forts revenus sont inévitables

(31%des dépenses non alimentaires pour 312).I1s n'ont pas le caractère de ceux rencontrés pour

f7 Respectivement 62 629 et 61 032 FCFA par personne et par an si on additionne les deux premiers postes

(dépenses d,alimentation et dépenses courantes non alimentaires). Il faut souligner que 36% des dépenses non

alimentaires du groupe domestique l l l sont des frais médicaux pour un frère gravement malade. Ces frais ont du

reste rendu la gestion très délicate.
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la classe A où il s'agissait davantage de contre dons et d'entretien des réseaux de recours. Ici,
c'estbien le devoir de solidarité communautaire qui commande ces dons (Charmes, 1999).

c. Eléments de comparaison pour les dépenses courantes non alimentaire

Les différences observées dans les budgets de I'alimentation se reportent sur ce poste de

dépenses. Les habitudes alimentaires à I'Office du Niger, occupant une faible part des dépenses,

confèrent une fonction sociale plus importante aux achats vestimentaires et cérémoniels. Il
semble ainsi qu'étant donnés le développement de la riziculture et I'augmentation des revenus

induite, le fonds cérémoniel (Wolf, 1966) nécessaire à la reproduction sociale des concessions

est plus important que dans le delta du Sénégal. L'organisation budgétaire d'ensemble des

grandes concessions renforce cet aspect, car les postes de dépenses non alimentaires sont des

vecteurs privilégiés de la redistribution interne aux hommes dépendants se sentant contraints par

I'autorité, en même temps qu'un lieu d'expression des autonomies individuelles des femmes. Ces

fonctions ne sont pas aussi marquées dans le delta du Sénégal, du fait de la plus grande

indépendance budgétaire induite par la décentralisation des centres de décisions, et de

I'effacement du poste des dépenses non alimentaires devant I'importance accordée à

I'alimentation.

Il est intéressant de remarquer qu'au niveau national les données disponibles dans le

milieu rural, malgré les écarts entre les périodes d'obseryation, font globalement apparaître un

poids des dépenses non alimentaires deux fois plus élevé au Mali qu'au Sénégal, malgré des

niveaux de revenus plus faibles (DNSI, L994,DPS, l9g7). Les mêmes tendances sont relevées

par nos études de cas et nos observations complémentaires, ce qui laisse à penser que les

sensibilités des modes de consommation au revenu sont peu influencées par I'artificialisation du

milieu par I' irrigation.
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3. Lns uÉpnlrsns DE cAprrAI,tsntIoNrs

Les comportements des différentes catégories d'acteur et la confrontation des stratégies

dans le schéma de gestion d'ensemble influencent ici aussi la nature de ce poste de dépense.

L'analyse des résultats des enquêtes requiert donc de distinguer lanature des achats effectués (en

rapport ou non avec une activité productive) et les tenants de la prise de décision y ayant conduit.

Les résultats sont également à relire par rapport à la norrne de I'organisation en unités

d'accumulation décrite dans le chapitre II. Cependant, la période couverte par les enquêtes est

trop courte pour juger pleinement des accommodations de cette norrne. Ainsi, cette partie du

document s'en tient à une approche statique des dépenses de capitalisation effectuées durant le

suivi. Elle sera complétée dans le chapitre suivant par une vision plus dynamique, mieux à même

de resituer I'accumulation dans sa dimension collective.

a. A I'Office du Niger

Rappelons que la norme de I'organisation sociale en unités d'accumulation repose à

I'Office duNiger sur le fait que tous les investissements liés à I'agriculture sont dévolus au seul

chef de concession responsable des parcelles. Elle est très majoritairement respectée.

L'accumulation de biens strictement domestiques ou de prestige est par contre répartie entre les

différents actifs de la concession, mises à part les dépenses de construction, elles aussi confiées

au chef de I'unité de résidence. Les meubles, le matériel de cuisine, les bijoux, le matériel audio

et le bétail sont ainsi acquis individuellement par les chefs des unités de productions

décentralisées, mais utilisés et transmis au sein des ménages. Le statut des biens de transport est

particulier. Les motos sont très prisées pour leur fonction de prestige mais elles sont par ailleurs

très utiles pour I'agriculture. C'est la raison pour laquelle elles sont gênéralement achetées par

le chef de concession grâce aux revenus rizicoles et éventuellement rétrocédées aux dépendants.

Il s'agit d'une forme de redistribution très appréciée mais qu'il ne nous a pas été donné

d'observer durant le suivi.

r8 Les dépenses de capitalisation comprennent les investissements pour les activités de production, agricoles et exûa-

agricoles, mais aussi les achats de biens inclus dans le patrimoine non productif des concessions (animaux,

immobilier, mobilier, bijoux notamment). Le stockage de paddy n'apparaît pas.
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Tableau n"l7 : les dépenses de capitalisation en espèces à I'Office du Niger (FCFA/pers./an)

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total

dépensé

dont: part du

budget

domestique*

meubles constr. transp. bovins autres

anim.

mat.

agric.

mat. extra

agricole

autres

A r03 9 136 l5Yr 0% ïo/t 0% sYr 78% 2o/o 0o/o llo/o
A 304 l618 30Â 0% 0% 0% 0% 87% 0o/o t0% 2o/o

A 30s I 665 560/0 0o/o 0v, 0Yo 26% ÙVo 0o/o l8o/" 7|ùÂ

B.l 201 t7 0t4 0Vo 64% a% 0o/o 0% 30% 2o/o 4% 20Vo

B.l 203 81 323 33Vo 25o/o 00Â 40V" ÙYo ÙVo Oo/o 2o/o 470h
8.2 104 9 470 2lYo 22% ïYo 53Vo 0o/o 40Â 0o/o ÙYr 80Â
8.2 204 n 647 47Yo 9% l4Vo 0% 22Vo 0% 0o/o 8% l0''h

D.l 102 22 157 47Yo t8% ÙVo 2lo/o 60/o sYo 0o/o 30 l4o/o
D.2 r05 25 782 4Yo lDVo 0V" ÙVo 4lVo 45o/o 0o/o 0% l6Vo
D.l 205 133 153 lY" lTVo 28Yo ÙYo 0o/o ïVr 53o/o lYo 490/o

* y compris l'autoconsommation en riz

Les capitalisations de la concession 305 de la classe A se cantonnent à des biens du

patrimoine domestique et concernent des montants relativement faibles par individu. Par ailleurs,

87% des capitalisations de la concession 304 sont consacrées au remplacement d'un âne et sont

donc le seul fait du chef du groupe domestique. Les capacités d'accumulation sont ici

circonscrites à I'unité de production collective. Mis en relation avec la valeur de leurs actifs en

début de suivi (approximativement I 000 000 et 850 000 FCFA dont 50 à 60% pour I'habitat),

ce résultat traduit la précarité de leur situation et leur stratégie tournée vers la seule satisfaction

des besoins nécessaires.

L'effet taille, déjà relevé pour I'alimentation, doit être pris en compte pour analyser le

cas de la concession 103. Bien que par tête le montant des dépenses soit de 9 136 FCFA par an,

il conceme essentiellement le remplacement de deux boeufs de labour par le chef de concession

durant le suivi (78% des capitalisations). Ils ont été financés par la revente des vieux animaux

complétée par les revenus rizicoles. En I'absence des provisions nécessaires, c'est I'ensemble de

la gestion de I'unité de production collective qui en fut affectée. Les dépendants n'ont pas pu

capitaliser durant la période étudiée, tous leurs revenus étant utilisés à la seule satisfaction de

leurs besoins sociaux. L'éclatement des unités de production en dehors de la riziculture, et donc

des unités d'accumulation potentielles, pourtant très marqué pour cette concession, conduit à des

résultats économiques mitigés qui réduisent les domaines de choix pour I'allocation des
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ressources vers I'accroissement du patrimoine.

La logique sécuritaire à la base de la construction stratégique des chefs de concession de

la classe B est révélée par la structure des capitalisations. Celles-ci sont constituées à plus de

gO% par des achats d'animaux (bien de prestige jouant aussi le rôle d'épargne différée), de

meubles et des dépenses de construction. Leur montant et leur part dans les budgets domestiques

sont sensiblement supérieurs aux résultats des concessions de la classe A, surtout si I'on tient

compte de I'effet taille pour I 04 et 204. Le renouvellement d'une partie du matériel agricole pour

la concession 201 ne grève pas totalement les capitalisations domestiques (construction) comme

dans le cas de la classe Are. Le cas du groupe 203 exprime bien I'adhésion de tous les dépendants

aux choix du chef du groupe domestique et laréussite d'une organisation centralisée du travail

rizicole. L'accumulation représente 47oÂ du budget hors production de I'ensemble de la

concessions. Les femmes sur leurs revenus maraîchers achètent des bovins, investissement

faiblement rémunérateur mais sécurisé (URDOC, 1998). Le schéma de gestion d'ensemble

traduit I'objectifcommun d'accumulation. L'allocation du travail se substitue aux redistributions

directes dans les circuits de répartition interne. Le chef peut ainsi constituer une épargne

communautaire tandis que les dépendants participent à cette dynamique en privilégiant

I'accroissement du stock de biens patrimoniaux dans I'utilisation des fruits de leur temps de

travail résiduel.

A I'inverse, les tensions au sein de la concession 104 influence ce poste de dépenses. IJn

frère du chef a entrepris sur son propre budget des dépenses de construction. Comme dans le cas

de la structure des dépenses non alimentaires, les normes organisationnelles ont ainsi été

modifiées. Plus que la dérogation à la règle, il s'agissait pour le dépendant d'envoyer un signe

clair et symbolique à son aîné pour affirmer son mécontentement quant à ses choix de gestion.

De son côté le chef, devant la dégradation de la cohésion interne, préfère augmenter ses

redistributions directes (poste des dépenses courantes non alimentaires), au détriment d'une

accumulation collective. Il privilégie le choix faible d'une adaptation sans rupture totale du

système de droits et d'obligations, jugeant encore possible cette forme d'organisation par rapport

te Ce renouvellement est assuré grâce à la constihrtion d'une épargne issue du travail collectif que I'autorité peut

utiliser pour I'accumulation. L'exemple exprime l'élargissement des domaines de choix.
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au système de règles externe.

La concession 102 a des comportements d'accumulation comparables à ceux des

concessions de la classe B.l pour la durée du suivi, tant dans la structure des achats que dans le

poids concerné dans les budgets. Déjà largement doté en matériel agricole, c'est davantage par

une recherche foncière à travers des locations de terre que le chef espère traduire sa stratégie

d'accumulation par I'agriculture. Son niveau de revenu, s'appuyant sur la maîtrise de la main-

d'oeuwe de la concession lui permet, en attendant de pouvoir "acheter" une parcelle,

d'accumuler temporairement sous des formes sécurisées et réversibles. Laissant peu de liberté

à ses dépendants, ceux-ci ne participent que faiblement à ce poste.

L'exemple de la concession 205,déjà décrit plus haut (chapitre III, point D.3.b), offre par

contre une bonne illustration d'une volonté d'accumulation productive réussie. La moitié des

dépenses totales en espèces de la concession est consacrée à des investissements (dont une

décortiqueuse et une moto essentiellement utilisée pour surveiller les activités). Les dépendants

ne participent pas à I'effort du chef de concession, se contentant de la satisfaction de leurs

besoins sociaux et de la constitution d'une faible épargne dans les caisses rurales. Les femmes

restent ainsi soumises au contrôle de leur époux, qui se doit de pouvoir les mobiliser sur ses

parcelles rizicoles.

b. Dans le delta du Sénégal

Pour les grandes concessions du delta du Sénégal l'éclatement des unités de production

se traduit selon le schéma de gestion normal par la multiplication des unités d'accumulation. Une

attention plus grande doit donc être portée à la répartition des dépenses de capitalisation selon

le statut de I'acheteur et sa place dans la hiérarchie domestique.
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Tableau n" 1B : les dépenses de capitalisation en espèces dans le delta (FCFA/pers./an)

Classe

de la conc.

No de

conc.

Total

dépensé

dont part du

budget

domestique*
meubles constr. transp. bovins autres

anim.

mat.

agric.

mat. extra

agricole

autres

A rt2 20 0l I 360Â 0% 00Â 64% 0o/" 0o/o ÙVo 0% 220h

A 2t4 l0 182 32V, ÙYr Oo/o 0o/o 0o/o lVo 67Yo IVo l00h

A 215 t 867 l00Vo 00Â 00 0% ïYo 0o/o 0o/o 0% 2o/o

B 313 4 435 00Â 84'Â UYo Ùo/a 0% ÙYo 0r t6% 6Vo

B 314 22 646 58% 0% ll"/o t7% lr% 00 ÙVo 3o/o l5o/o

c.l ll4 l3 481 gYr 4% IYo 0% r0% 77% Ùt/o 0"/o lSVo

c.2 llt 3 291 74Vo 23% 0o/o 0% 0% ÙVo o"Â 3% 5"/,

D.l 115 5 299 0o/o 0% 0o/o 88% t2% 0Yo 0o/o 0% 3o/o

D.1 3ll 36 202 20% 650 Oo/o 0o/o llo/o 4Y" 0o/o 0o/o 22o/"

D.2 312 96 4tl 5o/o 00 ÙYo 0% 3o/o tr% 8lo/o 0% 370Â

* y compris I'autoconsommation en riz

Les décideurs des concessions de la classe A n'ont pas la possibilité de capitaliser. Les

résultats sont parlants pour 215 tantpour les montants engagés ( I 867 FCFA par personne et par

an, soit ZoÂ dutotal des dépenses hors production) que pour leur structure (seuls des bijoux, des

nattes et du matériel de cuisine ont été achetés sur les faibles recettes du commerce de l'épouse).

L'analyse des concessions 1 12 et 2I4 ménte par contre de replacer les dépenses effecfuées dans

l'évolution du patrimoine sur la période.

Si on relève des achats d'animaux (des vaches pour l'élevage extensif pour la première

et un cheval pour la prestation de services pour 214), ils se traduisent en fait par des baisses ou

un simple maintien des patrimoines. Les transactions de la concession ll2 sont en fait

consécutives à des décapitalisations de bétail pour parer à des difficultés de trésorerie. Le

remplacement des animaux vendus par des bêtes plus jeunes et moins chères s'apparente àune

perte de la valeur du capital. Il s'agit en fait de I'illustration de la stratégie défensive qui consiste

à puiser dans son cheptel bovin, qui joue alors son rôle d'épargne de sécurité en cas de

nécessité20.

L'approche qualitative est ici obligatoire pour comprendre les tenants d'une telle

opération. Les effectifs bovins, trois têtes en tout réparties entre trois propriétaires montrent que

20 Toute I'ambiguité des rubriques comptables est révélée sur cet exemple. Les interrelations entre les sphères

productive et domestique altèrent nafirre profonde des flux financiers.
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I'activité reste très fragile. Le chef de concession et sa mère (les deux personnes concernées par

ces remplacements) déclarent avoir vendu sous la contrainte alors que leur stratégie visait au

contraire la constitution d'un troupeau devant permettre à terme des investissements plus

conséquents et davantage orientés vers la production. Ils ont ainsi dû dans I'urgence différer la

satisfaction de ces objectifs, au détriment du renforcement de leurs unités d'accumulation

respectives. Dans le cas de214, l'achat du cheval conespond également à un remplacement lui
aussi effectué dans I'urgence. Si I'on enlève les opérations de remplacement des budgets des

deux concessions, les capitalisations se résument à des achats de meubles qui corespondent à

des montants de I'ordre de 5 000 FCFA par personne et par an.

Pour les concessions de la classe B, c'est surtout le cas de 314 qui est intéressant sur la

période observée2r. Récemment installés, le chef du groupe domestique et sa femme construisent

leur stratégie sécuritaire et ont pu acheter des veaux et des jeunes ovins ainsi que du mobilier.

La constitution du cheptel est une priorité mais ne vise pas une spécialisation dans l'élevage. Les

surplus dégagés par les activités des deux actifs sont ainsi accumulés de façon séparée. Les

investissements visent la réversibilité et l'élargissement du domaine de choix dans un horizon

stratégique de moyen terme. Cet exemple montre comment les autonomies budgétaires se

combinent pour la satisfaction d'un objectif partagétout en conservant le principe d'éclatement

des unités d'accumulation.

A condition que I'analyse soit complétée par une vision qualitative des opérations

engagées, c'est sur ce poste de dépenses que sont révélés les fondements des orientations

stratégiques des chefs de concession de la classe C. Pour 114, la valeur des investissements

reportée dans le tableau no18 ne traduit pas de capitalisation importante (l 3 484 FCFA par

personne et par an). Cependant, ils concernent à77% I'achat d'une motopompe, alors frrême que

les circuits de répartition et de consommation sont fortement bridés. Le chef de corrcession

n'hésite pas sur cette opération à se placer dans une situation de trésorerie délicate et à puiser

dans son cheptel bovin, au détriment de la satisfaction des besoins de ses dépendants privés

d'autonomie. Il espère ainsi démarer une campagne maraîchère sur un périmètre priv é. La

2t La concession 313 a effectué des capitalisations importantes (congélateur, et aute mobilier) juste avant le
démarrage du suivi.
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stratégie échouera par manque de maîtrise technique, selon le schéma déjà décrit (chapitre III'

point C.3.a). Sur la période suivie, ce chef de concession mobilisant tous ces dépendants dans

sa stratégie àhaut risque de "coups", â été contraint suite à cette opération hasardeuse de remettre

en cause son association agriculture-élevage. Son cheptel a diminué en valeur sans que cela ne

se traduise par une amélioration de sa situationz2.

pourlaconcession 111 lapériode suivie se situejuste après uninvestissement important

(un véhicule qui n'apparaît pas dans les comptes). Les suivis budgétaires reflètent l'échec de

I'exploitation de ce véhicule, qui dégage durant 10 mois des revenus largement en dessous des

prévisions, et le repli sur I'agriculture opéré après son immobilisation (chapitre III, point C.3.b).

Au bilan, cette trajectoire ne permet ni au chef de concession ni à ses dépendants de capitaliser

(3 Zgl FCFA par personne et par an). Ces derniers confortent le schéma de gestion d'ensemble

porté par leur autorité. Ils acceptent la compression des circuits de répartition et de

consommation au profit d'une allocation des ressources tournée vers un changement

hypothétique de la structure des activités productives. En ce sens ils sont directement exposés

aux prises de risque décidées par le niveau supérieur de gestion.

Dans le cas des entrepreneurs tournés vers I'agriculture (classe D.l), I'incidence des

choix antérieurs quant à la structure de la production est très forte. Le chef de la concession 1 15

prélève les fruits du travail des dépendants. L'agriculture dans le delta ne se traduisant pas

forcément par des investissements lourds étant donné I'appel à des prestataires extérieurs' ses

dépenses de capitalisation s'en tiennent à des achats d'animaux qui ne remettent pas en cause sa

stratégie offensive jouant sur I'association riz-maraîchage. Par contre, la décentralisation des

activités rizicoles de la concession 311 permet aux dépendants d'affirmer leur autonomie- Les

capitalisations comprennent des dépenses de construction, des achats de meubles et d'animaux

et sont réparties entre les actifs. Le caractère offensif des stratégies rizicoles du chef de

concession et de quelques cadets cohabite ici avec les comportements de dépendants proches de

ceux rencontrés pour I'analyse de la classe B. Ceci est autorisé par les indépendances budgétaires

22 Ici encore seule une vision qualitative fine permet de juger de la satisfaction des objectifs dévolus à l'élevage'

C,est la représentation du principal intéressé, qui admet avoir entamé son capital et échoué dans sa stratégie qui

nous autorise à avancer les conclusions présentées.
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et par I'organisation en unités d'accumulation rattachées aux unités de production.

Enfin, le cas de la concession 3 12 est très proche de celui observé pour la concession 205
à I'Office du Niger- L'accumulation productive s'exprime par I'achat d'une décortiqueuse
(réinvestissement rapide de forts revenus rizicoles) et d'un cheval et d'une charrette pour
l'agriculture. Elle est donc circonscrite à I'unité de production du chef de concession, excluant
notamment son cousin dépendant. Complétées par des acquisitions d'animaux et de meubles
auxquelles participent cette fois les dépendants actifs, les capitalisations représentent 37oÂ du
budget sur la période.

B' STRUCTURE DES ACTIVITÉs pRouucttvustr nt oRcaltsltlolv
DOMESTIOUE

Partant des différenciations entre les logiques des niveaux supérieurs de gestion des

concessions, I'analyse des fonctions de consommation et d'accumulation sur un cycle de
production-consommation a révélé des recompositions liées à l'équilibrage des règles internes
intégrant les logiques des niveaux inférieurs. En adoptant le même raisonnement, il importe dès

lors d'étudier les interdépendances entre les règles d'allocation des ressources et du travail par
les centres de décision (et leurs adaptations éventuelles) et les structures des activités productives
des concessions - La démarche permet de finaliser l'éfude des relations entre les niveaux
hiérarchiques et entre les structures de la production, de la répartition et de la consommation.

L'analyse en terme de stratégie s'intéresse ici à l'interprétation des schémas de gestion

sur la période couverte par les suivis budgétaires. Elle part donc de la structure patrimoniale de

u Les résultats présentés dans les tableaux de cette section reprennent les revenus bruts, à l,exception des
décapitalisations et des remboursements de créances. Le poste autes revenus inclut les activités extra-agricoles
(prestations de service manuelles ou mécanisées, coûunerce, pêche, élevage et salaires) et les dons reçus. La
différence enfre revenu et consommation dans les tableaux peut donc avoir différentes explications. pourbien faire
apparaîte les différenciations pour la satisfaction des besoins ente les classes, les consommations du riz issu desparcelles et les dons en nature n'ont pas été valorisés, alors que I'ensemble de la production entre en compte dans
le calcul des revenus rizicoles.'Toutes les variations du stock de liquidités dues à la conservation, aux dépôts et auxrefraits d'espèces, de même que stockage de paddy n'apparaissent pas. Les emprunts, les prêts et de leurs
remboursements n'ont pas été reportés. Le fait de ramenetlàr .o*ptesà des périodes homogènes po'r toutes lesét'des de cas peut enfin entraîner quelques décalages dans les bouclages.
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chaque concession au démarrage des enquêtes pour identifier les pratiques de gestion collective,

notamment pour I'allocation du travail. Les choix offerts aux acteurs de la production sont lus

selon les dichotomies travail collectif / travail individuel et travail agricole dans la concession /

travail hors concession. Le premier niveau de choix renvoie au financement des activités et à

l,utilisation du produit, le second à un sous-emploi de la main-d'oeuvre agricole domestique'

Ce chapitre complète ainsi les approches par catégorie d'acteur des chapitres III et IV en

replaçant les stratégies de diversification des revenus dans leur dimension collective. Les nofines

de l,organisation du travail en unités de production se réfèrent aux descriptions du chapitre II,

point A.5. Les analyses dynamiques concernant les évolutions du capital productif sont menées

dans le chapitre VI.

l. A t 'OrncE DU NIcnn

a. Formes de la diversification des revenus défensive des concessions de la classe A

Les exemples des concessions de la classe A montrent la diversité des accommodations

collectives autour de I'organisation du travail pour palier I'incertitude de la satisfaction des

besoins et l,inadéquation des moyens de production aux règles externes de l'agriculture irriguée'

Tableau no19 : les revenus des concessions de la classe A à I'Office du Niger

Lei revenus / an et / actif Les revenus Par tY-Pe d'ac!!I
Classe
de la
conc.

N" de

conc.
Total

FCFA/an
Chef. conc.

o/o

dépendants
Vo

total
FCFA/act./an

ltz
Vo

maraîc.
%

autres
Vo

A 103 226 941 49Vo 34o/o lTYo 2 042 472 680h 32%

77Vo 12,/o ll%o 873 r20 100%
æ 25o/oA 304 109 r4u

A 305 306 618 7Vo 93o/o 9r9 855

Eléments de structure
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Dans le cas de la concession 103 le schéma de gestion de la sphère productive semble
obéir à I'organisation normale si I'on s'en tient aux budgets. Tous les actifs participent à la
riziculture dont les fruits sont captés par le chef. Les dépendants disposent de parcelles

rnaraîchères et peuvent engager des petites opérations de commerce avec le paddy reçu pour le
vannage, donné et glané. Cependant la riziculture ne représente que 46% des revenus,

essentiellement à cause de résultats techniques faibles en hivernage (3,5 | tlhaen 9g et 3,g4 tÆra

en 99 pour des revenus bruts de 795 145 FCFA et 827 g25 FCFA)24. Outre le problème de la
dotation en moyens de production (5 ha pour 9 actifs et un seul attelage), le chef d,exploitation
n'a pas une maîtrise suffisante de sa main-d'oeuvre et malgré un nombre d'actifs important par
rapport à sa surface, il est obligé de faire appel à des travailleurs extérieurs. pris par d,autres

activités, notamment une forte insertion à I'association villageoise, il ne peut surveiller
correctement les travaux. A 37 ans, on peut penser qu'il est en phase d'apprentissage, mais la
crise d'autorité, principal frein à ses activités agricoles n'a pas été réglée depuis son installation
en 1991. Dans ce cas précis, c'est bien la cohésion au sein de I'unité de production rizicole,
combinée à des moyens de production sous-dimensionnés qui génère les aléas techniques. Dans
ce contexte, la diversification des revenus quasi-individuelle par la culture de l'échalote prend

une importance toute particulière. Ave c 36Zodes revenus totaux de la concession, elle concerne

6 sous-unités de production2s et procure 78Yo des revenus des dépendants. Les mffges sont
proches de I 000 000 FCFA/h a. Le bouclage des budgets est enfin obtenu par des revenus

annexes' prestation manuelle pour I'association villageoise pour le chef de concession (10% de

ses revenus) et commerce de paddy pour les dépendants (22% de leurs revenus). En trois
occasions, un parent éloigné a même été sollicité pour palier à une situation délicate (4% des

revenus de la concession). Ainsi, le schéma de gestion s'ajuste non pas sur les spécialisations

budgétaires, qui sont ici respectées, mais sur la recomposition partielle des unités de production.

2a Outre I'amélioration du rendement, la différence de revenus vient de la baisse du prix des engrais ente les deux
hivemages et à la diminution des doses de DAP (140 kg/ha en 98, 60 kgiha en 99), mais pas d,un changement dans
I'organisation du travail. Il faut noter que c'est grâce à I'appui d'un ami grossiste qui lui écoule sa production que
le chef de concession obtient de tels revenus avec de tels rendements. Sur la période, il a pu vendre son riz à
208 FCFA/kg en moyenne' malgré des petites ventes dans I'urgence. Le rendement de conte saison ne fut que de
2,19 tJha sur 1,2 ha. La production restant après paiement des charges a été entièrement consommée.

25 4 épouses et leurs jeunes fils, le chef de concession et un manoeuvre, un frère cadet.
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A I'inverse, la réponse collective à la précarité de la concession 304 est un renforcement

de la centralisation de I'organisation du travail et de la gestion des richesses. Ainsi tous les

revenus, y compris ceux issus de l'échalote sont obtenus par le chef de concession grâce au

travail de tous ces dépendants26. Ce choix stratégique tient à la faiblesse des disponibilités

foncières (3 ha pour 8 actifs dans la zone non réhabilitée de Molodo mais surtout un accès limité

aux parcelles maraîchères27) et à une forte cohésion forgée par I'autorité du chef de concession.

Les résultats rizicoles sont satisfaisants étant donnée la localisation des parcelles sur des zones

non réhabilitées avec des défauts de planage. Avec des rendements de 4,1 t/ha en 98 et3,32tlha

en 99 pour des marges de 619 960 et7l9 720 FCFA, cette activité représente77oÂ des revenus

de la concession2s. Cependant, non soutenue par une diversification agricole suffisamment

performante (12% des revenus pour l'échalote) et par des revenus extra-agricoles (l% des

revenus issus du commerce), la riziculture ne permet pas de palier à I'incertifude de la

reproduction. Les stratégies de commercialisation sont gênées par les difficultés de trésorerie et

le prix moyen obtenu (173,7 FCFAikg) est en dessous des prévisions élaborées au déma:rage du

suivi. Les dysfonctionnements de I'association villageoise obligent d'autre part à des

approvisionnements par des circuits informels peu sécurisés dont le crédit est cher. Le chef de

concession a ainsi été contraint de faire du labour à façon (6% des revenus) et de faire appel à

des aides extérieures (4%).La concession a de ce fait les plus bas niveaux de consommation

courante et de capitalisation. L'équilibrage actuel entre les conditions de production et le système

interne de droits et d'obligations n'est pas satisfaisant. La cohésion est en passe de se fissurer.

Le report des fonctions d'accumulation vers la répartition interfère avec I'efficacité de la

structure de production.

26Il semble que des revenus aient été cachés par certains dépendants. Après discussion, il s'est avéré que leurpoids
n'avait pas une grande incidence sur les budgets d'ensemble. Ne pouvant reconstituer les comptes ex post, il a été
jugé préférable de les négliger.

27 C'est I'un des principaux objectifs de la concession que de se replacer sur le maraîchage. Préferant durant deux
campagnes axer la stratégie sur la riziculture en tablant sur une réhabilitation des périmètres, elle s'est vue
marginalisée des parties du terroir les plus propices à la culture de l'échalote.

28 Le chef de concession a loué d'une parcelle supplémentaire de I ha (80 000 FCFA) pour I'hivernage 99, mais
a connu des problèmes de drainage sur les 3 ha attribués qui ont fortement grevé les rendements (3 t/ha).

353



L'extrême faiblesse des revenus rizicoles de la concession 305 est décrite et expliquée

plus haut (chapitre III, point 4.3.a.). Dans ce cas, la norme organisationnelle n'est pas applicable

et la concession ne peut survivre sans une participation de tous les actifs. C'est ainsi que l'épouse

du chef bénéficie d'une autonomie de gestion pour faire du commerce. Dans ce cas, si la

séparation des budgets est consewêe,les spécialisations s'effacent devant lanécessité. L'épouse

n'est pas tenue de travailler dans les champs du mari puisqu'ils ne contribuent pas à la

reproduction. Chaque actif est libre d'organiser son temps. Les stratégies des deux unités sont

finalement similaires : se positionner dans tous les réseaux accessibles pour espérer soit des

aides, soit des opportunités de travail ou une clientèle fidélisée. Elles ne se conçoivent que dans

le court terme et débouchent sur une structure des revenus complexe (2% pour l'élevage,ToÂ

pour lenz,ToÂpour des dons en espèces, 19% pour les loyers,ZloÂpour le commerce et40o/o

pour des prestations manuelles diverses). Cette recomposition de la structure de production

s'avère efficace au moins pour la période suivie (le revenu annuel par actif se monte à

306 618 FCFA), même si elle oblige à des arbitrages constants afin de pouvoir répondre aux

contre-sollicitations nombreuses. La précarité réside surtout dans la grande part d'aléatoire pour

I'obtention des recettes. Les suivis des soldes de trésorerie du chef (chapitre III, point A.3.a.)

montrent bien que malgré un niveau de consommation et de revenu élevé par rapport aux autres

concessions enquêtées dans cette classe, les situations de crise aiguë sont fréquentes.

b. Formes et pérennisation de la recherche sécuritaire des concessions de la classe B

Les comportements collectifs au sein de cette classe sont révélateurs de I'adoption

intégrale ou de I'adaptation de la norme d'organisation du travail pour des exploitations dont la

situation est jugée techniquement et économiquement potentiellement favorable. L'équipement

est ici conforme aux standards généralement admis d'une chaîne complète d'attelage pour 3 ha

rizicoles et d'une surface irrigable supérieure à 0,8 ha par actif masculin2e, les parcelles sont

situées sur des zones réhabilitées. Le critère de différentiation au sein de cette classe est la

présence ou non d'une contestation de l'autorité du chef d'exploitation (chapitre III, point B. I .2).

2e La norme de I ha par travailleur homme préconisée lors des réaménagements n'est plus d'actualité avec le simple
croît démographique. Appartiennent aussi à cette classe des concessions moins bien dotées en terres mais disposant
d'une activité sécurisée (cas 104).

354



L'analyse stratégique de ces deux cas de figure pose donc directement la question de la capacité

des concessions à mettre en place un système de règles interne favorisant I'appropriation d'un

modèle technique que leur dotation patrimoniale met a priori à leur portée.

Le chapitre III illustrant les stratégies des chefs des concessions 203 et 104 (points B.3.a

et 8.3.b) et le chapitre IV celles de deux de leurs dépendants (points A.4.c.l et B.3d .2),1'analyse

de la confrontation des logiques individuelles pour cette classe s'appuie sur ces deux exemples.

Tableau n"20 : les revenus des concessions de la classe B à I'Office du Niger

Classe

de la
conc.

No de

conc.
Les revenus / an et / actif Les revenus par type d'actif

total
FCFA/act./an

riz
o

maraîc.

Vo

autres
yo

Total
FCFA/an

Chef. conc.

Yo

dépendants

Yo

B.l 201 412 793 9t% 2% 7Yo | 238 379 r00%
B.l 203 476 5t8 66Yo 25o/o 8Yo 3 335 627 67Yo 33Yo

8,2 104 309 258 520 3l% l6Yo 3 625 196 69% 3t%
8.2 204 377 2t9 50% 4Yo 46Vo 3 168 641 82Yo l8o/o

Classe
de la
conc.

No de

conc.
Eléments de structure

surf. H97l98
ha

surf. CSF98

ha

surf. CSC98

ha

surf. H98/99
ha

pop. act. pop. prés.

B.l 201 4.1 0.05 3.3 3.00 12.00

B.l 203 ) 0.8 ) 7.00 14.00

8.2 104 I ?.5 2 3.7 11.72 28.44

8.2 204 6.2s 0.165 6.25 8.40 20.40

L'autorité du chef de la concession 203 sur ses dépendants n'est pas contestée. La norme

d'organisation du travail est ici scrupuleusement respectée et tout est mis en oeuvre pour

favoriser la riziculture dans I'allocation des ressources et du travail. L'adhésion des dépendants

se traduit par I'existence d'une unité de production collective homogène et soudée sur les 5 ha

cultivés en hivern age.Laplanification de la campagtr€, la répartition des tâches et le contrôle des

travaux sont entièrement à la charge du chef de cette unité. Il n'y a donc pas de partage du

pouvoir de décision pour tout ce qui touche à la culture du riz. Les revenus voisins de

450 000 FCFA/ha et reproduits depuis plusieurs campagnes témoignent de I'efficacité technique

et économique de cette organisation. La riziculture assure un revenu annuel de 157 800 FCFA

par personne présente qui couvre largement les dépenses courantes de I'ensemble de la

concession. Le surplus ainsi dégagê est à la base de la construction stratégique. Accumulé sous
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forme de bétail, d'amélioration de I'habitat et de thésaurisation en espèces, il est entièrement

capté et géré par le chef. Les revenus hors riziculture (33%) sont issus de I'utilisation par les

dépendants du temps résiduel disponible. Ils ne concernent ici pratiquement que les épouses et

se répartissent entre le maraîchage (78%), des salaires (16o/o), du commerce de riz (4%) et des

dons (2%).Individualisés, ils garantissent à la fois la satisfaction des besoins sociaux courants

(cérémonie, habits, dons) et une accumulation au sein de chaque sous-unité de production (bétail,

mobilierpour les enfants, thésaurisation). La stratégie sécuritaire s'entend donc à l'échelle de la

concession et dans la durée. Les dépendants adhèrent à un système de répartition qui à l'échelle

d'une campagne agricole peut leur sembler défavorable30. Si I'organisation tient, c'est que les

besoins sociaux individualisés sont couverts et que I'accumulation de I'ascendant est perçue

coillme une sécurité censée à terme rejaillir sur tous. Le schéma de gestion obéit à des règles

d'apparente étanchéité budgétaire (qui s'étend aux unités d'accumulation) qui permettent 1a

concentration differenciée (et non la destruction) d'une partie du surplus. Ces règles reposent sur

une allocation raisonnée du travail et des ressources rares (patrimoine), justifiées par la

construction d'une assurance communautaire dans le long terme.

Partant d'objectifs stratégiques similaires de la part de I'autorit é,laconcession 104 offre

l'exemple des limites de la norrne socio-économique de répartition en vigueur à I'Office du

Niget'r. Au début du suivi une seule unité de production rizicole de l9 actifs, dirigée par le chef

de concession, exploite 8 ha dont 2 en double culture, 12 sous-unités de production maraîchères

exploitent environ 2,5 ha dans le casier, des pesées à façon complètent les revenus du chef de

concession. La première contrainte a trait au foncier. Avec 0,50 ha rizicole par actif, le pouvoir

économique basé sur le contrôle de laproduction céréalière du chef de concession est fragilisé.

Ramenée au nombre de ses dépendants, la caution communautaire des revenus issus du riz

(2 540 000 FCFA pour I'hiverna ge 97 198) n'a pas le même poids que dans l'exemple précédent,

même avec I'appui des recettes de prestations. La seconde contrainte est liée à la structure de la

30 En ajoutant les fruits des activités individuelles aux dépenses courantes prises en charge par le chef de concession,
les revenus des dépendants sont inférieurs à ceux qu'ils pourraient attendre d'un partage équitable des produits de
la riziculture. D 'autre part, un fils maj eur du chef n' exerce aucune activité en dehors de sa contribution aux parcelles
rizicoles.

tt Les effets de la pression sociale sur la structure de la consommation éfudiés plus haut sont en fait des
conséquences des adaptations de l'organisation du travail.

3s6



population de la concession. 3 ménages formés par des frères cadets du chef et leurs épouses sont

en effet soumis à I'autorité centrale. Si pour le chefcette configuration estjugée supportable dans

le contexte de pression foncière de la zone3z,ses cadets estiment au contraire qu'un cycle de vie

de I'organisation familiale touche à sa fin. Cette divergence débouche sur un conflit autour de

la nécessité de réaliser la scission de la concession. Celui-ci est d'autant plus fort que I'autorité

de l'aîné s'appuie sur un contrôle des moyens de production directement issu des règles

d'exploitation dictées par I'Office duNiger, et non sur des conventions internes négociées.

euoiqu'il en soit, la norme organisationnelle est modifiée par les choix d'allocation des

ressources et du travail dans la structure des activités productive. Le chef de concession continue

à pourvoir aux besoins courants mais élargit les domaines de choix immédiats des dépendants

(augmentation des surfaces maraîchères et de leur financement et surtout relâchement des

obligations en travail pour la riziculture) et redistribue directement en espèces à ses frères

(30 000 FCFA par mois en plus de la fourniture de I'alimentation). Si grâce à un important

réservoir de main-d'oeuvre les résultats rizicoles ont pu être préservés, I'autonomisation des

unités de production conduit à un sur-dimensionnement des parcelles maraîchères33 et à des

marges moyennes voisines de 450 000 FCFA/ha. Ainsi, la diversification agricole représente

3l% des revenus de la concession mais ne permet pas une rémunération jugée satisfaisante par

les dépendants. En ajoutant des services et des dons extérieurs, les revenus propres des frères se

montent à260 000 FCFA par ménage et par an(22Yo du total de la concession). Les femmes

associent maraîchage et commerce de céréales mais n'obtiennent en moyenne que 30 500 FCFA

chacune par an (9% du total de la concession).

Il résulte de cette structure des activités productives une dispersionplus grande du surplus

entre les membres de la concession qui, combinée à la contrainte foncière, limite I'accumulation

cofilmunautaire. Ce sont ainsi les fondements de la justification de I'organisation qui sont remis

32 Selon les schémas de transition minyanka qui défrnissent sa nonne la séparation d'une concession sous-tendune

extension foncière.

33 Le sur-dimensionnement est surtout lié à la main-d'oeuvre qui devient le facteur limitant'
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en cause. Plutôt que de continuer à adapter le modè1e34, I'inadéquation de I'organisation du

travail à la confrontation des objectifs individuels se traduit par la séparation complète de l,unité

de résidence et la création de nouvelles concessions. Le patrimoine acquis selon les principes de

centralisation du surplus (chapitre III, point 8.2.b.2) doit alors être divisé. Il est intéressant de

noter que le conflit n'est pas exprimé directement par les frères dépendants, aucun ne voulant

supporter seul les coûts et la responsabilité de la séparation. Leur pression se manifeste par le

refus d'honorer leurparticipation en travail, par des contractions de dettes extérieures que le chef

de concession devra par force cautionner, par une demande croissante de redistribution. Le but

est d'amener I'aîné à prendre la décision finale.

La scission de la concession 104, est intervenue enjuin 1998, au moment de I'installation

des parcelles d'hivernage, mais s'étale sur plusieurs mois, au-delà de la période suivie. Il n'a

donc pas été possible de quantifier précisément la division du patrimoine. Au niveau du foncier

chacun des trois frères a récupéré 1,10 ha de la sole de simple culture et 0,33 ha de la sole de

double culture, tandis que le chef de concession garde respectivement 2,70 et I ha. Cependant,

les coûts de la division sont effectivement à sa charge puisque jusqu'à la séparation physique des

unités de résidence, du cheptel et du matériel, soit au moins 3 mois après les récoltes séparées

de I'hivernage, c'est le chef qui continue à fournir la ration de céréale et les dépenses

d'alimentation pour I'ensemble de I'ancienne concession. Il s'agit bien d'amortir financièrement

Ie changement d'échelle et de faciliter I'installation de ses frères. Ceux-ci vont devoir en effet

exercer de nouvelles responsabilités et le choix de modification de la structure de production

débouche sur des coûts d'apprentissage.

Si ce virage est correctement négocié, la séparation ne se traduira pas pour I'ancien

ascendant par un changement de classe de stratégie (mise à part la suppression de la pression

sociale). Il reproduira le schéma d'avant la séparation, à la difference que la captation du surplus

issu du travail de ses épouses portera sur des volumes plus faibles et réduira considérablement

sa capacité d'accumulation (réduction du domaine de choix). 11 est plus délicat de juger des

34 Séparationplus grande des unités budgétaires voire décentalisation des activités rizicoles au sein d'une unité de
consornmation conservée, appel à de la main-d'oeuvre extérieure et intensification des activités extra-agricoles des
dépendants, changement radical du système de répartition (pourcentage de la récolte ou rémunération fixe).
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options prises par ses frères. Partant sans revenu d'appoint (la bascule restera dans le patrimoine

de leur aîné), le danger est cependant réel d'observer un glissement vers l'émergence de

stratégies défensives de la classe A. En effet, le niveau des besoins sous dépendance s'est

considérablement accru. Or, le disponible foncier à la séparation devra être cultivé sur un mode

intensif pour le satisfaire sans I'aide du frère aîné. Ceci suppose de pouvoir mobiliser la main-

d'oeuvre domestique et de faire preuve d'un savoir-faire agricole, aptitudes que le maintien forcé

de la cohésion par I'ancien chef a écarté de I'apprentissage des dépendants. La première

campagne une fois levée I'aide céréalière de I'aîné sera déterminante.

11 est indéniable que la nouvelle répartition du surplus va dans un premier temps fragiliser

les stratégies d'accumulation. Mais les anciens modes de coordination ayant atteint leurs limites,

une recomposition par une rupture dans le cycle de vie de la concession s'imposait. Les limites

reposant sur des effets de taille et de structure de I'unité de production principale, I'ancien

modèle n'est finalement pas fondamentalement remis en cause. Il reste que sa reproduction dans

un contexte de rareté de la terre va largement dépendre des possibilités d'extension offertes aux

familles colons dans les aménagements prévus dans les prochaines années.

c. Formes collectives des stratégies offensives des concessions de la classe D

Les stratégies à caractère offensif des investisseurs (chapitre III, point D.2) impliquent

une exposition directe des dépendants aux prises de risque de leur ascendant. Il ne s'agit plus de

négocier une centralisation des richesses permettant une accumulation sécuritaire jouant le rôle

d'une assurance collective, mais d'engager I'ensemble des actifs dans un processus

d'accumulation productive pour lequel le pouvoir de décision sera principalement détenu par le

chef de concession.
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Tableau n"21 : les revenus des concessions de la classe D à I'Offîce du Niger

L'adhésion collective à la captation et à I'utilisation du surplus rizicole suppose donc un

système de règles interne different de celui analysé pour la classe B. Il s'avère du reste que les

phénomènes de contestation de I'autorité et de remise en cause de I'unité de la concession sont

moins fréquents pour la classe D. Une fois un compromis acquis, la défection des dépendants

serait préjudiciable à I'ensemble de I'unité de production du fait de I'irréversibilité des

investissements et des règles de gestion induites. Le schéma se base en effet sur un

réinvestissement constant qui se traduit par des soldes de trésorerie faibles et erratiques. D'autre

pafr, la nature même de I'accumulation induirait un coût du changement organisationnel très

élevé notamment en cas de partage du patrimoine3s. Les exemples des concessions 1 02 et 205

(dont les pratiques des chefs de concession ont été analysées, chapitre III, points D.3.a et D.3.b)

illustrent les rouages de la collaboration autour d'un projet nécessairement collectif et les

adaptations à la norme organisationnelle que cela suppose.

Dans le cas l02la spécialisation agricole (91% des revenus de la concession) repose sur

I'association de la riziculture et du maraîchage (respectivement 63 et 28% des revenus). L'effort

3s Dans le cas d'une stratégie orientée vers I'agriculture, les pratiques de locations et de rachats de parcelles
compliquentune éventuelle scission de la concession et I'apprentissage de jeunes chefs d'exploitation à la mise en
place des itinéraires très intensifs fondements de la stratégie comporte des risques importants. Si le groupe
domestique a faitle choix de lapluriactivité le fractionnementdel'appareilproductifestdifficilementenvisageable.
Il induirait I'inefficience des pratiques de financement croisé des differents ateliers et la perte des réseaux de
clientèle forgés par un seul individu.

Classe
de la
conc.

No de
conc.

Les revenus i an et / actif Les revenus pâr type d'actif
total

FCFA/act./an
llz
oÂ

mararc.
Vo

autres
o/o

Total
FCFA/an

Chef. conc.
o/o

dépendants
o/o

D.l t02 498 072 63o/o 28% 9% 3 486 504 79% 2lYo

D.2 105 422 942 38% 6% 55% I 691 768 100%

D.2 205 I 312 585 29% 9o/o 6t% 3 937 754 9lYo 9%

Classe
de la
conc.

No de

conc.
Eléments de structure

surf. H97l98
ha

surf. CSF98

ha

surf. CSC98

ha

surf. H98/99
ha

pop. act. pop. prés.

D.1 102 8.3 l.l5 2.04 t.J 7.00 21.00

D.2 105 2 0.6 1.9 4.00 7.50

D.2 205 4 0.36 f 3.00 t2.oo
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collectif sur la riziculture, dont la gestion financière est centralisée par le chef de concession, est

irnportant étant données les surfaces exploitées36. Les adaptations de la nonne organisationnelle

portent surtout sur le maraîchage. Les femmes conservent les fruits de leur travail sur leur

parcelle. Elles obtiennent des revenus aruruels moyens de 82 500 FCFA chacune (soit 43To des

revenus maraîchers de la concession). Complétés par un commerce de céréales

(60 500 FCFA/femme) ils permettent de satisfaire leurs besoins sociaux courants, ce qui est

conforme aux observations pour les dépendants de la classe B.l. Cependant, le seul dépendant

masculin actif sacrifie ses droits de redistribution indirects. Il participe, au sein d'une unité de

production maraîchère unique dirigée par I'ascendant, à I'efficacité de la complémentarité entre

le ;1zet l'échalote. Ainsi, le rôle du maraîchage ne s'entend plus coTnme un lieu d'allocation de

travail résiduel ou comme un revenu d'appoint confortant une recherche de sécurité, mais bien

comme un élément fondamental d'un système de production visant I'exploitation mærimale des

terres disponibles. C'est au niveau de cette concentration partielle, mais aussi de I'attitude des

femmes qui acceptent des niveaux de revenus et de redistributions faibles que se lit le compromis

collectif autour d'une stratégie offensive. Au-delà des résultats économiques, I'ensemble du

groupe domestique adhère à une vision de long terme dans le contexte de pression foncière de

I'Office du Niger.Latransition intergénérationnelle ne peut se concevoir pour ces concessions

de taille moyenne que par une extension du foncier permettant à chaque chef d'exploitation

potentiel de disposer de moyens de production nécessaires à son installation. Un arbitrage entre

les prises de risque inhérentes à une recherche foncière et le maintien dans une accumulation

davantage maîtrisée a du être effectué. La combinaison entre le dynamisme individuel du chef

de la concession et les représentations de ses dépendants ont guidé les orientations stratégiques

d'ensemble.

La recomposition de I'organisation du travail est moins sensible dans le cas de la

concession 205, mais I'adhésion des dépendants à la stratégie du chef de concession est simil aire.

L'absence d'homme actif dans la population réduit les contraintes de la repartition pour la

définition des choix stratégiques, mais le schéma de gestion repose sur un partage avec les deux

36 Même si l,exploitation a recours à un manoeuvre permanent, ce qui ramène la surface par actif à I ha pendant

l,hivernage, l,éloignement et le morcellement des parcelles augmentent les temps de tavaux' D'aute part le chef

d,exploitation est souvent retenu par des négociations ou des réunions pour I'association villageoise et demande

donc une présence plus importante à ses dépendants.
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épouses présentes des prises de risque occasionnées par I'objectifd'accumulation productive. Le
compromis collectif repose sur I'absence de terre attribuée et donc sur la nécessité de construire
via la pluriactivité une structure de production capable de porter cet objectif. Si les revenus du
chef représentent 9l% du total de la concession (chapitre III, point D.3.b), les femmes prennent

une part active à I'effort rizicole. Elles ne participent pas directement à I'activité de décorticage

mais n'hésitentpas à se déplacer sur les parcelles louées parfois loin du village de résidence pour
asseoir la complémentarité entre I'agriculture et la prestation de service. Malgré le recours
nécessaire à de la main-d'oeuvre extérieure pour les principales opérations3T leur participation

est un élément déterminant des bons résultats obtenus et de limitation des coûts. Une des épouses

a même, sous la forme d'un prêt de 78 000 FCFA, contribué directement à l,effort
d'accumulation. Dans le même temps, cet investissement additionné à leurs devoirs domestiques

réduit leur domaine de choix propres (temps résiduel alloué) et donc contraint la construction
d'une stratégie individuelle. Leurs revenus propres se montent à I 73 4O1FCFA par femme et

par an (80% pour l'échalote), ce qui est faible compte tenu de la réussite de leur mari et de ce

qu'elle sous-tend a priori comme pouvoir de négociation pour les dépendants. Ils permettent

cependant de satisfaire les besoins sociaux et de mettre en place une épargne personnelle,

notamment pour préparer les mariages de leurs filles.

L'application d'une nonne centralisée de répartition du travail pour répondre à des

objectifs d'investissement productif souligne qu'il est abusif de cantonner les organisations

domestiques ouest africaines à des fonctions de limitation du risque et de neutralisation, voire
de destruction du surplus. Tout dépend de la capacité du chef de concession à impulser 

'n
dynamisme cofirmunautaire autour de son projet et donc d'imaginer des innovations dans

l'équilibrage des règles internes et externes. Les exemples soulignent toutefois que les

compromis collectifs ne se réalisent qu'à la condition que chaque actif conserve une autonomie

de gestion minimale en réference au modèle organisationnel de base.

37 Sur les parcelles louées à Molodo (20 km de Sériwala), I'emploi d'un manoeuvre permanent s,impose malgré
tout.

362



2. D,q.NS LE DELTA DU SÉxÉcal

a. Stratégies de diversification aléatoire des revenus des concessions de la classe A

Tableau noZZ: les revenus des concessions de la classe A dans le delta du Sénégal

Le poids de l,incertitude autour de la riziculture est l'élément déterminant de la définition

des objectifs et par suite des schémas de gestion des chefs de concession de la classe A' Du fait

des effets d,entraînement de la filière dans la zone, il se répercute sur I'ensemble des activités,

et donc sur les choix des structures de production en réponse à la précarité. Ce phénomène est

très sensible dans les villages créés de toutes pièces en vue de l'exploitation agricole'

A Boundoum Est notamment I'enclavement pénalise particulièrement la vie

économieu€3s, surtoutpour les petites concessions (214 et2l5). Les études de cas dans ce village

pour la classe A concernent des groupes domestiques à un seul ménage avec chef de concession

monogame3e. Les femmes appartiennent aux classes V et VI, participant faiblement aux budgets

du fait de domaine de choix hors concession très réduits. Leur époux doit entreprendre une

,, Les filières maraîchères sont ici déstructurées, le village n'abrite qu'un petit marché d9 denrées essentiellement

alimentaires, les véhicules de transport collectifs sont rares, les investisseurs' même résidents, préfêrent s'installer

à Boundoum Barrage ou plus près de Richard roll, I'activité économique est enfin rès concenûée durant les mois

de récolte du riz.

3e Cette configuration correspond à 66%des concessions à Boundoum Est selon le recensement SAED de 1996'

Les revenus / an et / actif Fevenus par typg! aclit
Classe

de la
conc.

No de

conc.
Total

FCFA/an
Chef. conc.

%
dépendants

o/ototal
FCFA/act./an

rlz
%

maraîc.
Vo

autres
o/o

A tlz 222 r93 32o/o ïYo 600/o 888 771 7ïVo 22%

A 214 450 773 30o/o -lo/o TlYo 901 s47 920 8%

75o/o 533 647 92% 8o/o
A 215 266 823 26"h -/"/o

Eléments de structure
surf. H98/99

ha
surf. CSC98

ha
surf. CSF98

ha
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recherche de revenus d'appoint aléatoire, généralement dans les agglomérations voisines.

Les négociations internes pour les dépendants sont contraintes par la quasi nécessité de
sortir du village pour exercer une activité rémunératrice et donc par la concunence avec les
obligations domestiques dans une configuration où les possibilités de remplacement sont nulles.
L'arbitrage n'étant pas possible, les chefs concentrentg}oÂdes revenus des concessions 2 14 et
215 ' Leurs épouses vendent du paddy issu de vannage et surtout de glanage, et profitent très
occasionnellement d'opportunités de prestations de serviceaO. Ainsi, les stratégies de réponses
collectives observées à I'office du Nigerne pourraient s'entendre ici que dans l,implication plus
forte des femmes dans I'agriculture, seule activité permettant de combiner devoirs domestiques
et participation à la réduction de la précarité. Les dysfonctionnements collectifs conduisant à la
déstructuration des projets maraîchers excluent ce recours. L'investissement en travail sur les
parcelles rizicoles du mari ne peut d'autre part pas totalement compenser les absences répétées
du chef d'exploitation pour sa recherche de revenus complémentaires. Enfin, les mauvais
résultats de la femme de la concessi on2l4 sur un projet rizicole privé durant l,hivern age 9g/99
(1 1 365 FCFA de marge sut 0,22 ha) expriment la volonté de réaction par une utilisation
maximale des espaces de liberté, mais également la faiblesse des marges de manoeuwe dans un
environnement aussi incertaina r.

L'organisation du travail au sein de la concession se plie ici aux contraintes de
I'environnement' La structure et le montant des revenusa2 qui en découlent ne sont pas
satisfaisants pour répondre à la situation de précarité, et surtout ont pour conséquence de
maintenir I'incertitude sur I'agriculture. Les capacités de réponse des concessions sont

o0 L'épouse de la concession2l4 a préparé des repas pour des ouvriers focardant des canaux dans le village.
a' cet échec repose sur les dysfonctionnements déjà décrits pour les chefs de concession dans le chapite III.
a2 L'agriculture représente respectivement 30 et 25o/o desrevenus totaux des concessions 214 et2l5, conte 53 et50% pour les prestations non spécialisées, l0 et l7o/opour les dons extérieurs.
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insuffisantes pour assurer une recomposition institutionnelle de sortie de crisea3.

La situation de Pont Gendarme sur la route nationaleno} influence peu les stratégies des

chefs de concession mais modifie sensiblement les conditions de I'allocation du travail et

favorise les recompositions collectives. L'exemple de la concession I l2 illustre les tentatives des

dépendants de valoriser les temps de travaux résiduels et de participer ainsi à I'effort collectif de

diversification défensive des revenus. L'agriculture irriguée pratiquée par le chef de concession

dégage un revenu annuel brut de 350 900 FCFA sur la période suivie (9z%pour leiz, 18% pour

le gombo et I'oignon)oo. Avec 40% du total des revenus, elle est largement insuffisante pour

couvrir les besoins. Les enquêtes montrent du reste que devant cette faible contribution à la

survie de la concession, les dépendants, en accord avec I'autorité, limitent leur participation en

travail dans I'unité de production communautaire. Il est cependant collectivement admis que

malgré I'incertitude la présence dans la cuvette est une nécessité. Elle permet de bénéficier du

crédit agricole et de rester intégré dans les réseaux sociaux et économiques liés au

fonctionnement des périmètres.

Le complément est assuré à64%par le chef de concession grâce à des sources de revenus

diversifiées (commerce de nz 38oÂ, élevageas 29yo, services divers l4oÂ, pêche I%o et dons

extérieurs l8%). Ces activités sont entreprises sans recours au travail des autres dépendants qui

développent leurs propres stratégies dans le village, sans pour autant se soustraire à leurs devoirs

domestiques. Les trois actifs dépendants apport entL2o/o des revenus totaux et ont également une

structure des revenus complexe (éleva ge  3oÂ,commerc e22o/o,salaires l\o/o,services divers 13%

et maraîchage collectif 4%) induite par la recherche et la saisie d'opportunités diverses . La

a3 La présence de plusieurs épouses ou d'un plus grand nombre d'actifs masculins offrent par contre d'autres
possibilités pour les concessions de la classe A. Bien que contraints par I'enclavement, les dépendants auront
davantage d'opportunités de diversification en se faisant remplacer pour leurs tâches domestiques. On assiste alors
à une multiplication différenciée des stratégies observées chez les chefs de concession. Mais ce recours ne change
pas foncièrement la structure des activités productives, orientée vers une diversification forte mais toujours aléatoire.

44 La iwiculture est pratiquée dans I'aménagement de Pont Gendarme ( I ,30 ha) et dans la cuvette de Polo (0,69 ha)
pour I'hivernage 97198. La saison suivante, par des jeux d'échange et de prèt,2,2 ha sont cultivés dans

l'aménagement de Pont Gendarme. Les résultats passent de 167 000 FCFA/ha pour 97198 à 109 300 FCFA/ha pour
98199 et s'expliquent par de multiples retards dans le démarrage des campagnes etpar I'implication minimale d'un
chef d'exploitation pressé par les urgences du quotidien.

45 L'élevage de cette concession est discuté dans ce chapitre lors de I'analyse des dépenses de capitalisation.
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décentralisation des pôles de décision issue de la norrne de répartition du travail est donc ici

respectée et même exacerbée par le relatif désintéressement des dépendants pour I'agriculture.

Cette structure de la sphère de la production se prête bien à la mise en place d'une stratégie

défensive qui doit se soncevoir d'abord comme la satisfaction des besoins de chacun, mais aussi

comme une solution collective pour réduire la précarité.

b. La construction stratégique sécuritaire des concessions de la classe B

Les stratégies des chefs de concession de la classe B sont recentrées sur la riziculture

grâce à un positionnement sur des parcelles moins sensibles à l'incertitude46. Les surfaces sont

plus grandes que pour la classe précédente (0,75 ha par actif contre 0,5 pour nos enquêtes) et

requièrent pour garantir les fonctions de répartition et de consornmation le travail de tous les

actifs. Les cas étudiés correspondent à des concessions à un ménage monogame avec une seule

unité d'exploitation rizicole, mais le schéma reste vrai si plusieurs épouses ou enfants actifs mais

non attributaires de parcelle sont présents. Nous n'avons par contre pas pu enquêter directement

auprès de concessions à plusieurs ménages et plusieurs unités d'exploitation obéissant à une

logique sécuritaire dans le delta du Sénégal. C'est du reste un cas de figure peu fréquent. Sur les

aménagements publics il y apeu d'accumulation de terre (Bélières et al, 1999) et si c'est le cas

elle se traduit toujours, pour des raisons à la fois juridiques et sociales, par un éclatement et une

gestion séparée du foncier qui se satisfont peu des logiques des grandes concessions sécuritaires

de I'Office du Niger. Il est en effet rare que I'ensemble des ménages, disposant d'une autonomie

légale et économique de fait, restent tous dans une telle perspective. L'accumulation individuelle

pouvant forger une unité de production est par contre envisageable sur les aménagements privés,

mais si le foncier reste détenu par une unité d'exploitation, les stratégies se combinent le plus

souvent avec une intégration dans la filière par la transformation ou la prestation agricole

motorisée. Les objectifs se déplacent alors vers une accumulation productive caractéristique de

la classe Da7.

46 Il s'agit soit de parcelles sur I'aménagement transféré de Boundoum (via une section villageoise ayant un
fonctionnement correct), soit de parcelles sur des aménagements privés ayant passé avec succès ta période cruciale
du début des années 90 ou bénéficiant encore du crédit institutionnel.

a7 Nous reviendrons sur ces aspects dans le chapitre VI lors de la discussion sur trajectoires de concetsions.
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Pour les études de cas traitées, le choix d'une structure de production axée sur la

riziculture a des conséquences importantes sur les arrangements collectifs. Le travail s'organise

autour du calendrier d'hivernage. Le relâchement de la mobilisation des dépendants

compromettrait à la fois I'objectifde minimisation des coûts extérieurs dans le cadre d'itinéraires

intensifs, mais surtout les résultats techniques sur une activité centrale pour la stratégie

d'ensembleas. Le système de droits et d'obligation et de spécialisation se rapproche ici de celui

observé à I'Office du Niger pour coller aux règles externes et tenter de réduire leurs incertitudes.

Le raisonnement stratégique des dépendants respecte une hiérarchisation des tâches convenue

collectivement. La disponibilité permanente pour répondre aux attentes du chef d'exploitation,

seul centre de décision sur les parcelles rizicoles, s'ajoute aux devoirs domestiques. Les activités

strictement individuelles ne se conçoivent qu'une fois ces tâches prioritaires assurées. Les

domaines de choix immédiats sont donc réduits mais l'organisation de la concession doit

normalement garantir en retour la satisfaction des besoins et une libre utilisation par chaque actif

des fruits de son travail en dehors de la riziculture.

Tableau n"23: les revenus des concessions de la classe B dans le delta du Sénégal

La structure des revenus des concessions 313 et 314 traduit bien cette orientation

collective. Le riz occupe respectivement 68 et 7 L% du total alors que le maraîchage, ne reposant

pas sur des circuits financiers et commerciaux sécurisés est délaissé. Les revenus de complément

o8 Le travail d'entretien et de surveillance est en effet un facteur important du rendement rizicole (Liagre, I 997, PSI,

1998).

Classe
de la
conc.

No de

conc.
Les revenus / an et / actif Les revenus par type d'actif

total
FCFA/act./an

ftz
Yo

maralc.
o/o

autres
o/o

Total
FCFA/an

Chef. conc.
o/o

dépendants
o/"

B 313 372 298 6ïYo 32o/o 930 745 95To 5Yo

B 314 451 721 7 lo/o 29o/o 903 441 84Vo l60/r

Classe

de la
conc.

No de

conc.

Eléments de structure
surf. H97198

ha

surf. CSF98

ha

surf. CSC98

ha

surf. H98/99
ha

pop. act. pop. prés.

B 313 2 2.50 10.00

B 314 1.22 0.6 t.52 2.00 s.24
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dépendent des opportunités offertes mais reposent toujours sur activités maîtrisées et comportant

des risques minimaux. Ainsi pour la concession 313 ils se répartissent entre services (location

d'un congélateur par l'épouse, 50Â du total), dons extérieurs (6%) et pêche (21%). La

diversification des revenus de la concession 314 est centrée sur le commerce (17%), complété

par des services (2%) et des dons (9%).

Les obligations pesant sur les dépendants réduisent le temps résiduel à consacrer à leurs

logiques propres. Le poids de leurs revenus dans le total de la concession reste faible

(respectivement 5 et I 6%) même s'ils parviennent à couvrir leurs besoins et même à développer

un début d'accumulation sous forme de bétail pour l'épouse de la concession 3l4.Lerespect du

fonctionnement du système de redistribution les dispense d'intenrenir directement dans les

dépenses de consommation courante et leur permet de bénéficier de la sécurité apportée par la

relative stabilité des revenus d'ensemble. L'horizon stratégique est plus important que pour la

classe précédente et des projets d'accumulation collective sur le long terme sont ébauchés.

L'accumulation de ces concessions n'est cependant pas aussi importante que celle

observée à I'Office du Niger où le système de captation du surplus à des fins sécuritaires repose

sur de meilleurs résultats rizicoles. Dans le contexte d'incertitude généralisée du delta du Sénégal

c'est surtout la stabilité et la reproductibilité qui sont visées. En ce sens la stratégie sécuritaire

est une réussite pour les deux études de cas. Au sortir d'une décennie marquée par des

fluctuations très importantes des niveaux de production et de mise en valeur, pil un climat de

spéculation foncière et d'instabilité financière, l'émergence de stratégies sécuritaires est un

élément important. Elle montre que des formes innovantes d'équilibrage des règles internes et

externes sont en cours d'élaboration. Or, les schémas de gestion induits sous-tendent

I' appropriation d' un modèle agricole intensif.

c. Recherche offensive de revenus et repli défensif des concessions de la classe C

Pour cette classe, le chef de concession fait supporter des risques très importants à

I'ensemble de ses dépendants. L'adhésion communautaire à la recherche d'un décollage rapide

dans un contexte incertain est beaucoup plus problématique qu'une collaboration autour d'un
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objectifd'accumulation de biens patrimoniaux domestiques même si celui-ci se fait au prix d'une

réduction des domaines de choix individuels immédiats. D'autre part, contrairement au cas de

la classe D, les stratégies ne s'appuient pas sur une maîtrise technique ou sur une base

patrimoniale relativisant les effets d'un échec éventuel et augmentant I'espérance de gains

redistribuables (sous quelle forme que ce soit). Les adaptations des schémas de gestion du travail

vont donc essentiellement dépendre des formes de la contestation qui pourrait naître de

I'exposition des dépendants.

Tableau n"24: les revenus des concessions de la classe C dans le delta du Sénégal

Le choix du chef de la concession 114 d'une spécialisation agricole basée sur une

extension foncièreae n'est par exemple pas partagé par son frère cadet, lui-même attributaire dans

I'aménagement de Pont Gendarme. Durant les premiers mois du suivi ce dernier préfère tenter

de protéger son ménage. Cependant, contraint par sa surface (1,01 ha cultivable) et par les

dysfonctionnements chroniques dans le déroulement des campagnes dans I'aménagement, il doit

adopter une stratégie proche de celle des chefs d'exploitation de la classe A. Il obtient pour

I'hivernage97198 un revenu de 100 200 FCFA sur 0,71ha qui, complété par les recettes d'un

transport par charrette lui assure un fonctionnement indépendant. Le décès de la mère et des

problèmes de santé de son épouse vont I'obliger à partir d'avril 1998 à un changement

ae Les aléas de cette orientation et les replis qu'ils entraînent sont décrits dans le chapitre III, point C.3.a.

Classe

de la
conc.

No de

conc.
Les revenus / an et / actif Les revenus par type d'actif

total
FCFA/act./an

llz
o/o

maraîc.

%
autres

%
Total

FCFA/an
Chef. conc.

%
dépendants

%
c.l tt4 tlg 987 s6% 7% 37o/o l 199 866 78% 22o/o

c.2 111 151 798 22% -3% 8lo/o 751 206 87% l3o/o

Classe

de la
conc.

No de

conc.
Eléments de structure

surf. H97l98
ha

surf. CSF98

ha

surf. CSC98

ha
surf. H98/99

ha

pop. act. pop. prés.

c.t tt4 2.56 0.9 4.16 10.00 17.45
c.2 lll t.2 1.2 4.95 13.9s
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stratégique. L'unité de consommation jusqu'alors approvisionnée séparément se regroupe, son

unité d'exploitation réduite à un seul actif doit se recomposer. Il faut attendre la récolte de

I'hivernage98199 pourqu'il reprenne son autonomie. Il n'obtient cependant que 73 000 FCFA

de I'exploitation de 1,04 ha de iz, ce qui laisse présager un nouveau retour rapide sous la

responsabilité de son aîné.

Ainsi le chef de concession ne peut pas compter sur la mobilisation de tous les actifs, ce

qui gêne sonsidérablement la mise en oeuvre efficace d'une agriculture intensive. Le sur-

dimensionnement expliquant en partie ses résultats mitigés est ici la conséquence de défections

dues à des divergences stratégiques internes. Les autres dépendants sont soumis à des contraintes

internes et externes bridant leur domaine de choix. Leur position dans la hiérarchie domestique

et leurincapacité faute de terre à accéder au statut de chef d'exploitation réduisent leurpouvoir

de négociation et les obligent de fait à adhérer aux orientations stratégiques de leur ascendant.

Les épouses du chef de concession appartiennent à la classe VI des femmes contraintes par les

devoirs domestiques pour la recherche de revenus individuels. Leur participation à I'agriculture

irriguée sur les parcelles de la concession résulte davantage de cet accès limité à la sphère

marchande que d'un accord stratégique collectivement négocié. D'autre part, une fois la stratégie

globale orientée vers I'accumulation par l'agriculture, leur champ décisionnel se réduit encore

puisque leur défection serait synonyme de faillite et que I'asymétrie informationnelle pour tout

ce qui touche àlariziculture les oblige à se ranger aux avis du chef d'exploitation.

Finalement, les femmes ne contribuent aux revenus de la concession qu'à hauteur de3o/o

grâce à des ventes de paddy et à un petit élevage de poules, contre lg%pour le frère et7ïoÂpour

le chef. L'agriculture occupe 63% du revenu total mais à cause des dysfonctionnements relevés

dans le chapitre III (point C.3.a)50 et des problèmes d'adhésion de la main-d'oeuvre familiale,

elle ne procure que 75 600 FCFA par actif et par an. Le complément nécessaire à la survie de la

concession, est obtenu grâce à des stratégies de replis (vente de bétail et dons extérieurs pour

respectivement l8 et I0% du total notamment). Au bilan la contrainte de revenu est très forte,

50 Acquisitions foncières peu viables et morcelées, manque de maîtrise technique pour le maraîchage, dispersion
du temps de travail effectif du chef d'exploitation pour la recherche de financement et blocages collectifs induits
par les difficultés de la section villageoise.
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ce qui renforce les contradictions latentes sur la stratégie d'ensemble à adopter. Les

recompositions organisationnelles concemant I'allocation du travail ne permettent pas de

répondre aux attentes des dépendants et débouchent sur des lacunes dans I'entretien et la

surveillance des parcelles, éléments déterminant des résultats agricoles. Dans ce cas

l'inadéquation entre le raisonnement stratégique du chef de concession et ses capacités réelles

à mobiliser ses moyens de production explique en grande partie l'échec et les compressions des

circuits de répartition et de consommation.

Après une série d'échecs sur ses parcelles dans I'aménagement de Pont Gendarme, le chef

de la concession 1 1 I décide de se consacrer à plein temps à I'exploitation de son véhicule et

d'abandonner toute activité agricole directe à partir du mois de novembre 19985r. Contrairement

au cas précédent il obtient I'adhésion de tous les actifs présents pour ce changement stratégique.

La recomposition négociée des unités de production a abouti à la constitution de deux sous-unités

principales inter,dépendantes ; la première constituée du chef de concession et de son jeune

neveu et affectée à I'activité de transport, la seconde regroupant les autres actifs (l'épouse du

chef, le frère et sa femme) et chargée de la mise en valeur d'un projet maraîcher en association

avec une tierce personne. En parallèle, les femmes s'intègrent à un groupement pour la

production de gombo et cherchent à compléter les dons du chef par des activités depêche et de

j ardinage axées sur l'autoconsommation. Durant cette période, la vie de la concession repose sur

la prestation de service dont les recettes, gérées et redistribuées par le chef assurent I'essentiel

des dépenses courantes. Il y a donc partage concerté de risques en partie balancés par le maintien

d'activités de repli entreprises par les dépendants sur leur temps résiduel (maraîchage des

femmes et production pour I'autoconsommation). Transport et maraîchage privé sont deux

activités nécessitant de lourds investissements en temps et en capital mais dont I'espérance de

revenus reste faible dans le contexte du delta, surtout si elles ne reposent pas sur une insertion

longue dans les réseaux concernés.

De fait I'expérience maraîchère est abandonnée en cours de campagne et la voiture est

immobilisée dès le mois d'août 1998. L'échec est assumé collectivement et le repli sur

5r La chronologie et les résultats des activités entreprises sont décrits et analysés dans le chapitre III, point C-3.b.
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l'aménagement pour I'hivernage 98199 s'appuie sur la mobilisation de I'ensemble de la main-

d'oeuvre disponible autour d'une seule unité de production. Il s'en suit des résultats techniques

et financiers satisfaisants mais fortement grevés car devant supporter les coûts inhérents au

changement stratégique. Dans ce cas précis I'adhésion collective facilite les recompositions

organisationnelless2. Si elle ne suffit pas pour atteindre les objectifs de décollage, elle offre la

possibilité d'un recours à I'agriculture, garantie minimale de survie de la concession.

d. Formes de la diversification des revenus offensive des concessions de la classe D

Les études de cas pour la classe D offrent des exemples d'allocations spécifiques des

facteurs pour I'agriculture, socle des stratégies d'accumulation productive. Les accommodations

décrivent les réponses collectives possibles au besoin de structurer les activités agricoles, de

réduire I'incertitude et d'élargir ainsi I'horizon du raisonnement stratégique. Partant d'une

dotation importante en facteurs et d'une expérience agricole forgée sur les aléas de ces dernières

années, ces concessions se réapproprient en I'adaptant le modèle de mise en valeur intensifprôné

par les institutions de vulgarisation.

Tableau n"25 : les revenus des concessions de la classe D dans le delta du Sénégal

52 En l9 mois la composition des unités de production a changé 3 fois mais les règles de gestions centalisées ont
été conservées, la structure des revenus est de ce fait complexe (transport 46yo,commerce zso/o,agriculture l97o,
dons l0%) mais repose à87% sur le seul chef de concession.

Classe

de la
conc.

No de

conc.
Les revenus / an et I acfif Les revenus par type d'actif

total
FCFA/act./an

riz
Yo

maraîc.

%
autres

%
Total

FCFA/an
Chef. conc.

%
dépendants

o/o

D.l r15 360 489 41Yo 42o/o t7v, l 802 447 97% 3%
D.l 311 738 069 54% 460/o 7 380 694 3r% 69%
D.2 312 6s0 096 220Â 78% 3 s75 528 8r% r9%

Classe

de la
conc.

No de

conc.
Eléments de structure

surf. H97l98
ha

surf. CSF98

ha

surf. CSC98

ha

surf. H98/99
ha

pop. act. pop. prés.

D.l 115 3.57 0.78 0.78 3.t2 5.00 I1.00
D.l 3ll 13. l4 3.6 16.05 10.00 27.65
D.2 312 4.37 1.4 3.37 5.50 12.00
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La concession 115 opte pour une adaptation du schéma de gestion d'ensemble par une

concentration des pouvoirs décisionnels. L'agriculture se structure autour d'une seule unité de

production homogène et très hiérarchisée, le modèle se rapproche de celui en vigueur à I'Office

du Niger. Cette recomposition émane du compromis collectif autour du choix de s'engager dans

une agriculture intensive de spéculation censée dégager des revenus importants et permettre une

accumulation productive. Elle procède de la part des dépendants d'un arbitrage entre leurs

opportunités hors concession et la capacité de I'autorité à adapter la structure productive

d'ensemble aux conditions de I'agriculture irriguée. Le groupe domestique est attributaire de

4,69 ha pour 5 actifs sur deux aménagements séparés (Pont Gendarme 3,12 ha et Thilène

1,57 ha). Les marges rizicoles potentielles et I'incertitude quant àun approvisionnement en eau

régulier amènent à raisonner I'intensification par une forte intégration entre riziculture et

maraîchage, de façon à valoriser au mieux des surfaces disponibles finalement assez faibless3.

Il est collectivement admis que cette intégration ne peut pas être efficace si les unités de

production et les facteurs sont dispersés et qu'elle doit reposer sur I'accès privilégié à

I'information du chef de concession (il est un responsable actif d'un groupement d'intérêt

économique).

La concentration du pouvoir décisionnel et de la captation d'un surplus collectivement

acquis est dans cette configuration le meilleurmoyen d'atteindre les objectifs fixés. Le chef de

concession gère ainsi 97% d'un revenu total qui vient à83% des activités agricolessa. D'autre

part, les dépendants acceptent que les revenus issus de leur travail ne leur soit que faiblement

directement redistribués, mais au contraire affectés au financement partiel sur fonds propres des

campagnes agricoles ou à I'aménagement d'un projet maraîcher, éléments de laréussite et de la

consolidation de la stratégie. Outre I'assurance d'une surveillance des parcelles rizicoles et du

bon déroulement des opérations clés55, I'adhésion de sa main-d'oeuvre procure au chef de

concession une grande souplesse dans la gestion de ses facteurs de production. Il peut planifier

53 La stratégie agricole du chef de concession est analysée dans le chapitre III, pointD.3.c. Les calendriers culturaux

et les marges par spéculations y sont notarnment reportées.

5o Le revenu total annuel par actif (360 500 FCFA) se répartit entre riziculture 4lo/o, maraîchage 42%o, dons

extérieurs 9%o, services 30Â et commerce 2'/o.

55 Rappelons qu'il s'agit là d'éléments déterminants de la réussite technique.
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ses choix culturaux, saisir les opportunités de contrats avantageux dont il est informé grâce à ses

responsabilités au sein du groupement.

Cependant ces pratiques supposent des risques techniques et organisationnels forts. Le

maraîchage dans le delta est exposé à des problèmes sanitaires et la stratégie d'ensemble repose

en partie sur l'utilisation des dysfonctionnements des périmètres à des fins individuelles. En

obtenant de cultiver quasiment seul en contre saison chaude à Thilène et grâce à la défection de

la plupart des paysans à Pont Gendarme durant I'hivernage 97198, le chef de I'unité de

production centrale profite de prix élevés. En jouant sur la situation privilégiée de son GIE par

rapport à la CNCAS, il peut "revendre" du crédit et capter des marchés inaccessibles à d'autres.

Une amélioration du fonctionnement global de I'aménagement serait ainsi paradoxalement

préjudiciable. Ces risques sont partagés par les dépendants parce qu'en retour, comme dans le

modèle malien, l'accumulation ainsi acquise conserve un caractère communautaire indéniable.

C'est avec un raisonnement de long terme, en vue de la reproduction intergénérationnelle

(extension foncière, ascension dans I'univers institutionnel) que la recomposition des unités de

production trouve ses fondements.

A I'inverse, les concessions 3l I et 312 offuent des exemples d'une décentralisation des

unités décisionnelles sur les parcelles. L'adaptation consiste ici à un retour à des modes

d'organisation et de coordination très proches du modèle de la famille wolof dans le waalo avant

les aménagements. L'individualisation au sein d'une structure collective hiérarchisée (Barry,

1989) autorise la mise en place de stratégies différenciées. L'illustration détaillée s'en tiendra à

la concession 3l I qui présente la particularité d'une gestion originale d'un PIP familial

permettant l'émergence d'une agriculture intensive tournée vers I'accumulation productive pour

les principaux chefs de ménages56.

L'autorité morale et sociale du ndiel3ll est ici détenue par le père de I'actuel chef de

concession. Il a réussi à capitaliser sous forme de bétail (plus de 30 têtes) et d'une motopompe

qui sert à l'irrigation d'un projet familial de 35 ha. Si avec son épouse ils ont préferé ne pas

56 Les résultats du suivi des deux actifs masculins de la concession 3 12 sont par ailleurs présentés dans les chapitres
III et IV. Les règles de coordination entre les deux unités de décision sont semblables à celles de la concession 3l l.
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participer aux enquêtes de budget, il est possible de cerner leur rôle dans I'organisation interne.

Ils pratiquent toujours la riziculture sur le projet. Les fruits de leurs parcelles, sur lesquelles tous

les actifs et particulièrement leur fils aîné apportent leur travail, ont 3 fonctions principales. La

première concerne le refinancement de la campagne suivante car mises à part les aides en travail

ils doivent être capables de supporter seuls les coûts de production. Leur âge, leur ancienneté à

Boundoum Barrage et le fait qu'ils soient à la tête d'un important patrimoine les obligent à une

fonction sociale hors de I'unité de résidence. Cette fonction se traduit par de nombreuses

redistributions, tant en paddy qu'en espèces. Ils doivent donc toujours être en mesure de répondre

aux sollicitations. La troisième fonction de la riziculture est interne. Il s'agit de permettre à leur

fils aîné d'asseoir son autorité d'héritier garant de I'ordre social. Si celui-ci éprouve des

difficultés de gestion, il perçoit en nature (paddy ou même gombo) une rémunération en échange

de son travail. Sur un plan strictement budgétaire, ces dons, régulant et confortant la hiérarchie,

sont la seule intervention des parents dans I'unité de résidence. Ils ne cotisent pas pour les

dépenses d'alimentation ni pour le remplissage du grenier commun. Ils pensent du reste arrêter

toute activité d'ici une à deux campagnes.

Les recompositions autour de la production rizicole privée sont innovantes par rapport

aux modèles imaginés pour le delta. Après avoir sélectionné des intervenants (choisis à I'intérieur

de I'exploitation ou à I'extérieur par affinité), le chef de concession divise le projet familial et

attribue des parcelles. Le fonctionnement en dehors du circuit de la CNCAS nécessite un

préfinancement de la part des attributaires (20 000 FCFA pour la location de la terre et 100 litres

de gasoil par ha). Les membres de la concession sont dispensés du paiement de la location et ont

un droit d'accès privilégié pour le choix des parcelles. Le déroulement des travaux mécanisés

(offset et moissoillage-battage) et la fourniture en eau sont ensuite organisés par le chef de

concessionsT. Les premiers sont payés par chaque exploitant à la réception du service avec la

médiation si nécessaire du responsable du périmètre, la redevance hydrauliguo, fixée à

25 000 FCFA par ha en plus du gasoil est versée en nature à la fin de la campagne. Pour les

membres de la concession des arrangements tenant compte de la situation de chacun sont

possibles quant au montant effectif de cette redevance. En dehors de ces services toute latitude

57 Il joue en fait ici le rôle d'un responsable de production dans un groupement en charge d'un PIV.
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est donnée aux différents attributaires pour I'exploitation de leur parcelle et leurs opérations de

commercialisation. Pour les hivernages 97198 et98199,5 et7 actifs de la concession (en dehors

des parents) ont cultivé dans le projet sur respectivementg,il et I l,51ha58.

Par rapport au schéma de fonctionnement des périmètres publics ou transferés, cette

organisation implique donc une internalisation des coûts de transaction pour tout ce qui concerne

les relations avec les prestataires extérieurs, ainsi qu'un transfert des coûts de coordination au

chef de concession pour le recouvrement de la redevance hydraulique. L'équilibre technique et

financier repose en fait sur des rapports économiques et sociaux très différents. Les relations du

gestionnaire avec des usagers pris au sein de sa concession ou liés par des contrats de confiance

lui assurent, soitpar autorité, soit enjouant sur la sécurité offerte par I'accès à sonpérimètre dans

un contexte de rareté du crédit, une diminution de ses coûts de transaction. La coexistence de ces

deux tlpes d'usagers participe du bon fonctionnement et des perfornances du périmetre.

4 actifs de la concession sont également attributaires d'une parcelle dans le grand

aménagement transferé de Boundoum. Les représentations de cette forme de riziculture,

beaucoup plus contrainte par le poids de I'organisation collective, dépendent de larepartition des

parcelles entre les deux types de périmètres. Mais dans I'ensemble les chefs d'exploitation lui
attribuent une fonction régulatrice. Les attributaires se plient généralement aux directives de leur

section concernant les calendriers et les doses d'intrants, mais comme dans le cas des chefs de

concession de la classe II à I'Office du Niger, exercent leur droit de parole pour se prérnunir des

comportements opportunistes de certains membres. L'accès au crédit institutionnel et la
limitation des risques par l'adhésion à la dynamique d'ensemble assurent une espérance de

revenus complémentaires. Ils s'appuient sur cette assurance pour mettre en place des pratiques

plus spéculatives sur le PIP familial, avec prise de risque technique (décalage des calendriers et

adaptation des doses d'intrants). La conservation des parcelles de I'aménagement est donc

importante dans la stratégie d'ensemble et le paiement des redevances est toujours reqpecté.

sB Si I'on tient compte de la présence des parents du chef, c'est quasiment la moitié du projet qui est exploité par
les membres de la concession.
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L,éclatement des unités décisionnelles pour la riziculture pose le problème de la

recomposition des unités de production. La surface moyenne exploitée par actif sur la période

suivi est de l,46ha pour I'hivernage, pour un rendement de 4,9 tlha. Le contrôle des calendriers

et des principales opérations techniques faisant appel à des prestataires extérieurs et la capacité

d,entretien et de surveillance des parcelles sont les principaux facteurs expliquant ces bons

résultats techniques. Le contrôle est dépendant de I'organisation et de la gestion globale des

périmètres. Sur le plp familial le mode de coordination entre les producteurs associant autorité

du chef de concession et rapports sociaux de dépendance facilite le bon déroulement de la

campagne, sans trop réduire les domaines de choix individuels. Sur le grand aménagement de

Boundoum, les pratiques de contrôle du fonctionnement des sections combinées à I'amélioration

de la gestion de I'Union constatées ces dernières années (Bélières et al, 1,999, Fall, 1999),

permettentuneproductiondebonniveau. C'estsurl'aspectentretienetsurveillancedesparcelles

où peu de main,d'oeuwe extérieure intervient que les règles du travail s'adaptent. En fait les

unités de production ne coincident pas avec les unités décisionnelles pour ces aspects de I'activité

rizicole. Si chaque chef d'exploitation est responsable des budgets sur sa parcelle, tout un

système de répartition des tâches se met en place pour assurer une efficacité collective de

I'agriculture. C'est notamment le cas sur le PIP familial où la surveillance n'est pas

individualisée et où des équipes d'entraide se forment pour pallier les problèmes ponctuels

rencontrés par un membre de la concession. Ces équipes débordent du cadre des ménages et

dépendent plutôt de la localisation des champs. D'autre pafr, certains dépendants s'associent

parfois pour une campagne avec des individus extérieurs au groupe domestique de façon à

compléter la main-d'oeuvre. Les unités de production ne sont donc pas cloisonnées'

L,organisation complexe du travail se pense comme un enchevêtrement de réseaux internes

d,entraide dans lesquels les flux de dons et de contre-dons sont difficilement mesurables' Il est

enfin remarquable que tous les itinéraires techniques associent mécanisation par prestation

extérieure, travail famitial et recours à des tâcherons. Il reste qu'au bilan, le décideur conserve

les fruits de I'activité entreprise au même titre que dans le cadre d'une organisation classique en

unités de production clairement délimitées.

En marge de la riziculture le temps de travail résiduel offert par la décentralisation du

pouvoir décisionnel et la répartition des obligations domestiques autorisent la mise en place de
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nombreuses activités de commerce et de prestations de service. En effet, chaque chefde ménage
doit fournir à sa femme la dépense quotidienne lorsque c'est son tour de cuisin e. Larotation à
5 cuisinières décharge les épouses, surtout que certaines peuvent compter sur laprésence de filles
adolescentes' Pour les hommes la concentration de I'agriculture sur la riziculture laisse du temps
entre les campagnes pour profiter des nombreux réseaux issus de I'appartenance à une grande
concession socialement bien insérée dans le village. Les surplus rizicoles après redistribution
d'une partie de chaque production pour le remplissage du grenier communse offrent de bonnes
bases pour le démarrage d'activités extra-agricoles.

Ce sont donc 9 unités décisionnelles (dont 7 combinent riziculture et activités extra-
agricoles) chacune maîtresse de ses revenus bien que fonctionnant grâce à des alliances
ponctuelles ou plus durables qui participent à la création de richesses. Au-delà de ces
recompositions autour du travail et en individualisant grâce aux indépendances budgétaires, 3
unités constituées par des chefs de ménages masculins ont des objectifs d,accumulation
productive (classe IV.1 pour le chef etX.2pour ses dépendants masculins)uo. 3 appartiennent à
la classe VII (femmes disposant d'espaces de liberté), 2 à la classe vI (femmes furtement
contraintes), et I à la classe X.l (dépendants masculins sur la défensive). La dyramique
d'ensemble est donc portée vers I'accumulation productive mais la cohabitation de différents
objectifs stratégiques est permise. Le risque pris par un chefde ménage qui réinvestit directement
ses revenus rizicoles n'est a priori pas supporté directement par un autre membre de la
concession tant que le système d'obligation est respecté.

5e chaque chefd'exploitationconfie au chefde concession l'équivalentd'unsac etdemi depaddyparpersonne soussadépendance'Pourleschefsd'exploitationnonchefsdeménàgeils'agitdelaseule"orrt 
ibutionàlareproduction

d'ensemble, elle leur accorde le droit de partager les repas de la conc"rrtrr. Ils devrontpar contre prendre en chargeIeur dépenses de petit déjeuner, consommé sèparément.

60 Durant le suivi une décortiqueuse en co-propriété a été achetée par un jeune dépendant, le chef de conpession etson demi-frère ont épargné près de I 000 000 FCFA pour I'achuf d'u1véhicule àe transport.
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Tableau n"26: répartition par activité et unité de production des revenus de la concession 3l 1

Chef de concession (1) Dépendants
masculins (3)

Dépendants
féminins (5)

TOTAL

Services 29% lsYo

Commerce 28% 2% 36% r6%

Elevage 2t% 4% 7%

Dons extérieurs 9% 2% t7% 7%

Salaires t% lYo

Riziculnrre 42% 66% 43% 54%

Total en FCFA/an 2 278 033 (31%) 3 781 279 (sr%) | 32r 382 (18%) 7 380 694

( ) : nombre d'unités de production. Les revenus indiqués sont bruts

Les recompositions institutionnelles de I'organisation du travail apparaissent comme des

innovations prometteuses. L'équilibre interne entre la dimension collective de la riziculture et

les libertés accordées à chaque actif dans ta définition de sa stratégie s'accorde avec les

conditions économiques externes. La gestion séparée sous l'égide d'une autorité sociale des

circuits de la production, de la consommation et de la répartition est fonctionnelle. Les résultats

financiers sont très satisfaisants et débouchent sur des capacités importantes d'accumulation. La

diversification n'entre pas en concurrence avec la riziculture et la pérennité du PIP familial sans

financement extérieur montre la reproductibilité du système. Ceci tendrait à prouver que les

modèles de mise en valeur proposés sur les PIP ne peuvent être réappropriés en l'état. C'est sur

des réinterprétations des recommandations extérieures en accord avec les normes des rapports

sociaux que se fonde I'efficacité de I'agriculture : réallocation du foncier attribué à une seule

personne par la loi, calage des entretiens sur les capacités financières et les besoins réels,

systèmes de crédit informels et affirmation de I'autorité du gestionnaire reposant sur des relations

hors marché, intégration des possibilités de diversification des revenus individuelles, mixité des

parcours techniques entre mécanisation et mobilisation de la main-d'oeuvre familiale ou

extérieure.
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CoNcLusIoN DU CHAPITRE V : glLA,N DE LA coNSTRUcrIoN DEs scHÉuas DE GESTIoN suR LA

nunÉg DES survls BuDcÉrarnns

En schématisant à I'extrême, lorsqu elanziculture est prépondérante dans la structure des

activités productives et que la concession ne comprend que deux actifs, les principes de base de

la gestion résultent sur les deux terrains d'un compromis bilatéral.

L'autorité centralise I'allocation des ressources (dont le travail de son dépendant) dans

la sphère de la production rizicole. En tant que chef d'unité de production rizicole, il se doit

d'ajuster ses pratiques à sa dotation en terre et en moyen de production et à un ensemble de

règles externes. L'approvisionnement en eau, en crédit, en intrants, mais aussi I'organisation

collective des travaux du sol (Sénégal), des opérations de récolte et de post-récolte, et de la

commercialisation d'une partie du produit procèdent ainsi de séquences lui laissant un domaine

de choix plus ou moins étendu selon les pays, mais aussi localement selon les périmètres.

Les relations entre les deux niveaux de décision domestiques se cristalisent lors de la

distribution du revenu. Les choix d'allocation nécessitent un compromis. Le dépendant évalue

ses besoins et revendique un certain niveau de consommation centralisée (alimentation, santé,

dépenses courantes) et de gratifications (en espèces, enpaddy et en temps de travail résiduel pour

développer ses propres activités et ses propres schémas de gestion parallèles). De son côté

I'autorité vise plutôt une compression des circuits de consommation et de répartition pour faire

émerger une épargne qu'il choisira de thésauriser, d'investir dans du matériel et de la terre pour

augmenter le produit futur ou d'utiliser à I'augmentation du patrimoine domestique cortrmun. Il
s'agit par là de faciliter les prises de décision de production par rapport à I'incertitude sur les

règles externes, tout en pouvant compter sur la mobilisation du travail de son dépendant pour la

riziculture. Ce dernier accepte le niveau antérieur de ses droits, voire sa compression, si

I'allocation de cette épargne lui apparaîtjudicieuse pour l'élargissement de son domainede choix

futur. Son arbitrage reste cependant soumis à des conventions sociales internes attachées à la

relation hiérarchique6r.

6t Ainsi les femmes et les jeunes frls du chef n'ont pas le même poids que ses frères cadets dans la négociation de
leur droits et hypothéqueraient leur avenir en faisant [e choix fort d'un refus de compromis.
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La diversification des revenus dans ce schéma s'entend au niveau de I 'autorité par rapport
à la capacité de la riziculture à satisfaire ses obligations domestiques, mais aussi à valoriser
l'épargne forcée obtenue. En cas de défaillance et de non adéquation au système de règles

externe, il diversifiera son système d'activités en même temps qu'il adaptera ses pratiques

rizicoles vers plus ou moins d'intensification. L'équilibre de ces recompositions avec le système

de droits et d'obligations interne devra de toute façon être respecté. Pour le dépendant, la
diversification des revenus dépend essentiellement du temps de travail résiduel et des

gratifications accordés par I'autorité. Ceci suppose un sous emploi de la main-d'oeuvre dans le

système d'activités sous contrôle de I'autorité. Ce sous emploi dépend du niveau d'intensification

rizicole, mais aussi des choix de diversification à des fins communautaires que I'autorité entend

substituer ou associer à la riziculture62.

Pour les groupes domestiques comprenant plusieurs centres de décision, les éfudes de cas

montrent cependant que les relations entre les différents niveaux hiérarchiques ne peuvent se

réduire à une superposition de relations bilatérales entre le chef de concession et chacun de ses

dépendants. La contestation ou au contraire I'adhésion de chaque individu de I'unité de

production centrale aux règles de I'allocation des ressources affectent de toute façon le domaine

de choix de I'autorité. La gestion collective n'est alors tenable que si elle associe aux relations
bilatérales des conventions supérieures, facilitant la réalisation d'un compromis d'ensemble. Les

noffnes des systèmes de droits et d'obligations issus des sociétés d'origines des agriculteurs

colons fournissent ce cadre de coordination63. Ces normes répondent à la gestion d,une

organisation d'appartenance et non pas d'adhésion. Elles sont certes adaptées mais tout de même

préservées. Ainsi lorsque malgré leur recours le compromis n'est pas réalisé, la scission de la
concession est préférée à leur abandon.

62 Le dépendant sera également intégré au travail sur des ateliers de prestation de services intensifs en main-
d'oeuvre, de même que sur les parcelles maraîchères si celles-ci ont une vocation collective. Il arrive que les choix
de I'autorité en accord avec son dépendant assurent le plein emploi.

63 Si une autorité sociale retirée des activités de production est encore présente dans la concession, elle joue de fait
le rôle d'arbite pour garantir le respect de ces nornes.

381



A I' Office du Niger I'organisation collective de la riziculture malgré la multiplication des

ménages et donc des unités de production potentielles est une forme de réponse organisationnelle

pour faciliter la gestion collective. Les dépendants masculins, une fois un niveau de droits

maximum atteint, n'ont d'autre choix que la séparation formelle de I'unité de résidence pour faire

valoir leur revendications. L'importanse d'une telle décision non concertée et les coûts qu'elle

induit sont exarcérbés par la pression foncière et les règles d'attribution de parcelles. En ce sens

I'association des systèmes internes et externes limitent les alternatives dans l'équilibrage des

schémas de gestion d'ensemble.

Dans le delta du Sénégal, les norrnes engagent au contraire au fractionnement des

communautés de production et au renforcement de I'autonomie des ménages sous I'arbitrage

social d'une autorité supérieure. C'est par une plus grande souplesse dans I'allocation du travail

que les grandes concessions trouvent leur cadre de cohérence6a. Cependant les possibilités de

compression des circuits de consoûtmation et donc d'émergence d'épargne forcée sont moindres

que dans le système centralisé de I'Office du Niger. Pour entretenir un processus d'accumulation,

les dotations par ménage doivent être importantes. Témoin de cette contrainte, une tmdance à

la centralisation des organisations domestiques des exploitations de tailles faible et moyenne

suite à la réduction des surfaces cultivées et des crédits alloués par la CNCAS a été observée

entre 1990 et 1997 . Dans le même temps, les grandes exploitations ayant bien négocié la crise

procèdent au contraire à une responsabilisation croissante des chefs de ménages (Bélières et al,

Leee).

un L'exemple de la concession 311 est particulièrement éloquent (point 8.2'd de ce chapitre).
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Les reconstructions des schémas de gestion des chapitres précédents s'en tiennent à une

approche stratégique sur la durée de nos suivis budgétaires. La structure des activités productives

en est un des points clés. Elle détermine en effet les conditions d'un équilibrage entre les

différents niveaux de décisions des concessions et entre les fonctions de production, de

répartition et de consommation, dans un environnement externe doté de règles spécifiques'

Jusqu,alors considérée coïïrme donnée, cette structure émane en grande partie des dotations en

moyens de production (mais aussi du patrimoine au sens large) au moment du démarrage des

enquêtes. En ce sens les trajectoires d'accès à la terre et aux biens patrimoniaux des concessions

enquêtées permettent d'appréhender les conditions d'émergence des pratiques actuelles'

Replacées dans I'historique des deux zones, ces trajectoires précisent dans la durée les

recompositions des schémas de gestion face à l'évolution des règles externes de I'agriculture

irriguéel. Elles précisent par là les fondements des discontinuités qui ont guidé notre

classification des Pratiques.

Le recul du temps est ainsi nécessaire pour compléter la construction théorique des

principes de gestion des concessions en y intégrant mieux les pratiques d'accumulation. Etant

donnée la période couverte par les suivis budgétaires, la place des modifications des patrimoines

dans les circuits d'allocation des ressources n'apu être qu'ébauchée (point A.3 du chapitre V)'

Malgré la perte de précision liée aux enquêtes rétroactives, les ruptures dans les trajectoires lors

des modifications de la structure des moyens de production doivent être confrontées aux schémas

de gestion déjà interprétés, Il s'agit de juger des arbitrages réalisés lors des décisions

d,investissement (ou de décapitalisation) et de leur impact sur les espaces de liberté des chefs de

concessions, critère de base de notre classification des comportements.

La multiplicité des trajectoires est un des principaux déterminants de la complexité des

terrains d'étude. Les travaux antérieurs sur le sujet (Tourrand, 1993, Jamin, 1994 pour les

principaux) soulignent que toute généralisation est délicate. Soumises aux changements

stratégiques des institutions en charge de la gestion et de la mise en valeur des périmètres, des

organismes de recherche, voire des Etats, les trajectoires sont rarement linéaires. Quelle que soit

r Vulgarisation de modèles techniques, droit du foncier, règles d'allocation du crédit (chapite I)'
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la caractérisation adoptée (typologie fonctionnelle ou structurelle), il est hasardeux de f,enni, d*
passages normatifs permettant à une concession de changer de type. Sans .h"rc[r", à être
exhaustifs, nous nous contenterons d'identifier les éléments clés de I'histoire A{s gro,rpes

I

domestiques suivis à travers leur dynamique foncière et patrimoniale, puis de les ,.{i", à leurs
options stratégiques actuelles. 

I

I

I

La démarche s'appuie sur I'analyse des chefs de groupes et si

differentes unités de production. Dans la logique de la démarche

l'ensemble de notre travail, il s'agit surtout, au-delà des chiffres, de

d'évolution explicatifs des études de cas effectuées.

I

besoin est deslchefs des
I

I

inductive appHquée à
I

repérer les mfcanismes

I

I

I

TERRE I

I

I

Même en s'en tenant à I'histoire récente, c'est à dire à partir de I' ition des

périmètres irrigués, I'acquisition de terre, objectif sous-tendant de nombreuses

individuelles ou collectives, a obéi à des logiques successives différenciées. Le statut

tratégies

iuridique
des differents terrains, le cadre légal des attributions, les réhabilitations et les redistri tions qui
les accompagnent, les octrois de crédits d'équipement parfois assujettis à la dé tion de
parcelles sont autant d'éléments qui se modifiant, ont créé des ruptures sources d' ités
pour les uns et de réductions de surfaces pour les autres2 (chapitre I). La capacité de

moment de ces ruptures est généralement explicative des sifuations foncières actuel

La particularité des deux zones est que si un marché foncier a toujours de it existé,

I'illégalité des transactions a conditionné les pratiques. Les accommodations avec la loi et les
jeux de positiorulement institutionnel sont au coeur des dynamiques foncières et bien vent des

inégalités de répartition, alors même que la rationalisation et la normalisation des de loi
étaient sensées conduire à une certaine homogénéité. Il est d'autre part important de ter
les surfaces attribuées et les surfaces cultivées, les premières ne restituant pas nécessai les

véritables marges de manoeuvre. La démarche proposée pour I'analyse des dynamiques leres

2 Voir aussi plus spécifiquement pour I'Office du Niger, Schreyger, 1984, Jamin, lgg4,pour le delta
seznec, 1995, Maïga, 1995, sourisseau, 1996, Bélières et al, 1999.

Sénégal,
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des concessions part ainsi des surfaces effectivement cultivées enizdurant lapériode des sulvls

budgétaires. Il s'agit de juger de la situation actuelle d'accès à la terre, puis de décrire les

trajectoires y ayant conduit3.

1. LrS CAUSES DES FAIBLESSES rOXCIÈnnS ACTUELLES

Tableau n"Z7 : surfaces rizicoles des concessions bloquées dans leur dynamique foncière

C lasse

de la conc.
No de

conc. pop. act.

surf. cult.
hiv. 97-99

surf. cult.
par act.

hiv. 97-99

situation
foncière
cult.*

raison
principale

surf
attrib.
1998

surf.
attrib./act.

situation
foncière
attrib.*

ofl ice du Nige

A 103 9.00 5.00 0.56 blocage 5.00 0.56

A 304 8.00 3.50 0.44 perte 3.00 0.38

A 305 3.00 t.75 0.58 perte 2.80 0.93 +

8.2 104 tl.72 5.85 0.50 blocage 8.00 0.50

D.2 r05 4.00 1.95 0.49 date arrivée 2.00 0.50

Uetta 0u Sénégal

A t12 4.00 2.10 0.52 blocaqe 2.29 0.57

A 2t4 2.00 l.l0 0.55 perte ?.62 l.3l +

A 215 2.00 0.89 0.44 date arrivée 0.62 0.31

c.l ll4 10.00 3.36 0.34 perte 5.91 0.59

c.2 l1 4.95 1.20 0.24 Derte 2.78 0.56

* - situation défavorable, - - déficit.

Le seuil pour classer les concessions selon les surfaces cultivées eîriz d'hivernage sur

la période suivie (moyenne des hivernag es 97 lg8 et gSlgg) est fixé à 0,6 ha/actifa. Le critère de

0,6ha/actifne détermine pas forcément le niveau de satisfaction des besoins, puisque à I'Office

du Niger on trouve des concessions des classes B et D en dessous de ce seuil. Par contre tous les

groupes domestiques du tableau n"27 ont connu une baisse de leur surface cultivable attribuée

ou ont vu leur expansion foncière bloquée depuis plusieurs années à un niveau qu'ils jugent

insuffisant ou juste acceptable en regard de leurs stratégies rizicoles. Trois explications majeures

peuvent être avancées. Il arrive bien entendu que des conjonctions de phénomènes interagissent

3 Ce chapitre reste cenfié sur les études de cas. Les trajectoires foncières décrites permettent cependant de

caractériser le marché du foncier. Une analyse plus globale de ce marché est présentée dans le chapitre VII'

o La moyenne observée entre 1993 et 1997 dans le delta (Bélières et al, 1999) est de 0,44ha/actif pour les petites

exploitations, de 0,67 pour les moyennes et de 1,46 pour les grandes. La moyenne issue d'une enquête

complémentaire sur lg7 concessions dans nos 3 villages d'étude à I'Office du Niger est de 0,62ha/actif'
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Les chefs de concessions récemment installés dans les zones de production uvent le
plus souvent des difficultés à se construire un patrimoine foncier. A moins qu'ils n disposent
de moyens financiers importants doublés de relations fortes avec les instances déci ionnelles,
leurs demandes d'attribution ne recevront pas d'appui et ont toutes les chances d, refusées.

La concession 105 de Ténégué (classe D.2) est dirigée par un salarié arrivé à

pour bloquer les expansions foncières, mais il est généralement possible d'identifi
principale pour chaque concession.

a. Les nouveaux installés (date arrivée dans le tableau no27)

1989 après des séjours à Kati, Bamako et Ségou. Dès son arrivée, qui coincide avec I

signes de développement de la riziculture intensive, il tente d'obtenir des terres en

directement des directeurs de zones. Il lui faudra attendre l99l pour obtenir I ha sur

village, cette première opportunité lui permet néanmoins, en cumulant l,
connaissances à Niono et au sein de l'Office du Niger, de disposer pour I'hivernag
d'une note d'attribution officielle sur 2 ha, sa seule parcelle à I'heure actuelle. Il déci

une cause

Niono en

premiers

llicitant

ancien

dans le

làses
r992t93

de faire

salaire et

champ d'essai à Ténégué, à la faveur d'une redistribution suite au réaménagemen Mais les

conditions de mise en culture y sont très difficiles. Utilisée comme point d'

venir son jeune frère (1994) qu'il installe à Ténégué pour surveiller les activités agri les, dès

lors essentielles dans la définition de ses objectifs stratégiques en complément de son

d'activités annexes de coTnmerce.

Par la suite, ses volontés d'expansion, confortées par le désir de sécuriser la si on de

son frère, vont toutes échouer. Il étend pourtant ses recherches à I'ensemble des . Une
tentative de rachat d'une parcelle de 2,5 ha à Kolongo (zone de Macina) à un pa en voie
d'éviction était notamment sur le point d'aboutir en I gg7 . Sous Ia pression des itants du
village concerné qui menaçaient de dévoiler le caractère illicite de la transaction, il préféré

ion sur
renoncer. Privé d'accès à I'information directe sur les possibilités de rachat ou de
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le terroir de Ténégué, car conservant le statut de non-résident, il doit se contenter de ses 2 ha

alors qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à son expansion.

L'exemple du chef de la concession215 (classe A) est ici éloquent. Il s'est installé à

Boundoum Est en 1991 . Originaire de Ross Béthio, parti travailler à Dakar, il a exercé differents

métiers sans pouvoir stabiliser sa situation ni capitaliser. Il tente alors de profiter de la vague

d'extension foncière dans le delta. Sans appui auprès de la cornmunauté rurale, sans enfant actif

et peu soutenu par sa famille d'origine, ses demandes sont toutes rejetées. Il doit alors se

contenter de s'associer ponctuellement avec d'autres paysans pour cultiver sur des projets

collectifs. Marginalisé, ne bénéficiant de crédit que sous le couvert des véritables attributaires,

les conditions d'exploitation sont peu avantageuses et il subit de plein fouet la crise du milieu

des arurées 90. Sa recherche est alors fortement concurrencée par le repli progressif des autres

agriculteurs sur les aménagements publics suite à I'abandon massif des projets privés. Ce n'est

qu'en IggT,mieux inséré dans le village, qu'il pa:rrient à obtenir 0,62 ha dans I'aménagement

de Boundoum lors de la livraison de la deuxième tranche de la réhabilitation (Fall, 1'997 b\.

Ses objectifs fonciers sont aujourd'hui tournés vers la sécurisation de laparcelle du grand

aménagement et, celle-ci ne parvenant à satisfaire ses besoins, vers les recompositions sur les

périmètres privés collectifs. Il a ainsi pu cultiver en contre saison froide 1998 et durant

l'hiverna ge 1998199 sur des systèmes informels d'accès à la terre et au crédit, en dehors de ses

attributions. Les possibilités restent cependant ténues et les résultats sont peu satisfaisants, les

conditions d'irrigation laissant souvent à désirer. D'autre part, la surface cultivée dépend de la

capacité de financement de chaque participant, celui-ci devant avancer le coût du gasoil, du

salaire du pompiste et souvent d'une location, calculés par hectare. La concession, ne pouvant

préfinancer que 0,1 ha en contre saison froide et 0,53 ha en hivernage, est obligée de se maintenir

dans une stratégie défensive et de chercher hors de I'agriculture les moyens de sa subsistance.
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b. Les concessions bloquées dans leur expansion et soumises au croît dém
(blocage dans le tableau n"27)

La faiblesse foncière peut également s'expliquer par la progressive déconnexi

surfaces attribuées de façon à rationaliser I'utilisation de Ia main-d'oeuvres et

s Sur I'ensemble des périmètres de I'Office du Niger et sur les aménagements publics (voire sr
extensions) du delta du Sénégal, la règle d'l ha par homme actif était senséi urr.rr.il,équilibre enûe
la répartition et effrcacité des facteurs (François, 19g9, Seznec, 1995).

6 Celui de Boundoum en est aujourd'hui un bon exemple.

7 La cuvette de Pont Gendarme, sur laquelle les extensions maximales ont déjà été réalisées et où une
sur un périmètre privé suppose un éloignement important est caractéristique de ces conditi,
dysfonctionnements dans la gestion du périmètre sont nombreux et que de ce faiila pression foncière
moins forte qu'à Boundoum, le marquage de parcelles permet de cultiver si le crédit se libère. On assiste
mouvements temporaires importants (prêts, échanges, locations) mais les disponibles fonciers légaux
depuis la fin des années 80.

raphique

démographique actuelle des concessions. C'est du reste I'argument du croît démo hique qui
motivent toutes les revendications des agriculteurs de I'Office duNiger lors des réha

et qui est mis en avant pour justifîer des demandes d'attributions supplémentaires.

ilitations,

Les consessions dans cette situation ont généralement obtenu leur part légale e terre au

moment des dernières attributions. Conscientes du problème foncier dans leur égie de

gestion dans le long terme, elles n'ont pas pour autant pu prévenir la dégradation relati
conditions d'accès à la terre. Ce type d'évolution est fréquent dans toutes les zones

du Niger, sur les aménagements publics fortement convoités dans le delta du Sénégal6,

dans la zone nord du LampsarT.

entre des

structure

de leurs

I'Office

ais aussi

pres un

certaines
ité dans

lation
Si les

a priori
à des

L'installation de la concession 104 (classe B.z)remonte à la fin des années 50.

bref séjour près de Molodo elle est transférée à Ténégué où t ha lui sont attribués. 1969,

déçus par leur expérience, les parents de I'actuel chef décident de rentrer dans I r reglon

d'origine (Koutiala), suivant les vagues des départs entre I'accession du Mali à I'i
et le coup d'Etat de Modibo KeiIa (Schreyger, 1984). Leur fils aîné, préferant tenter chance
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à I'Office à un retour sans terre dans le sud, se voit confier la gestion du groupe domestique

restant. Il va gérer avec ses jeunes frères les t ha, auxquels s'ajoutent en 1975 2 ha de hors-

casiers. En 1991, fort de I actifs masculins, le groupe domestique se voit attribuer 8 ha après le

rêaménagement, sans qu'aucune démarche particulière n'ait été entreprise. Le hors-casier est par

ailleurs supprimé.

Si aujourd'hui la concession compte le même nombre d'hommes, les mariages successifs

des jeunes frères ne se sont pas accompagnés de nouvelles attributions. Certains dépendants ont

tenté des demandes individuelles portées par la création de GIE dans les villages voisins.

Légalement irrecevables et non appuyées par leur ascendant, jugeant le montage préjudiciable

pour I'ensemble du groupe et soucieux dans sa logique sécuritaire de maintenir la cohésion de

son groupe, elles n'ont pas abouti. Déjà à l'époque s'exprimait la difficile confrontation

d'objectifs internes divergents. De fait le problème foncier explique ici en partie la séparation

de la concession en 1998 (chapitre V, point B.l.b).

2) Les blocages liés à la spéculation dans le cas de Pont Gendarme

La concession 1 12 (classe A) est originaire de Thilène, où I'actuel chef est né et a grandi.

Entre 1967 et 197 5les activités agricoles se répartissent entre le jeeri (zone sèche) et les premiers

essais de riziculture sur les aménagements secondaires sous le contrôle de la coopérative de

Thilène. Avec I'aménagement de 1980, la famille reçoit, en rapport avec sapopulation active,

1,60 ha au sein du groupement GP12, dans la cuvette de Pont Gendarme. Au décès du père en

1982,1'actuel chef de concession, seul actif masculin, n'éprouve pas le besoin de se positionner

sur les extensions et conservera la surface initiale.

Après laréhabilitation et le transfert de 1990 (chapitre I, Fall, L997 a), le GPl} devient

un GIE et la scission avec Thilène n'entraîne pas de modification de la sifuation. Ce n'est qu'à

partir de 199I, son jeune frère grandissant et sentant qu'il est encore possible d'étendre sa

superficie que des démarches sont entreprises pour s'agrandir dans la cuvette de Thilène, mais

en restant dans le cadre légal. Malgré ses origines, les tensions entre son village et son GIE,

considéré comme déjà bien doté en terre, le bloquent. Grâce à une inscription dans un autre GIE,
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il parvient cependant à obtenir une parcelle de 0,69 ha dans I'aménagement voisin de

1993, parcelle qu'il échange en 1998 contre une surface équivalente dans la cuvette

Gendarme. Ces blocages dans la recherche foncière, doublés des dysfoncti

périmètre de Pont Gendarme, maintiennent la concession dans une stratégie défi e dans

laquelle I'agriculture ne représente que 40% des revenus.

Ces deux exemples montrent que I'ancienneté dans le village et une sition

institutionnelle forte (le chef de la concession 104 est trésorier de son association vill ise) ne

suffisent pas à la constitution d'un patrimoine foncier important. Il est nécessaire de I doubler

de démarches plus ou moins illicites. Ceci pose clairement le problème de la nature des hés

fonciers, dont I'accès implique indubitablement un risque. En I'absence de titre de iété,

I'accès sécurisé n'est jamais totalement garanti sur une parcelle, d'autant plus si elle

en dehors des procédures légales. L'ancien attributaire peut toujours se retourner

acheteur ou son locataire, ce qui peut entraîner des sanctions allant jusqu'au retrait de surface

litigieuse, mais aussi du disponible foncier légal. D'autre part certains rachats

s'apparenter pour les périmètres concernés à une spoliation d'un autre paysan, ce

entraîner des effets négatifs sur la vie sociale dans le village. Certains agriculteurs ne

peuvent

ui peut

sont pas

Polo en

de Pont

ents du

acquise

son

slon

dans le

prêts à mettre en péril les conditions mêmes de leur schéma de gestion au profit d'une

aléatoire.

c. Les concessions ayant perdu une partie de leurs attributions (perte

tableau n"27)

Les pertes foncières dans les cycles de vie des exploitations agricoles des d terrains

ont plusieurs origines. Il convient de séparer celles totalement exogènes provenant des ns

de surfaces après réhabilitation de celles directement liées aux décisions ou aux perfi ces

des attributaires. Ces dernières recouwent les abandons, les évictions, les ventes et les ons

à des tiers. Les illustrations proposées, quoique forcément réductrices étant donnés I' entail et

la complexité des phénomènes à l'origine de ces trajectoires (Yung, 1992, Gnong

tentent d'en tracer les principales caractéristiques.

, 1995)
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1) La paupérisation par le foncier à I'Office du Niger

La concession 304 de euinzambougou (classe A), est originaire de Koulikoro- Attirée

par les perspectives de I'irrigation, elle s'installe d'abord àNiono ville enl972,puis àMolodo

enl973. Elle ne parvient pas à obtenir d'attribution, les non résidents étant à l'époque assez mal

perçus, et vit du commerce et de salariat agricole. Ce n'est qu'en 1978 que 7 ha lui sont attribués

à euinzambougou. La famille se rassemble alors pour les exploiter, mais elle ne dispose que de

3 actifs masculins et n'est pas équipée. Des difficultés de gestion apparaissent dès les premières

campagnes. La situation va se détériorer graduellement, au rythme des échecs agricoles et des

réductions de surfaces. En 1980, I ha est retiré pour non paiement de la redevance et pour

sanctions de la part de la police économique (chapitre I). A partir de 1984, à la faveur de la levée

relative de la pression sur les colons, 2 ha sont donnés en location pendant 3 ans à un non

résident, puis finalement vendus. En profitant du prograïnme de rééquipement lancé par le projet

ARpON en l9gg, la situation s'améliore et les 4harestant peuvent être maintenus. Cependant,

la précarité financière retarde le mariage des deux fils aînés8 et ne permet pas de rattraper le

déficit foncier accumulé. Un nouvel échec en lgg2 conduit même au retrait de t ha

supplémentaire par l'Office du Niger. Ce retrait fut la résultante d'un retard dans le paiement de

la redevance, mais aussi de la pression foncière sur la zone. La parcelle était en effet convoitée

depuis deux campagnes par un non résident qui a su saisir I'opportunité de I'endettement

croissant de la concession pour s'en emparer. Le décès de son père en 1996 laisse I'actuel chef

de groupe avec un disponible foncier de 3 ha pour 8 actifs. La première évolution favorable se

produit en l99g avec la prise en location de I ha. Mais cette expérience ne sera pas renouvelée

pour l,hivern age lgggl2000, le coût de la location (80 000 FCFA) n'ayant pas été compensé par

une hausse significative des perforrnances'

L,exemple de la concession Zl4 (classe A) illustre parfaitement les conséquences de

l,explosion puis de la faiuite des périmètres privés dans le delta central du Sénégal' Arrivé de

s Ils attendront d'avou. 37 et38 ans pour leur premier mariage'
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Dagana à Boundoum Est en 197 5,le père de I'actuel chef de concession exploite à de 1976
1'5 ha sur l'aménagement tertiaire au sein du groupement 34. Les résultats sont très
aucune capitalisation n'est effectuée. La première phase de réhabilitation
transfert du périmètre à I'Union Villageoise (chapitre I, Sourisseau, I gg6,Fall, lggT b
I'exploitation de 1987 à 1990. Au coeur d'un conflit entre les communautés rural
Béthio et de Rosso Sénégal, les terres du groupement 34 sont reversées au village de B undoum
Barrage, privant la concession de sa parcelle. Le décès du père de l,actuel chef de
survient à cette période.

En 1990 toujours, la communauté rurale de Rosso accorde 365 ha de

éatoires,

gnant le

suspend

de Ross

lon

non

des
périmètres privés et obtient2haen l99l, sous couvert d'un GIE collectif. Malgré un d arrage
prometteur, deux hivernages désastreux vont conduire le GIE sur-endetté à a toute
exploitation' De 1994 à 1997 la concession assure sa survie grâce au salariat aeri e, à des
tentatives ponctuelles auto-financées sur des surfaces réduites, mais surtout à une ivité de
transport par charrettee. C'est du reste encore la stratégie défensive adoptée aujourd,h malgré
I'attribution en 1997 d,e 0,62 ha dans la dernière tranche réhabilitée du grand

aménagées pour les paysans de Boundoum Est. Le groupe peut participer à l,

L'histoire et les conditions de I'accès au foncier dans la cuvette de pont Gend
radicalement differentes. L'itinéraire de la concession I l4 (ctasse C.l) en illustre les pri
lignes' 11 permet également l'étude d'un rapport à la terre particulier de la part d,u
domestique peul- Son arrivée vers 1964 conespond à la promulgation de la loi sur le

.il

national et au nouvel essor que le gouvernement entend donner au delta du Sénégal. famille
s'installe dans le hameau de Médina, légèrement en retrait sur le jeeri.Elle panrient à

à20%

e sont

ipales

groupe

arne

lr
3 ha et à les conselverjusqu'à I'aménagement de 1980. C'est à cette époque que l,actuel de

e L'attelage a été acheté en 1991, grâce à une partie du financement normalement dévolu à la riziculture
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concession, fils aîné et marié hérite de la responsabilité du groupe.

Conscient de I'enjeu que représente le foncier dans cette zone,il obtient 1,40 ha pour lui-
même et 0,40 ha pour son jeune frère sur les 170 ha de la cuvette, et 0,36 ha sur les toutes
premières extensions en 1981. Commence alors une recherche active de terres, axée sur le
groupement paysan d'appartenancer0. Cette stratégie est renforcée par la diminution importante
du troupeau familial pendant les années de sécheresse de 1982 et 1986. Le frère du chef obtient
0,33 ha dans le grand aménagement en 1982. Le transfert à I'Union Villageoise en l99l
n'occasionne pas de changement direct, mais I'avènement des GIE renforce la position de la
concession. Ainsi en I 993 et 1996, grâce à des jeux internes au GIE, 4 nouvelles parcelles sont

récupérées à des membres endettésrr. Parallèlement, très actif lors du montage du périmètre

villageoisdeGandiayer2, lechefs'yoctroie I haen 1989,puis l,30haen 1993. Enfin,toujours
en 1993, la concession participe contre 0,40 ha à la création d'un périmètre entièrement privé en

bordure du Lampsar.

Au total c'est donc 6,27 ha qui ont officiellement été attribués à la concession, dont 5,g7

sous le couvert du GIE dont le chef est responsable, et souvent au détriment des autres membres.

Mais cette recherche s'est également accompagnée de pertes successives. En 1984, les 0,36 ha

sur les extensions ont du être rétrocédés à des villageois sans terre. En I gg4,le périmètre de

Gandiaye a été abandonné (temporairement selon les exploitants) son aménagement trop
sommaire engendrant des résultats trop médiocres. Enfin, 0,40 ha de la première parcelle du
grand aménagement sont très dégradés. Ainsi, sur les 5,91 ha encore attribués, seulem ent3,Zl
sont réellement cultivables, dont 0,40 sur un périmètre privé au fonctionnement aléatoire et

1,04 ha sous la responsabilité d'un dépendant masculin peu en phase avec les options

stratégiques de son ascendant. Malgré tous les efforts déployés et même en louant 1,35 ha

r0 La stratégie repose en grande partie sur la mobilisation des agro-éleveurs peuls de la zone pour appuyer les
demandes' Sachant que la plupart restent réticents à I'agriculture irriguée, il y a là un bon moyen polr les dirigeants
des groupements de récupérer des parcelles au nom de l'équité entri les ethnies.

rr IJne pour le chef lui-même (0,32 ha) en 1993, deux pour ses enfants pourtant seulement âgés de l5 ans (0,15 et
0,30 ha) et une pour le frère (0,31 ha) en 1996,

12 Il s'agit d'un périmètre fonctionnant cornme une extension du grand aménagement, mais qui devait à l,origine
être exploité et entretenu en corlmun. En fait il y a bien eu une répartition des parcelles.
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000 FCFA payés en nature) pour I'hivernage 1998199,la surface cultivée par i

rieure à 0,40 ha/actif. Par contre, cet engagement, même tenu en échec, justifie la

ne stratégie de décollage par I'agriculture. En cas de relance avérée de la filière r

cession serait très bien placée pour profiter de toutes les opportunités.

,ES CAUSES DES EXPANSIONS FONCIÈRES RÉUSSIES

leau no2g : surfaces rizicoles des concessions dans une situation foncière favorabl

rf reste

ursuite

;ole, la

Classe
de la conc.

No de

conc. pop. act.

surf. cult.
hiv.97-99

surf. cult.
par act.

hiv. 97-99

situation
foncière

cult.*

rarson
principale

surf.
attrib.
1998

surf.
attrib./act.

situation
foncière
attrib.*

Office du Niger

8.1 20r 3.UU 3.70 t.23 ++ normale, contourn. 2.70 0.9( +

B.l 203 7.00 5.00 0.7r + normale 5.00 0.7 +

8.2 204 8.40 6.25 0.74 + institution 6.25 0.7 +

D.t 102 7.00 7.80 LlI ++ contournements 4.30 0.6 +

D.2 205 3.00 4.50 1.50 ++ contournements 1.00 0.3

Delta du Sénég al

B 313 2.50 2.00 0.80 + contournements 2.00 0.81 +

B 3t4 2.00 t.37 0.69 + normale t.22 0.6 +

D.l 115 5.00 3.35 0.67 + institution 4.69 0.9, +

D.l 3ll 10.00 14.60 |.46 # normale 40.40 4.0 #

D.2 312 5.50 3.87 0.70 + institution 3.35 0.6 +

le

d'

(J

pr

g(

in

dr

dr

le

Ct

ffi ++ situation très favorable.

a. Les trajectoires favorables dans le respect des règles dtattribution (norn

tableau no28)

Il est important de noter que malgré les critiques qui ont pu être faites ar

attribution des parcelles sur les deux périmètres et aux dérives qu'elles laissaient

amin et al, lgg4,Boutillier et al, lg87,Seznec, 1995), de nombreux groupes domesl

r construire dans leur respect une structure foncière adaptée dans la durée à leur stl

:stion. Il s'avère cependant que de telles trajectoires supposent ancienneté dans le 
"

.stallation à une période opportune. L'important est en fait le positionnement au mom

:s attributions sur une zonedonnée ou des redistributions suivant une réhabilitation. !

3 pression sur les instifutions et les tentatives de contournements sont fréquentes à ce$

rs surfaces concernées sont suffisamment importantes pour autoriser le respect des t

)ntre les mouvements fonciers qui suivent sont dans leur grande majorité basés sur det
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1) Exemple d'une stratégie dans le long terme à I'Office du Niger

Le groupe domestique 203 (classe B.l) de Sériwala est issu de la scission en 1982 d'une

grande famille qui a vécu le déplacement du village d'origine de zone sèche en zone irriguée en

1938 (chapitre II). L'actuel chef de concession, passe sajeunesse sans le village puis part durant

4 ans à Ségou et à Koutiala chez des parents éloignés. En 1975 il revient s'installer

définitivement à Sériwala où la grande famille dispose de 7 ha. Compte tenu du croît

démographique et de la faiblesse des résultats agricoles de l'épogùe, cette surface s'avère

rapidement insuffisante pour assurer le développement de la concession. La scission est décidée

en 1982. L'actuelle concession se crée dans un premier temps autour de I'association de deux

frères et d'un dépendant, en profitant d'une campagne d'attribution dans le village voisin de

Foabougou et de I'héritage d'un hors-casier de 0,25 ha. Elle obtient 4ha dans l'aménagement,

qui sontportés au moment de laréhabilitation en 1985 à4,75 ha. Cette attribution supérieure à

la norme, puisque seulement 4 actifs masculins sont présents, est une récompense pour

I'obtention d'un rendement record durant l'hivernage 1984/85. Les mariages successifs des

hommes (l'actuel chef a 4 femmes) et leur volonté d'émancipation vont entraîner en l99l une

nouvelle scission décidée d'un commun accord. La concession conserve son disponible foncier

car les membres partant ont eu la possibilité de s'installer sur un autre périmètre.

Cette trajectoire est le signe d'un positionnement habile jouant sur l'ancienneté dans la

zone. La recherche foncière a tenu compte à des moments clés de la vie de la concession des

conditions de la gestion dans le long terme. Les effets négatifs du croît démographique ont été

neutralisés grâce à des séparations précoces à des périodes favorables pour I'accès à la terre. La

réussite de cette stratégie foncière de long terme est un déterminant important des orientations

sécuritaires tournées vers la riziculture de cette concession (chapitres III, point 8.3.c).

t' Cela est indéniable pour les locations ou les ventes, et assez général pour les nouvelles attributions au moment
des évictions. Les surfaces concernées étant faibles, la pression qui s'y exerce accentue le poids des comportements
de contournement (Yung, 1992).
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Attirés par les promesses de I'Etat de fournir aux populations colons des habi ions en

dur et d'importants moyens de production, les premiers membres de I'actuelle con ion 31 I

confiers'installent à Boundoum Banage en 1965, juste après sa création. Ils se voient d'embl

10,20 ha dans I'aménagement primaire, surface qu'ils conservent après 1970 et le

I'aménagement secondaire (chapitre I). Une première scission de la famille intervient

Le père de I'actuel chef de concession est nommé chef de groupement et cultive 3 ha

1981. Cette surface est alors abandonnée car présentant d'importants défauts de drai age. En

situation délicate, le groupe domestique développe des activités extra-agricoles div

en pluvial et parvient à emprunter une parcelle de I ha dans I'aménagement, parcelle

officiellement attribuée à la concession en 1984. Cependant, le poste de responsable ysan de

son chef permet à la concession de se positionner très tôt sur les terres non encore gees.

En 1982, soit 5 ans avant le reversement des terres dans la zone de terroir (chapitre , il est

optioninformé des réformes en discussion et pressentant les évolutions à venir. Il prend ainsi u

sur 15 ha qu'il s'empresse de défricher et de délimiter, tout en continuant à axer sa gie de

1987,gestion sur la diversification extra-agricole. Les 15 ha lui sont effectivement attribués

ainsi qu'un crédit d'équipement. En aménageant dès cette date son périmètre, il clpe au

démarrage de I'expérience de I'irrigation privée dans le delta. Il ne sera fait appel à un it de

campagne qu'à partir de 1989. La concession mettra 3 ans à rembourser et se verra re

nouveau financement.

1993 est une année importante. Outre l'agrandissement pour 20ha de la

grâce une nouvelle phase d'attribution, un nouveau GIE familial est créé. Celui-ci n

malheureusement pas bénéficier de crédit, la CNCAS entrant dans une politique de

(chapitre I). Toujours la même arrnée le fils aîné reçoit I ha dans le grand am gement

devientnouvellement réhabilitê, gràce à une demande individualisée. Avec cette attribution i

également le nouveau chef d'exploitation, sonpère préférant se retirer. Mais le taux lse en

valeur sur le PIP est souvent faible en réponse à la crise que traverse la filière riz. Déj forte de

4 actifs masculins dont 3 sont mariés, la concession se positionne sur le grand aménag

jouer la complémentarité entre périmètres privés et publics. Les demandes se font

gea

1972.

u'en

cultive

ui sera

ser tout

du PIP

pourÏa

ctron
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comme I'autorisent les nouvelles règles. A la fin de la deuxième phase de réhabilitation deux fils

reçoivent | ,20 ha chacun (SV9, L996), un dépendant 0,60 ha et une tante 0,40 ha (SV I I , I 997).

Le disponible foncier est donc de 40,30 ha réparti entre 6 attributaires. L'utilisation de

ce disponible, analysée dans le chapitre V (point 8.2.d) reflète bien les choix effectués tout au

long de la dynamique foncière. Tout en préservant le fonctionnement du PIP, socle de

l'organisation socio-économique d'ensemble tournée vers I'intensification, le développement sur

le grand aménagement assure aux dépendants une autonomie de gestionra. La complémentarité

entre les deux types de mise en valeur permet d'autre part de conforter les recompositions dans

la répartition des actifs entre les différentes unités de production. Les pratiques actuelles

s'inscrivent dans une logique de long terme dont I'accès à la terre est la composante principale.

b. Les trajectoires favorables des concessions jouant sur les réseaux d'affinité

(institution dans le tableau n"28)

Etant données les conditions du marché foncier dans les deux zones d'étude, c'est au

moment des attributions par les institutions compétentesrs que les opportunités légales

d'obtention de parcelles sont les plus fortes. Les concessions ne voulant pas contourner

directement les règles d'attributionr6 et jugeant que leurs demandes ont peu de chance d'aboutir

vont tenter d'infléchir les décisions en leur faveur. Il est ainsi possible de se confier à une

personne influente membre d'un même réseau d'affinité. L'ethnie, la région d'origine, les liens

même très lointains de parenté et les appartenances politiques sont les arguments les plus utilisés.

L'autre voie est d'acquérirun pouvoirpréalable autorisant des passe-droits. Pour les agriculteurs

d'origine la prise de responsabilité au sein d'un groupement paysan est privilégiée, d'autant que

la multiplication de ces structures offre de nombreuses opportunités.

to La répartition de la surface totale du PIP entre les membres de la concession et des paysans locataires, qui
explique la différence entre superficie disponible et superficie cultivée, n'est pas figée. Selon sa représentation de

la conjoncture et ses capacités de financement, chaque actif peut donc décider individuellement de son niveau
d' implication dans I'agriculture.

15 Office du Niger au Mali, SAED puis communauté rurale et parfois Unioir Villageoise au Sénégal (chapite I).

16Il s'agit d'éviter le risque de retrait dans le cas toujours possible d'une dénonciation auprès des autorités.
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ilisation d'un

Originaire du pays Dogon mais issu d'une famille ayant participé à la coloni

les premiers périmètres, le chef de la concession}}  (classe 8.2) est embauché par I'

Niger en 1976 grâce à I'appui d'un parent. Il réside successivement à Foabougou, Ba

Gnoumanke, village dans lequel il obtient sa première attribution en 1978 (0,75 ha).

époque sa stratégie de gestion est essentiellement basée sur son salaire, la rizicul

ron sur

ice du

adji et

A cette

restant

ande,

place

reseaux

onne

le du

ent son

tion

confinée à un rôle strictement vivrier. Le toumant dans la trajectoire se situe au ent des

proj ets de réhabilitation ARPON de 1984 et 1985. Il sollicite à nouveau son parent et o 3ha

à Foabougou. Ne pouvant enregistrer la parcelle sous son nom il fait venir son j

I'installe dans le village et lui confie I'exploitation.

frère,

Après le réaménagement il parrient grâce à ses appuis à agrandir encore le di ible de

son frère qui pass e à 4,7 5 ha ( 1985). C'est en 1986 qu'il est muté à Sériwala. Les c intes en

matières d'attribution aux agents de I'Office s'étant desserrées, il rédige une nouvelle

en son nom cette fois, et obtient 1,5 ha supplémentaire. La riziculture prend dès lors

prépondérante dans son budget. Il bénéficie des progrès techniques et économiques de a filière

pour construire la base de sa stratégie. Il est du reste remarquable que sa recherche fi lere se

soit arrêtée en 1986. La concession ne vise pas I'accumulation productive par I'agri re mals

plutôt I'assurance d'un maintien du schéma de gestion dans le moyen terme. Les

d'affinité ne sont pas mobilisés en dehors de cet objectif.

Si I'appui institutionnel reçu a favorisé le développement de la concession il

en retour des obligations importantes. Ces obligations s'entendent au niveau de I'

réseau. Ainsi, pour I'hivernage 1997198, si le principal artisan de la réussite de l' ansron

foncière n'a rien reçu directement, près d'un tiers de la production brute des deux parc les a du

être envoyé dans le pays dogon. Le chef de concesslon coTnmence également à déve des

formes d'épargne justifiant une baisse des redistributions, celles-ci grevant fo

budgetrT. Une autre contrainte de ce groupe domestique est l'émergence d'une

17 Le cas de cette concession n'a pas été traité directement dans les chapitres précédents. L'annexe no2.l
cependant les principaux éléments du budget du groupe domestique.
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interne, le jeune frère réclamant davantage d'autonomie et de redistribution. En tant

qu'attributaire légal de la parcelle de Foabougou, il dispose d'un poids croissant dans ses

négociations avec son ascendant.

2) Exemple d'utilisation d'un pouvoir local dans le delta du Sénégal

La concession 1 1 5 (classe D.l), originaire du waalo (Ross Béthio) s'installe dans I'ancien

village de Thilène dans les années 40, ayant obtenu par mariage une surface importante sur le

jeeri. En 1949 elle suit le déplacement du hameau au bord de la piste, défriche et cultive une

parcelle près de ce qui deviendra Pont Gendarme. Très actif au sein du village, nouant des

relations avec les autorités locales et régionales, engagé en politiquett, le père de I'actuel chef

de concession acquiert respectabilité et notoriété. Il participe aux expériences d'introduction de

I'irrigation par I'OAD puis par la SAED, en s'impliquant dans la grande coopérative créée en

1961, puis dans celle de Thilène, née de la restructuration du monde paysan après la

promulgation de la loi sur le domaine national de 1964 (chapitre I). n envoie son premier fils à

l'école à Ross Béthio puis à Dakar et commence à responsabiliser le second pour les opérations

agricoles. Ce choix s'avère déterminant pour I'application des options stratégiques actuelles.

L'aménagement de 1980 est I'occasion de faire jouer les relations de la concession. Il

importe en effet, étant donnée la configuration de I'agriculture de la zone que préfigure cette

rupture, de saisir dès les premières attributions toutes les opportunités d'accumulation foncière.

L'exploitation reçoit dans un premier temps 1 ,50 ha dans la cuvette de Thilène, surface en accord

avec sa taille. Son chef, invoquant sa présence ancienne à Pont Gendarme et faisant inter-venir

son réseau de connaissances, casse cette attribution, se voit octroyer 3,12 ha dans la partie de la

cuvette qui I'intéressait. Il prend par ailleurs la direction de son groupement paysan au moment

de la scission des deux sections villageoises. Ce conflit tournant en sa faveur renforce donc sa

position institutionnelle et autorise le démarrage d'une stratégie offensive basée sur une forte

implication dans I'agriculture. Cette stratégie est encore aujourd'hui celle de I'actuel chef de

concession.

r8 Cet engagement ne se traduit pourtant pas par des prises de responsabilité directe.
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C'est toujours grâce à ses relations que la concession agrandit encore sa surface I 984.

Une parcelle de 1,57 ha objet d'un litige est retirée à son attributaire par la SAED. Al que de

nombreuses demandes sont faites par les autres villageois, elle est accordée au père d

chef bien que le groupe domestique ne compte que 2 actifs masculins présents. En

concession renforce la densité et la qualité de ses réseaux en les étendant aux autés

rurales, dès lors en charge de la gestion du foncier. Elle reçoit parmi les premières une ibution

de 18 ha entre les deux cuvettes de Pont Gendarme et de Thilène. Difficilement irri

périmètre est aménagé de façon sommaire puis abandonné jusqu'en 1998 (chapitre

le, ce

I, point

D.3.c). Au moment du transfert en 1990 I'ensemble du disponible foncier est con C'est

aussi à ce moment qu'est réalisée la transmission des parcelles du père à I'actuel hef de

concessionre. Celui-ci hérite des pouvoirs de décision concernant I'agriculture et

I'actuel

1987 la

la

ier d'un

direction du groupement paysan d'origine transformé en GIE. Aucun changement n'est i en/enu

depuis, la situation très favorable en 1990 ayant permis d'absorber le croît démograp que.

Cette trajectoire foncière est donc fondée sur la saisie d'opportunités d'a butions

s'appuyant sur une insertion institutionnelle forte. I1 s'est toujours agit de doubler I' ulation

foncière d'un tissu dense de relations avec les instances décisionnelles des filières agri les. Ce

contact avec le pouvoir est aussi le moyen de faciliter les pratiques agricoles vers

I'intensification, la diversification et la maximisation des revenus. Il permet de bénéfi

accès privilégié à I'information, avantage essentiel dans I'univers incertain du delta du égal.

c. Les trajectoires favorables basées sur le contournement direct

(contournements dans le tableau n"28)

les d'accumulation le marché foncier à I'Office d

D.2) cultivent sur la périodeLes concessions 102

respectivement le double et le

(classe D.1) et 205 (classe

triple de leur surface attribuée. C'est le signe d'une e

re Seul le PIP est confié au grand frère résident à Dakar. Ce dernier ayant acquis des responsabilités ,tiq

on d'eau
est

de fait mieux placé pour négocier directement avec les autorités les conditions d'une
problématique. Ce PIP n'est pas comptabilisé dans les attributions de la concession car totalement
I'agriculture au démarrage du suivi.
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foncière permanente qui s'appuie forcément sur un recours aux marchés de la location et de la

vente. Leur trajectoire décrit les modes d'entrée sur ces marchés contraints.

La dynamique de la concession 102 est jusqu'en 1990 comparable à celle de la

concession 104 (cf supra). Arivée de Koutiala à la fin des années 50, la famille est installée dans

le Kouroumari puis àN'débougou avant de se fixer en 1963 à Ténégué où elle reçoit 6 ha. La

transmission des responsabilités agricoles au fils aîné est réalisée en 1982 au décès de son père.

Laparcelle est conservéejusqu'au réaménagement de l99l et la dominante stratégique est déjà

sécuritaire.Laconcession reçoit 4,30 ha dans le nouvel aménagement. Les nouvelles conditions

de I'agriculture et I'arrivée de nombreux dépendants venant de la région d'origine créent alors

une rupture dans la gestion de I'exploitation agricole. La pression démographique sur le foncier

s'accroît et plutôt que de se tourner vers une diversification des revenus en dehors de périmètres,

le groupe opte collectivement pour une implication renforcée dans I'agriculture. L'objectif

prioritaire devient l'accumulation foncière, condition nécessaire à une redistribution interne

maintenant I'engagement de la population active dans I'intensification rizicole et maraîchère.

Le contournement des règles de gestion des terres s'appuie sur I'appartenance au bureau

de I'association villageoise pour repérer les paysans susceptibles de louer ou de vendre leurs

parcelles. Ces derniers sont proches de l'éviction car endettés ou éprouvant des difficultés à

cultiver par manque de main-d'oeuvre. Le chef de concession engage des négociations

directement avec ces paysans et se propose de leur apporter une aide en travail, d'acheter une

partie des intrants, d'assurer les travaux du sol ou de payer la redevance hydraulique en échange

d'une surface à cultiver. Cette forme de location est pratiquée depuis 1993. Les deux derniers

hivernages elle a évolué vers un positionnement sur les terres du terroir voisin du N7. Si en 1998

la concession cultive 3 ha grâce à un échange de travail2O, I'hivernage suivant elle préfère

s'acquitter de la location (2 ha) en payant au nom de I'attributaire la redevance hydraulique. Si

la location elle-même reste cachée, I'apparition du nom du payeur au niveau de I'Office permet

de marquer sa présence. Il s'agit de légitimer une demande de parcelle en cas de réhabilitation

du périmètre et des réallocations foncières qu'elle implique.

'o En complément deux enfants du paysan en difficulté ont été pris en charge par le chef de la concession 102.
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Parallèlement à cette location la concession est engagée depuis 4 ans dans I'ac d'une

parcelle de I ha à Ténégué. La pratique de contournement est ici délicate. L'abouti tde

la transaction est I'enregistrement effectif au niveau de l'Office du Niger du nouvel utaire.

omentOr, légalement cette opération n'intervient sur des aménagements déjà réhabilités qu'au

de la scission d'une famille ou d'une procédure d'éviction. L'ancien attributaire ne ch

le nom de son successeur que dans le premier cas2r, il faut pouvoir justifier des liens

deux contractants. Ceci passe préferentiellement par le paiement de la redevance h lique

durant plusieurs années avec I'accord explicite du vendeur. Si les transactions sont in tes rien

ne s'oppose à cette pratique qui peut s'apparenter à une aide. Après quelques cam es le

vendeur décide une scission et concède à I'acheteur, couvert par ses paiements répétés, epartie

otal dede ses attributions. Pour le cas de la concession 102 la transaction, d'un montant

500 000 FCFA, devrait se concrétiser en 2000.

Bien que sa trajectoire diffère, c'est en usant des mêmes pratiques que gloupe

domestique 205 met en oeuvre son expansion foncière. Né à Sériwala, I'actuel hef de

concesslon ne se destinait pas à I'agriculture. Il obtient son diplôme d'étude fo tale à

Ségou et passe quelques arurées à Bamako, à San et au Burkina Faso comme sai er dans

diverses entreprises. Il revient dans lazone Offrce du Niger en 1987 où le projet dais

ARPON I'embauche comme secrétaire. La restructuration du projet en 1994 I donne

isissant

tre les

I'opportunité de monter un atelier de décorticage dans le cadre d'un plan de licenci

décide dans le même temps de se désolidariser de sa famille d'origine, au sein de le ses

perspectives en tant que fils cadet d'une troisième épouse sont très limitées. ient de

l'importance d'une implication dans la filière rizicole en plein développement pour

ses activités extra-agricoles, il se lance dans une recherche foncière dynamique.

t.n

[éter

2r Dans le second c'estune procédure classique qui est engagée. Le risque est alors que devant la
et les demandes appuyées directement par les autorités la parcelle échappe à I'acheteur.
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En 1996 après deux ans de tractation sur le modèle décrit pour la concession 102 il achète

une parcelle de I ha dans la zone de Molodo (250 000 FCFA)tt. Depuis trois ans il loue

également I ha proche de sa parcelle et 2 puis 3 ha (1998) à Foabougou, village voisin de

Sériwala. Cette dernière location est en passe de se transformer en achat. Le chef de concession

a déjà payé 600 000 FCFA pour cultiver jusqu'à la campagne 200012001 et s'acquitte de la

redevance hydraulique tout en faisant pression sur I'actuel attributaire en difficulté.

L'accumulation foncièrene peut ici être déconnectée des investissements réalisés dans le cadre

de la prestation de services. L'agriculture est raisonnée en complément de I'atelier de décorticage

(chapitre III, point D.3.b). La stratégie appliquée est du reste largement répandue chez les non

résidents désireux de conforter leur place dans la riziculture.

Ces deux exemples posent le problème des conditions d'accès à laterre d'agriculteurs qui

jugent leur capital foncier insuffisant pour mettre en oeuvre un schéma de gestion tourné vers

I'accumulation. Ils témoignent d'autre part que des possibilités d'acquisition de terre par le

marché sont offertes. La complexité des transactions, I'obligation de planifier les achats sur de

longues périodes et le risque important encouru traduisent un décalage entre l'émergence

incontestable d'un marché dynamique et les règles d'attribution encore en vigueur. Les réflexions

en cours dans le cadre du plan de schéma directeur d'aménagement (ON, 1999) et sur les projets

d'introduction de I'agriculture privée dans lazone de I'Office du Niger se doivent d'intégrer ces

dynamiques.

2) Exemple d'accumulation par fausse déclaration dans le delta du Sénégal

Dans le delta du Sénégal les pratiques de spéculation foncière anticipant une réforme

attendue et l'absence avérée de mesure de retrait en cas de non exploitation par I'attributaire

orientent le marché davantage vers la location, déjà décrite dans ce chapitre, que vers les

transactions visant un changement d'attribution. D'autre part, suite à la crise des périmètres

privés, la pression foncière s'exerce plutôt aujourd'hui sur les aménagements publics (Bélières

22 La transaction n'a pas occasionné de sanction à l'époque, mais depuis deux ou trois ans les comités de gestion

paritaire de la zone de Molodo tentent de combathe ces achats, en retirant les parcelles faisant I'objet d'une vente

avérée et en lançant une procédure classique d'attribution.
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et al, 1999). Mis à part le recours à I'appui illicite des instances de décision, les ten

contournement des règles d'attribution se focalisent généralement sur la rédaction d

déclarations de la structure familiale en demandant un accès à une parcelle.

C'est le cas de la concession 313 (classe B.l) de Boundoum Banage. Son chef

de Dagana a un diplôme de technicien. Ne parvenant pas à trouver un travail stable dans

il s'installe à Boundoum au milieu des années 70 espérant profiter de la

I'aménagement tertiaire pour se spécialiser dans la riziculture. La SAED lui attribue

surface qui s'avère insuffisante pour assurer la subsistance de sa famille. Il parvient t

exercer sa profession initiale en alternance avec I'agriculture, ce qui lui permet de scol

enfants. Les parcelles de l'aménagement qu'il cultive font partie de la première h

réhabilitation au moment du transfert du périmètre à I'union villageoise. En

redistribution qui suit la livraison du nouveau périmètre par la SAED marque un

importante dans la trajectoire de la concession. En déclarant des actifs masculins pou

et ayant pris leur indépendance, elle se fait attribuer 2 ha alors que sa section voulait

lui confier 0,81 ha. Fort de cette surface et évoluant sur un périmètre performant, I

domestique réoriente sa stratégie vers la satisfaction d'objectifs sécuritaires, acco

riziculture une place dès lors essentielle.

3. AccÈs À la rERRE ET scHÉMAS DE cESTroN

a. Des dynamiques foncières accommodant les textes législatifs

Sur les deux zones d'étude, terres de solonisation agricole fortement encadrée,

du foncier a toujours été privilégié par les institutions en charge de la mise en valeur

d'impulser changements et innovations. L'appropriation publique du sol reste dans les

le seul moyenjugé efficace de contrôler et d'orienter les pratiques agricoles. C'est sur

que tous les textes législatifs relatifs à I'affectation et à I'attribution des terres agricol

conçus et régulièrement adaptés en fonction des évolutions du contexte politique et

(chapitre I).

ion de

,19 ha,

e levier
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Le reversement des terres en zones de terroirs dans le delta du Sénégal, I'application des

mesures d'éviction à I'Office du Niger et, sur les deux terrains, les réattributions après

réaménagement sont effectivement des événements forts au niveau micro-économique des

trajectoires des concessions. Mais les descriptions ci-dessus montrent aussi qu'à chacune de ces

ruptures les accommodations locales conduisent à des comportements allant à I'encontre des

règles en vigueur conditionnant tout autant les dynamiques que les textes eux-mêmes. Le

marquage foncier déconnecté de la mise en valeur, les achats et les locations de parcelles, qui ne

sont pas des phénomènes nouveaux, traduisent le décalage important entre les orientations des

Etats et les pratiques des acteurs (Olivier de Sardan et al, 1993). Si les trajectoires foncières sont

explicatives des stratégies paysannes en oeuvre à I'heure actuelle, il est hasardeux de les

confronter aux seules incitations offertes par la loi. Il est en particulier nécessaire, pour espérer

nourrir une réflexion efficace sur d'éventuelles réformes, de doubler I'analyse d'une prise en

compte des réponses concrètes apportées par les agents directement concernés par les enjeux

fonciers et donc de s'interroger sur la nature des marchés de la terre.

b. Des stratégies actuelles de gestion résultant des trajectoires foncières

D'une manière générale les études de cas traduisent un lien étroit entre la stratégie

d'accès à la terre et les conditions actuelles de définition des schémas de gestion.

Les concessions de la classe A ont ainsi toutes éprouvé des difficultés à saisir

durablement les opportunités offertes par une répartition du foncier a priori équitable. Là où la

faiblesse de leur capital pouvait être compensée par des conditions d'accès aux périmètres

déconnectées d'un marché d'offre et de demande, elle s'est avéréepréjudiciable pour bénéficier

des voies informelles d'acquisition de terre. La concession 215 n'apas pu user efftcacement de

relations avec les instances de décision. Les concessions 304, 305 et 214 ont été obligées de

participer au marché sur un mode défensif pour éviter les sanctions légales et ont du céder une

part de leur capital. Les concessions 103 et 112 ont été incapables d'anticiper la détérioration

qualitative et quantitative de leur disponible foncier dans leur cycle de vie. Toutes ces traj ectoires

traduisent à des moments clés de I'historique des deux zones un arbitrage contraint entre la

nécessité d'un repli stratégique tourné vers des formes défensives de gestion communautaire.
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Ces phénomènes expriment des arbitrages contraints par l'étroitesse des

choix des chefs de concession. Les ventes ou locations foncières relèvent, au même

I'incapacité d'étendre les attributions, d'une modification pénalisante de la structure des

productives, imposée par I'incompressibilité des circuits de consommation et de réparti

la gestion interne. L'équilibrage entre ces circuits et les règles externes de laproduction

conduit à sacrifier le capital foncier et à réorienter les systèmes d'activités

diversification défensive des revenus.

Les trajectoires des concessions de la classe C au Sénégal expriment une activi

sur le marché du foncier, en accord avec leur stratégie de saisie d'opportunités dans

incertain. Leur recherche de terre explore toutes les possibilités mais même en cas de

(cas de la concession 114) elle n'est pas soutenue par une base institutionnelle stable

mobilisation correcte des autres facteurs de production. Elle débouche ainsi sur une a

peu maîtrisée et fortement exposée aux aléas techniques et économiques. C'

I'inadéquation entre le disponible foncier et ses modes de mise en valeur que tradu

trajectoires foncières. Par contre, le marquage foncier qu'implique I'expansion des

(cultivées ou non) peut à terme s'avérer payant. Les trajectoires justifient en parti

stratégies développées par ces groupes domestiques perdurent, y compris celles tourn

activités extra-agricoles lorsque les blocages sur la riziculture s'avèrent trop pénali

contribuentpar ailleurs, par le caractère alternatif des stratégies et les contournements

collectives qu'elles supposent, à I'entretien de I'incertitude entourant les filières agri

Par rapport aux schémas de gestion des chefs de concessions, ces trajectoires

que I'adhésion collective permet de réprimer les niveaux internes de répartiti

consommation au profit d'une opération d'investissement en cas d'opportunité sur I

foncier. Cette capacité de I'autorité est justifiée dans le système de droits et d'obligati

rareté des retraits de parcelles attribuées dans le delta du Sénégal. Ainsi toute

p erçue comme un investissement communautaire.

itre que

intense

univers

que les

vers les
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Les trajectoires des concessions de la classe B obéissent en général à une logique inscrite

dans la durée23. Elles traduisent peu de contournements des règles d'attribution pour satisfaire

les objectifs d'accès à la terre. L'accumulation foncière intègre cependant toujours la capacité

future à mettre en valeur les attributions de façon efficient e.Larecherche procède par étape. Une

réserve foncière est d'abord constituée, visant un équilibre entre la mise en oeuvre d'une

agriculture intensive en main-d'oeuvre et I'anticipation des modifications structurelles du groupe

domestique2a. Ce n'est qu'une fois que cette réserve montre ses limites que de nouvelles

démarches sont entreprises en excluant toutefois les pratiques susceptibles de les exposer à des

sanctions. De fait, contrairement aux autres classes de stratégie, les surfaces cultivées

comespondent généralement aux surfaces attribuées.

Ces pratiques ont un effet structurant sur I'environnement économique et institutionnel.

Dans le delta du Sénégal, ces chefs d'exploitations de la classe B se sont ainsi montrés réticents

à I'expérience privée, jugée comme un changement d'échelle trop important ne présentant pas

de garantie de durabilité. Les cas des concessions 104 et 204 au Mali insistent enfin sur

I'intégration de la dimension collective de la recherche foncière et sur les conflits internes qu'elle

peut à terme provoquer. Ces conflits sont souvent le signe de la fin d'un cycle de vie, c'est à dire

de I'incapacité du chefde concession à satisfaire les droits que les dépendants masculins adultes

estiment être les leurs par rapport aux performances économiques du groupe domestique.

De fait, I'efficacité des schémas de gestion s'amenuise quand la taille de la concession

s'accroît. Ici ce n'est pas tant les ressources qui limitent la recherche foncière. L'augmentation

progressive des revendications des dépendants réduit l'épargne forcée mobilisable pour

I'investissement. D'un autre côté, la nafure illicite du marché foncier présente des risques forts

de pertes foncières. La conjonction de ces deux phénomènes conduit à privilégier l'attente d'une

attribution selon les règles externes. La pression foncière à l'Office du Niger réduisant

I'occurrence de ce type d'événement, les espaces de liberté du chef se réduisent jusqu'à la

23 Il faut cependant noter le cas de la concession 313 dans le delta du Sénégal qui oriente radicalement sa statégie
de survie par la diversification des revenus vers I'intensification rizicole sécuritaire grâce à un changement ponctuel
de son disponible foncier.

to Ces deux conditions remplies facilitent à I'Office du Niger I'adoption des innovations techniques.
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désagrégation de I'unité de résidence une fois l'équilibre interne devenu insoutenable

Les trajectoires des concessions de la classe D reposent dans I'ensemble sur e forte

insertion au marché foncier, ce qui suppose de contourner directement les règles d' ibution,

ou de développer une stratégie de positionnement institutionnel influençant les déci rs. Les

dynamiques sont par contre moins inscrites dans la durée. A I'exception de la co ion 3l 1

dans le delta du Sénégal, c'estpartant d'une constructionrespectant les règles d'attrib tion que

la recherche foncière axée sur I'accumulation émerge, en fonction des opportunités offi . Cette

volonté d'expansion motivée par des pratiques intensives est le signe d'un dynami certain,

mais elle implique souvent des tentatives d'utilisation individuelle d'institutions co tives.

Elles altèrent la crédibilité et le fonctiorurement normal de ces institutions. Ces

notamment dans le delta du Sénégal, sont encouragées par le manque de contrôle

tatives,

interne au monde paysan des conditions d'application de mesures pourtant clairement ictées.

L'assurance de pouvoir continuer à cultiver les parcelles prises en location

reste par ailleurs aléatoire. Le danger pour les concessions de la classe D peu diversifi

terne et

prêtées

est que

meme

collectif

les règles de gestion de la terre soient correctement appliquées. Cela signifierait une se en

cause radicale de leur stratégie. Il convient enfin de noter que pour les groupes estiques

comportant plusieurs unités de production dans le delta du Sénégal (31 1 et 312) I'acc ation

peut être différenciée. Chaque chef d'unité de production entreprend ses propres ES

même s'il bénéficie le plus souvent de l'appartenance à un groupe socialement .La

présence de stratégies obéissant à des logiques parfois très éloignées au sein d'

concession, signalée dans le chapitre précédent, n'est pas antinomique avec un souti

pour I'accès à la terre.

Pour cette classe de concession, une fois I'orientation des schémas de g on vers

I'accumulation productive collectivement acquise, il importe d'être capable de soutenir

I'expansion foncière. Pour cela, les circuits d'allocation des ressources doivent s' . Etant

donnée la configuration du marché du foncier, il existe une alternative de choix entre location

et l'achat de parcelles. La seconde forme est privilégiée mais le choix résulte d'un équi
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le niveau de l'épargne au moment où une opportunité se présente25 et l'appréciation du

changement des règles internes induites par I'opération. Le disponible foncier doit être

correctement exploité ce qui suppose une adéquation entre la structure de la main-d'oeuvre

domestique et les capacités d'allocation des ressources suite au changement d'échelle' La

faiblesse du travail résiduel au sein des unités de production est justifiée par les niveaux de

répartition et de consommation. Ces circuits ne doivent cependant pas grever I'accumulation ni

les coûts inhérents au changement de structure de production. En ce sens la souplesse dans

I'allocation interne des ressources, acquise en équilibrant les choix immédiats et futurs, est une

composante déterminante de ces adaptations offensives des schémas de gestion.

PRODUCTIF ET DOMESTIQUE HORS FONCIER

Un des paradoxes des systèmes irrigués étudiés est le faible niveau d'accumulation des

exploitations agricoles par rapport aux investissements publics réalisés26. Cet argument a

d,ailleurs été largement utilisé par les détracteurs des deux sociétés d'Etat lors des nombreuses

controverses entre bailleurs de fonds sur le financement à leur apporter (chapitre I)27. L'analyse

des dépenses de capitalisation effectuée précédemment (chapitre V.A.3) a permis de cerner les

pratiques actuelles d'accumulation, de les relier aux schémas de gestion d'ensemble et d'insister

sur l,incidence de I'organisation collective des concessions sur les prises de décision. Il reste, de

la même façon que pour les trajectoires foncières, à les replacer dans la dynamique des groupes

domestiques.

tt eui renvoie à la possibilité de compression des niveaux de consommation des dépendants'

26 L,attribution de parcelles, si elle est I'objet de convoitises, estune voie d'accumulation ambiguë etpeu sécurisée

puisque la terre appartient au domaine de I'Etat'

27 Souvent évoquée par les experts chargés des évaluations des politiques d'irrigation, I'accumulation n'a pourtant

jamais fait I'objet de mesures précises dans les deux zones'
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Partant de la structure et de la valeur des patrimoines, mesurées au démarra u suivi28,

dans les

s par les

il s'agit d'appréhender les conditions de leur constitution, réVélatrices des ruptu
orientations stratégiques et dépendantes des opportunités ou des blocages

concessions dans leur cycle de vie. Nous reprendrons donc ici la classification co ite dans
le chapitre III. Les trajectoires patrimoniales hors foncier, moins perturbées par les règles

externes du marché de la terre, confirment les discontinuités actuelles des schémas gestions.

Par soucis de clarté, seuls les cas les plus explicatifs des

détaillés. L'analyse s'appuie d'autre part le plus souvent sur

dynamiques foncières et les constructions patrimoniales.

phénomènes princ ux sont

la correspondanc entre les

I. LES FREINS À T,'AcCUMULATIoN DEs CONCESSIoNS DE LA cLASSE A

Il apparaît difficile de décrire I'ensemble des trajectoires patrimoniales sur

le blocage de I'accumulation des concessions de la classe A. Il semble cependant que I'
d'adopter avec succès les innovations techniques introduites à la fin des années g0 nfluence

blocagesfortement la situation actuelle des groupes domestiques à I'Office du Niger. En effet, I

récurrents à la formation d'un surplus agricole n'ont globalement été levés qu'à
période. Dans le delta du Sénégal, les rouages de I'accumulation sont plus complexes.

1987-1993 a dégagé des opportunités, mais c'est la réussite du maintien d'u
rémunératrice ou de lapossibilité de cultiver dans des conditions adéquates après la cri

et la perte des subventions qui paraît déterminante. Le rapport à la terre est donc prim ial dans

les deux cas. Etroitement liés aux dynamiques foncières, les quatre exemples proposés

deux types principaux d'évolution.

ité

de cette

période

activité

de I 993

ennent

dans le
raphiques
à dire à la

28 Les modalités de collecte, de valorisation et de répartition du patrimoine hors foncier sont explicit
chapitre II. Rappelons que les stocks de produits et l'épargne en espèces sont exclus de la mesure. Les
et tableaux correspondent à la structure et à la valeur du patimoinè d'ensemble de la concession, c,
somme des biens de toutes les unités d'accumulation. La rubrique mobilier regroupe les meubles,
matériel audio, les pagnes et les bijoux précieux.
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Tableau no29 : valeur des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe A (FCFA)

Périmètres Office du Niger Delta du Sénégal

No concession 103 304 305 l12 214 215

valeur du patrimoine fixe l 589 950 I 065 950 I 126 250 1 425 000 625 500 325 250

valeur patr. par actif 176 660 133 245 382 915 356 250 3r2 750 162 625

valeur patr. lpers. prés. 72 270 76 140 t43 595 t41 775 78 r90 50 525

part du patr. détenue par
le chef de concession

93% 96% 92% 68% 84% 8s%

Graphique no 100 : Structure des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe A

10Ùo/o

80o/o

60o/o

4Oo/o

20o/o

Oo/o

a. Accumulation et blocage de I'expansion foncière

1) Un passage à I'intensification agricole mal néeocié à I'Office duNiger

La trajectoire de la concession 103 de Ténégué à l'Office du Niger est jusqu'en 1986

plutôt satisfaisante, surtout dans le contexte difficile de I'agriculture. Equipée dès son installation

dans le village en 1,967 et bien dotée en main-d'oeuvre, I'ancien chef de groupe est parvenu, par

le développement d'activités diversifiées sous son seul contrôle et surtout par le tissage d'un

réseau d'alliances, à s'imposer comme un personnage important du village. Sa stratégie repose

sur le modèle d'accumulation centralisée à partir du travail de tous ses dépendants. Elle lui

no de concession

f mat. agricole (dont boeufs) ffi animaux f capital prod. non agricole

t] habitat I biens de transport
._l

mobilier
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permet de se constituer un troupeau d'une dizaine de bovins, de parfaire

chaînes d'attelage complètes), de conclure les mariages de ses fils (3

d' améliorer sensiblement I' habitat.

son équi ent (2

etpour aîné)

Par contre la transition est mal préparée. A son décès en 1986, deux de ses fi quittent

la concession (emportant une chaîne d'attelage) et le capital accumulé est dilapidé. L éritier ne

parvient pas à conserver la cohésion sociale nécessaire à I'adoption du repi (rendu

obligatoire dans le cadre du projet RETAIL après le réaménagement de 1991), et, par

positionnement favorable sur un marché du riz libéralisé. Il perd de surcroît

institutionnelle favorable de son père. Les résultats techniques sont en dessous

nécessaires à la réussite économique de l'intensification rizicole et la surface attribuée satisfait

pas les frères cadets. L'actuel chef de concession ne parvient pas à mobiliser la mai 'oeuvre

domestique et donc à perpétuer la stratégie sécuritaire de son père.

Dans cette spirale de l'échec I'accès au crédit n'est conservé que par la vente gressive

de tous les bovins et, malgré I'obtention d'une charrette en 1991, le matériel a icole est

vieillissant (la chamre de la seule chaîne encore possédée date notamment de 1967). derniers

achats de biens patrimoniaux sont essentiellement des meubles et des bijoux, le riz ne égageant

pas de surplus pour une reprise de l'accumulation productive. Ils sont acquis par les

(essentiellement les épouses du chef de concession), grâce à leur unité de production

ou sur les ventes des faibles volumes de paddy distribués à la récolte2e. Seul bien de p

moto achetée en 1996 est source de discorde entre les hommes de la maison. Les c jugent

uite, à un

position

es seuils

dants

ge, une

it dans

situation

10n a en

l'équilibre de droit et d'obligation interne rompu, d'autant qu'une séparation les

une situation inconfortable3O. Crise d'autorité et insuffisance foncière ont conduit à

délicate dans laquelle les décapitalisations ont dépassé les investissements. La co

fait connu en 10 ans un glissement stratégique progressif de la classe B vers la c A.

'e Si le chef de concession détient le matériel agricole, les moyens de transport et I'habitat, les

propriétaires de 59% du mobilier.

30 L'ainé ayant 3 épouses, ses frères ne peuvent obtenir un surface suffisante pour leur installation

conditions dans le cas d'une scission dûment négociée.
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2) Le maintien défensif d'un patrimoine ancien dans le delta du Sénégal

Latrajectoire patrimoniale de la concession I 12 de Thilène (cuvette de Pont Gendarme)

est à I'image de l'évolution de sa surface attribuée, bloquée car entreprise tardivement (1991) et

se heurtant aux pressions foncières de l'époque (cf supra). L'ancienneté dans la cuvette a tout de

même permis la constitution d'un patrimoine sur le long terme, fortement orienté par les

systèmes de production en vigueur avant les aménagements. Ainsi un cheptel bovin complète

depuis très longtemps des activités agricoles diversifiées (céréales sèches sur le jeeri, iz et

maraîchage sur les périmètres) et les efforts d'accumulation se portent surtout sur I'habitat.

En 1982, lors décès du père de I'actuel chef de concession, le patrimoine bovin et

immobilier est détenu par I'autorité domestique et la décentralisation des unités d'accumulation

ne porte que sur le mobilier. Les conditions de I'agriculture n'ont du reste pas permis la

constitution d'un capital important. La transmission s'effectue en faveur du fils aîné pour les

biens corrmuns mais I'organisation en unités d'accumulation s'individualise à partir de 1990.

L'héritage comprend un troupeau de 6 têtes, deux maisons en dur, une chanette et un âne. Au

démarage de nos enquêtes en L997 ,le chefde concession ne conserve du cheptel colnmun qu'un

boeuf d'une valeur de 180 000 FCFA. Le reste des animaux est réparti entre samère et son frère

cadet. Ils sont acquis grâce à une campagne de tomate en 1996 sur des parcelles délimitant des

unités de production individuelles. L'habitat reste par contre détenu par I'autoritê et a pu être

complété en 19943t, tandis que la charette et l'âne ont pu être remplacés un an plus tard. La

valeur du patrimoine et sa répartition (tableau no29 et graphique n" 100) soulignent la faiblesse

de I'accumulation d'une famille installée depuis plus de 50 ans dans une zone irriguée (la plupart

des meubles ont été achetés avant 1982),et la tendance à la dispersion du capital (68% seulement

détenu par le chef de concession).

3r La construction de deux chambres en banco s'imposait à l'époque.
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b. Accumulation et perte foncière

1) Perte de parcelle et décapitalisation à l'Office du Niger

Arrivé sans capital de départ dans lazone Office du Niger en l972,le groupe estique

304 est au même titre que 305 représentatif de la catégorie de colons maintenue

situation vivrière et financière précaire par les dysfonctionnements de I'agriculture irri

ruveau

de600/o

ix d'un

ans une

purs

incapable de participer aux évolutions favorables des 15 dernières années.

d'accumulation actuel (tableau n"29 et graphique no I 00) est très faible et constitué à

par le seul habitat3z, héritage issu des dotations initiales de I'Office du Niger. La co ron a

par exemple du attendre 1988 un programme d'équipement dans le cadre du projet Npour

bénéficier d'une chaîne complète. Les boeufs ont pu être remplacés en 1994 mais au

effort considérable.

La centralisation très marquée du patrimoine fixe (96oÂdétenu par le chef de cession)

est particulièrement significative d'une histoire difficile dominée par une skatégie fensive

centrée sur le maintien des moyens de production et aggravée par des retraits de p lles (cf

supra). La préservation du matériel agricole occulte toute autre forme d' ulation.

L'organisation collective n'a jamais été démentie en I'absence de possibilité d'émanci ion des

dépendants. Le mobilier sommaire (8% du patrimoine) et ancien, la présence d'un I vélo

acquis en 1987 sont autant d'éléments révélateurs d'un blocage structurel de I'acc ulation.

Aujourd'hui les terres encore disponibles ne permettent pas de profiter pleinement des vancees

techniques de la riziculture et la pression foncière limite les possibilités de

stratégiques.

2) Un début d'accumulation stoppé par la faillite des PIP au Sénégal

L'exemple de la concession 214 de Boundoum Est permet de décrire les uences

en terme de constitution de patrimoine de I'expérience privée et de son échec, mais ill aussi

32 Rappelons qu'en théorie les terrains d'habitation sont toujours la propriété de I'Etat, même si leurj
être sécurisée par l'obtention d'un bail d'habitation.

416



les conditions d'installation dans les villages colons du delta central. De lg74, date de

I'installation, jusqu'en 1991, date d'obtention d'une parcelle sur un périmètre privé (cf supra),

les conditions de vie sont très précaires. La maison confiée au groupe domestique (construite en

1964) ne subit par exemple pas de transformation, aucune accumulation bovine ou de moyens

de transport n'est réalisée, le mobilier est quasiment inexistant. Le recensement du patrimoine

effectué en 1997 ne compte aucun bien datant de cette période (tableau n"Zg,graphique n. I 00).

Avec I'accès àlat'rziculture privée en 1991, et aux financements qui I'accompagnent, le

jeune chef de concession (son père vient de décéder) peut acheter une charrette et un cheval. Il
se marrie la même année et fait I'acquisition de quelques meubles. Cependant cette accumulation

reste très limitée33 et surtout se fait en partie au détriment de I'utilisation dans la parcelle des

crédits de campagne. Dès 1993 la stratégie de survie reprend ses droits, I'endettement du GIE

interdisant la poursuite régulière de I'agriculture. L'équipement collectif réalisé par son

groupement de rattachement, notamment la motopompe, aétêaccaparé par les dirigeants les plus

influents, comme ce fut souvent le cas durant cette période de resserrement du crédit. La

concession 214 manquant de poids dans la négociation et surtout rapidement pressée par

I'urgence de la gestion quotidierure, n'a pas pu profîter de cette accumulation collective.

Si cette survie est rendue moins problématique par la présence de la charrette, utilisée

pour de la prestation de service, la poursuite de I'accumulation initiée en 1991 est impossible.

Sur une période de 6 ans, un pulvérisateur a été acheté à crédit via la section villageoise lors du

retour du chef de concession dans le grand aménagement en 1997 .3 ovins ont été donnés par un

frère aîné. A ces deux exceptions près, les variations du patrimoine sont le fait de l'épouse. Elles

ne concernent que du mobilier et sont permises par le commerce du riz obtenu par vannage ou

glanage au moment des récoltes. La concentration du patrimoine souligne le faible niveau de ces

capitalisations. Quoique détenant 84%du total, le chef de concession n'a pas la volonté de capter

toutes les richesses. Les dépendants ne disposent tout simplement pas de revenus suffisants pour

accumuler.

33 Très peu de modifications sont apportées à I'habitat qui jusqu'à aujourd'hui se réduit aux murs couverts de tôles
érigés en 1964.
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Outre la faible capacité d'accumulation des concessions de la classe A, la struc

lleur des patrimoines fixes soulignent une différence importante entre les deux périm

cids de l'équipement agricole à l'Office du Niger (25% environ, graphique n"100) r

our les cas étudiés avec sa quasi absence dans le delta du Sénégal (1 à2%). Cette d

ent essentiellement aux options techniques d'ensemble, culture attelée accompagnée t

'équipement au Mali et motorisation au Sénégal (chapitre I et II). Cependant la poss,

ratériel accessible aux groupes domestiques en situation précaire a deux avantages, c<

lonographies I'ont déjà montré. Une décapitalisation est toujours possible en cas (

'extrême urgence, mais surtout le travail du sol à façon chezun autrepaysanpeut s'a'

ne source de revenu complémentaire non négligeable.

,. Lns TRAJECToTREs EN RUpruRE DEs coNCESSIoNS DE LA cLAssE C au SÉuÉcnt

Pour les concessions de la classe C, les dynamiques patrimoniales apparais

léterminantes que le niveau actuel d'accumulation pour expliquer les orientations stru

iaites de ruptures fortes, elles expriment des tentatives de réponses offensives aux d

ncitations d'un environnement marqué par l'incertitude, suivies de replis défens

I'accompagnent généralement de la volonté de tourner les règles externes à leur avan

1ue de la persistance d'un comportement largement opportuniste. Cette persistance p

tlus souvent de réussites ponctuelles des concessions elles-mêmes, ou de

I'accumulation rapide observées dans le village ou la région.

fableau n"30 : valeur des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe I

re et la

res. Le

ntraste

:érence

crédits

iion de

rme les

besoin

rer être

ent plus

égiques.

lférentes

fs. Elles

lge ainsi

ovient le

ituations

(FCFA

Périmètres Delta du Sénégal

No concession tt4 I

valeur du patrim. fixe 2 839 000 | 64: 000

valeur patr. par actif 283 900 332 10

valeur patr. lpers. prés. 162720 tt7 30

part du patrimoine détenue par le chef de concession 7r% 88 /o
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Graphique nol01 : structure des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe c

1 00%

80o/o

600/o

no de concession

a. Tentatives draccumulation rapide par I'agriculture soutenue par ltélevage

L,association agricurture-érevage développée par ra concession 114 de Pont Gendarme

date du début des années g0. ce changement coïncide avec le démarrage d'une recherche

foncière active, en réponse aux nrmeurs de modification de la légistation pour I'accès à la terre

et aux fortes sécheresses de lgg2 (cf supra). A l'époQuê, la structure de I'accumulation est

conforme à celle de la plupart des familles peules du bas delta (Tourrand, 1993)' à savoir

essentiellement tournée vers la constitution d'un cheptel bovin et ovin partagé entre les différents

actifs3a. L,effectifbovin totar, déjà durement entamé par les années lg72 etl974,se monte alors

à près de 40 têtes, r,habitat dispersé entre les ménages consiste en des cases en banco peu

équipées et aucun meuble n'est recensé'

,, Le propriétaire de chaque bête est clairement identifié, mais lors de son décès les animaux sont généralement

répartis entre res membres de la famile seron le nombre de personnes à charge' ce mécanisme reste inchangé

aujourd,hui. En lggg, la disparition de la mère du chef de groupe a occasionné la vente d'une de ses vaches pour

les funérailles, son fils aîné a reçu un boeuf et son frère cadet la vache restante'

I maL agdcole (dont boeufs) ffi animaux I capital Prod. non agricole
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Engagé dans I'agriculture avec I'espoir d'une rentabilité forte et immédiate, le chef de
groupe parvient à obtenir un financement pour I'achat d'une motopompe en 19g435 et d,un
pulvérisateur en 1988. Il vend par ailleurs quelques animaux pour limiter son endettement vis
à vis de la SAED, puis de la caisse Nationale de crédit Agricole. cependant les résultats
agricoles sont décevants, tant sur I'aménagement que sur les premières extensions privées. La
pompe tombe en panne par manque d'entretien en I 989 et il ne sera pas possible de la remplacer.
Les conditions climatiques contribuent à la diminution d'un cheptel bovin ramené à une
quinzaine de têtes en 1 gg0' Ainsi, à partir de I 991 et suite aux échecs enregistrés dans les
champs' le groupe domestique réintègre I'élevage et donc la reconstitution du cheptel bovin dans
sa stratégie de gestion, tout en restant très actif dans la recherche de nouvelles attributions
foncières' ce changement est en partie le fait des dépendants qui désapprouvent les orientations
du chef de concession et son engagement sans résultat probant dans l,agriculture.

En 1996, sous contrat avec la SOCAS, 2 ha de tomate sont cultivés avec la participation
de tous les actifs' Le rendement de 20 tha,combiné à une attaque d'acariose dans les autre zones
de production (Benz, lggg) et à des ventes à des commerçants mauritaniens en dehors des
circuits officiels du crédit, permet d'importants revenus et relance l'intérêt de la concession pour
I'agriculture' Le chef construit une maison en dur, achète une charrette, un âne et 3 jeunes
bovins' son frère s'équipe également et les autres dépendants peuvent acquérir des biens
mobiliers divers' Ainsi en 1997 ,près d'un quart du patrimoine d'ensemble est issu de cette seule
campagne maraîchère' ce succès compte pour beaucoup dans la persistance d,une stratégie de
prise de risque en agriculture, même si les mêmes résultats n'ont pu être reproduits depuis.

En 1997 le troupeau bovin est en voie de reconstitution mais ne compte que 22 tètes
réparties entre 6 propriétaires et participe à près d,e 60% de la valeur totale du patrimoine
(graphique nolOl)' La séparation en unités d'accumulation est moins flagrante que pour les
autres groupes du delta du fait du statut particulier de l'élevage et de sa transmission. confrontée
aux efforts entrepris pour un développement par I'agriculture et pour une insertion dans

3s L'achat est réalisé sous couvert d'un groupement mais il en dispose seul en conte saison pour le maraîchage, endéveloppant ainsi la stratégie de captation de pouvoir via ,on orgunisation paysanne, stratégie qu,il mobilisera pourle renforcement de sa recherche foncière a pàrti, de l99r (cf supra).
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l,environnement institutionnel de lariziculture (chapitre III, point c.3'a), cette situation est un

constat d,échec. Le niveau d,accumulationparpersonne maintient le groupe dans une situation

précaire et incertaine (tableau n"30). par manque de matériel fiable I'agriculture hors périmètre

public n,est pas maîtrisée36 et les dissensions internes au groupe domestique remettent en cause

une cohésion pourtant indispensable à la mise en place des schémas de gestion prônés par le chef

de concession.

b. Les aléas d'une accumulation tournée vers la prestation de service

Les deux hommes de la concession I l l s'installent sans capital à Pont Gendarme en

lg77,sous la protection d,un parent qui les héberge durant 4 ans. L'aîné parvient à se faire

attribuer r,zlha au moment de l,aménagement de 1980. Les deux frères, visant à terme la

constitution d,un ndielcofirmun, décident d'une stratégie basée sur une association agriculture-

recherche de revenus à l,extérieur. Le cadet part en lg82 comme apprenti chauffeur dans la

moyenne vallée du sénégal tandis que l'aîné prend en charge la gestion des parcelles' Les freins

à I'accumulation par la riziculture dans les années 80 s'ajoutent à I'incapacitê' du partant de

s'installer à son compte, suite à un conflit avec son employeur notamment'

En 19gg, la relance annoncée de l'agriculture par le crédit (chapitre I) et les nouvelles

possibilités d,obtention de parcelles incitent les deux frères à précipiter la création du ndiel

commun. Le cadet dispose alors d'un capital permettant de construire une concession' Deux

parcelles sur les extensions du périmètre viennent grossir les attributions foncières en 1991 et

1gg3. par ailleurs, une tentative de riziculture collective dans la cuvette de Kassak avorte' Les

prêts à l,investissement concédés pour ce projet ont été détournés par un associé, de même que

les apports personnels des membres du groupement créé pour l'occasion. La concession reste en

marge du développement de l'agriculture de la période tg87-1993. son faible capital, investi

sans le suivi nécessaire à sa bonne utilisation, est dilapidé'

36 Autrement dit la concession reste dépendante du fonctionnement collectif de la cuvette de Pont Gendarme' avec

tous les aléas que cela implique depuis plusieurs campagnes'
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La situation difficile conduit à un repli sur une diversification des revenus à l,extérieur
de I'exploitation' L'aîné obtient un salaire de manoeuvre à N'diaye et le cadet alterne traitements
à façon grâce à un pulvérisateur acquis en 1988, opérations de coûrmerce de nz aumoment des
récoltes et emplois ponctuels de chauffeur. cette stratégie finance un déménagement dans une
nouvelle maison en 1994. Les primes de licenciement pour raison médicale du frère aîné,
complétées par un emprunt de 260 000 FCFA et un apport personnel, sont enfin utilisées en I 995
pour acheter un véhicule. Celui-ci n'est pas utilisable en l,état et ne sera finalement mis en
service qu'en 1997 (chapitre llr.c.b.). L'incertitude sur l'agriculture (chapitre I) conforte la
concession dans I'idée que laprestation de service est la seule optionjugée capable d,impulser
un enrichissement rapide, objectif toujours affiché par le jeune frère37.

Malgré les rupfures dans l'évolution stratégique et les tentatives de saisie des opportunités
offertes par les politiques de relance agricole, le patrimoine fixe de la concession I I I n,est que
de 118 000 FCFA/personne (tableau n'30). Le véhicule, qui nécessite des réparations pour être
opérationnel yparticipe à hauteur d,e 67oÂ(graphique nol0l). cette situation de blocage est en
fait symptomatique des performances erratiques de l'agriculture irriguée dans le delta du sénégal
que nous avons relevé dans le chapitre I. Des périodes de dynamisme économieu€, portées par
la volonté des pouvoirs publics et accompagnées par des incitations fortes par le crédit, induisent
des réponses rapides qui, par manque de contrôle et de maîtrise technique, se soldent par des
contournements et des échecs. Le budget du chef de la concession 1l l à partir d,octobre r9g7
(chapitre III'c'b') montre que ces phénomènes sont toujours d'actualité dans le delta.

3' L'ÉMERGENCE DE L'ACCUMULATION sÉcunrsÉr nrs .'NCESSIONS DE LA cr,assn B

Le chapitre I et I'analyse des dynamiques foncières montrent qu,à l,office duNiger, c,est
au début des arurées 90 que les conditions d'émergence d'une stratégie sécuritaire basée sur la
régularités des performances techniques et économiques de l'agriculture sont réunies. Les
logiques défensives tenaient auparavant davantage de la survie et faisaient moins appel au

37 celui-ci a pris la direction de la concession dès 1995, son frère malade ne pouvant plus assurer ce rôle.
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marché. Les agriculteurs ne cultivaient que sous l'étroit contrôle de I'encadrement3s' La période

rgg1-lgg;,qui voit la diffusion du repiquage et l'amélioration sensible de I'environnement

institutionnel et économique, (avènement des organisations paysannes et restructuration du

crédit, notamment), et surtout qui tranche avec les instabilités et la coercition du passé' est en

effet propice à 1'adoption d'une telle stratégie.

Tableau no3l : valeur des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe B (FCFA)

Dans le delta du sénégar, l,euphorie autour de l'agricurture privée à la même époque

incite au contraire à des changements d'échelle peu maîtrisés et à des comportements spéculatifs

qui définissent plutôt les concessions de ra crasse c ou D. ce n'est qu'une fois la manne non

contrôlée du crédit tarie et l,assainissement de la frlière iz engagé qu'une dynamique sécuritaire

est encou ragée.Nous n,avons pas pu enquêter de groupes domestiques ayant entrepris et réussi

une stratégie sécuritaire avant lgg3 ,ceux parvenant à participer avec succès à I'expérience privée

appartenant plutôt aujourd,hui ra classe D, comme nous I'ont confirmé des enquêtes

complémentaires. Les cas traités concernent d'autre part des concessions dont la sécurisation est

encore en construction (chapitres III et v pour l'analyse du fonctionnement des concessions 3 13

et 314). Notre étude comporte donc sûrement des lacunes à ce niveau, lacunes que le travail

d'extrapolation des données tentera de combler.

38 Soulignons cependant que lors d,une visite à l'office du Niger en 1954, alors que le financement du FIDES

conrmencent à produire une amélioration de I'environnement économique (chapitre I)' René Dumont parlait de

l'émergence d,une différenciation sociale entre les colons titulaires et ies tâcherons, et remarquait une aisance

accrue (vêtements, bijoux) et des investissements en dehors de l'agriculture (Dumont, 1954' cité par Jamin' 1994)'

Il semble que cette uirurrr. n,ait toutefois rien à voir avec les opportunités de la période récente'

Delta du Sénégal
Office du Niger

No concession

l 217 6004 019 0007 338 060valeur du Patrim. fixe
303 750478 450843 230956 335valeur patr. Par actif

tzl760197 010524 150valeur patr. / Pers. Prés.

part du patr. détenue Par
le chef de concession
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Graphique no 102 : structure des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe B

no de concession

a' Sécurisation, accumulation et innovation technique à t'Office du Niger

Jusqu'en L982,le chef de la concession 203 de Sériwala (classe B.l) vit au sein d,une
grande famille régie par une centralisation très forte de l'accumulation. Malgré un premier
mariage enl975,la faiblesse de son domaine de choix le maintient sous la dépendance d,une
autorité hiérarchique forte. La scission de I'ancien groupe en lgg2, aboutissement de
revendications qu'il a largement portées, marque un tournant. Entouré de deux frères, il obtient
un financement du projet ARPON pour acheter une chaîne d'attelage et une charrette. Ses deux
premières campagnes en tant que chef d'exploitation se soldent par un échec, les boeufs de
travail sont vendus pour payer ses dettes.

Les pratiques agricoles sont alors révisées. Tirant les leçons de ses échecs le chef de
groupe s'inspire dès la campagn e 1984/85 des premiers conseils d'intensification dispensés par
les projets de recherche et de développement nouvellement créés. Les résultats de l,hivernage
sont excellents, lui valent les félicitations de la direction, une surface de 4,75 ha dans
I'aménagement après réhabilitation (cf supra), et la possibilité de se rééquiper en boeufs de

f mal agricole (dont boeufs) E a"ima* f capital prod. non agricole
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labour. A partir de là, l, adoption et le perfectionnement des innovations techniques sont au centre

d,une stratégie agricole engageant tous les membres du groupe domestique' L'augmentation des

rendements et des revenus favorise le compromis collectif autour d'un schéma de gestion basé

sur la captation par I'autorité des fruits du travail des dépendants'

Le schéma est renforcé par le début d'une accumulation essentiellement domestique' qui

garde un caractère communautaire . Lacapitalisation en matériel agricole vise en priorité le

remplacement des boeufs, et même en r99zl'achat d'animaux de trait de secours' Dès 1987

d,importants travaux d'amélioration de I'habitat sont effectués, des meubles sont achetés et la

constitution d,un cheptel bovin (g têtes en 1997) est entreprise. Le chef de concession privilégie

l,épargne monétaire et une redistribution par des cérémonies et l'élargissement de la concession

compatible à l,époque avec la dotation foncière3e. Il finance ainsi le mariage de ses deux frères

et prend 3 épouses supplémentaires. Des motos sont très tôt achetées sur les revenus rizicoles et

confiées aux dépendants. ce schéma d'accumulation est donc construit sur le contrôle des

circuits de consommation. La nouvelle scission en 1991 n'est pas conflictuelle (cf supra)' Elle

permet de respecter les structures des activités agricoles et les schémas de gestion car les hommes

partant obtierurent de leur côté des attributions-

Toujours dans un souci de redistribution raisonné e,laiziculture s'en tient à I'hivernîgg'

de façon à dégager du temps de travail résiduel pour les dépendants. Le développement des

sultures maraîchères permet aux femmes d'entamer une accumulation différenciée sous forme

de meubles, puis de bovins en lggg (graphique n'102). Elles peuvent préparer les mariages de

leurs filles en plus de subvenir à leurs besoins. En retour la poursuite de la stratégie collective

d,intensification rizicole est garantie. En rgg7, le chef de concession détient 90% d'un

patrimoine fixe de plus de 500 000 FCFA par personne présente (tableau n"31)' ce patrimoine'

associé à une surface attribuée de 0,71 ha par actif, ouvre de larges domaines de choix immédiats

et futurs pour la gestion des parceiles et les redistributions internes.

3e La responsabilité d,une grande concession est en cas de fortes disponibilités foncières une source de prestige mais

aussi une assurance de la bonne marche de I'exploitation agricole-
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La trajectoire de la concession I 04 de Ténégué (class eB.2)est comparable à celle de 203
dans la relation entre I'amélioration des perfonnances techniques et l,accumulation, ainsi que
dans les schémas de gestion ayant permis la construction patrimoniale à partir de l99l (date de
la réhabilitation du casier de Ténégué).

Jusque Ià lesbiens de laconcession seréduisent àl'habitat et àdumatériel agricole. une
chaîne d'attelage fournie à crédit par I'office du Niger en 196g est complétée par une seconde
en 1989 grâce au plan d'équipement du projet ARPON. II faut cependant noter que malgré des
résultats maintenant le groupe dans une situation précaire, celui-ci parvient à conserver un
attelage opérationnel par remplacement des boeufs de labour. D'autre part, le patrimoine est
essentiellement collectif, détenu et géré par I'autorité domestique.

Grâce aux revenus des premières campagnes après la réhabilitation, l,accumulation par
la riziculfure est devenue possible. Elle se base sur la captation d,une épargne forcée par le
maintien des circuits anciens de consoïïrmation malgré l'amélioration des perfonnances. Les
investissements portent sur l'élevage bovin extensif (3 têtes en 1990, 9 en I ggz,l5 en lggs,pour
un troupeau de 25 bêtes en 1997), I'amélioration de I'habitat (et aussi l,acquisition d,un terrain
à Niono en 1994 pour 2 000 000 FCFA), les moyens de transport. ce dernier poste est important
pour une concession dans laquelle cohabitent 4 frères. Les trois dépendants ont obtenu une
mobylette ou une moto, achats nécessaires pour la cohésion sociale autour du travail. une
télévision et une vidéo sont également achetées en lgg4.ces choix traduisent la recherche d,un
équilibre entre épargne de sécurité (le cheptel bovin en témoigne) et redistribution des fruits du
travail colnmunautaire, par I'amélioration des niveaux de vie individuels (transport) et collectif
(loisirs)' La differenciation des unités d'accumulation s'opère sur le mobilier financé par les
revenus maraîchers, selon le schéma standard d'organisation en unités de production (13 unités
de production maraîchère en l9g7).

cependant' la pérennité du système achoppe sur la déconnexion entre le croît
démographique (intégrant les mariages de frères) et une superficie bloquée depuis l99l (cf
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supra). Malgré l,achat en 1gg4 d'une bascule dégageant un temps des revenus additionnels

couvrant les sollicitations des dépendants, les tensions au sein de la concession se font de plus

en plus fortes. De fait, le chef de groupe est alors contraint de différer toute nouvelle

capitalisation à vocation collective, les revenus ne permettant que d'assurer une redistribution

directe en espèces ou en paddy conforme aux attentes de ses frères. ces dons, contre partie du

travail sur les parcelles cornmunes, ne sont toutefois utilisés que pour des dépenses courantes'

une vente d, animaux est décidée par le chef de concession en I 995 pour l'achat d'une moto pour

son frère le plus revendicatif, mais il apparaît difficile d'entreprendre un changement de structure

du patrimoine alors que la situation foncière continue de se dégrader'

La valeur du patrimoine de l'ensemble de la concession stagne à partir de 1995, signe du

blocage de laconvention communautaire qui lie I'autorité et ses dépendants dans le système de

droits et d,obligations à la base du schéma de gestion. Cette situation conduira après un long

processus à la scission conflictuelle de 1998 (chapitre v, point B'l'b)'

b. construction sécuritaire axée sur la riziculture dans le delta du sénégal

Les constructions stratégiques des concessions de la classe B enquêtées dans le delta du

Sénégal sont récentes. Dans les deux cas, le processus ayant conduit à cette option répond à un

échec sur les périmètres privés, suivi d'une période de crise aiguë et d'un retour sur les grands

aménagements publics. ce retour traduit une transmission du foncier familial (1996 pour la

concession 314) ou l,attribution d'une nouvelle parcelle (1994 pour 313). Quelle que soit la

façon dont elles ont été acquises, ces attributions offrent une surface par actifpermettant d'élargir

les domaines de choix. Elles sont aussi de ce fait soumises à une pression foncière grandissante'

suite au repli massif vers des périmètres sécurisés après 1995 (chapitre I)'

Le positionnement au sein d,une organisation paysanne saine est pour ces deux

concessions yoccasion d,un nouveau départ. Dans le même temps, l'évolution des contrôles des

institutions en charge de la gestion des périmètres les oblige à une plus grande rigueur dans leurs

pratiques s,ils veulent conserver un outil de travail devenu essentiel à leur survie' ces deux

arguments vont inciter à un changement stratégique. Plutôt que de viser des objectifs ambitieux
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et de compter sur la manne du crédit pour obtenir un enrichissement rapidea', les chefs des
concessions 3 14 et 3 13 se montrent soucieux de valoriser au mieux l'existant. ceci suppose une
implication dans les institutions collectives encadrant la riziculture (prise de responsabilité dans
les GIE de base, voire dans I'union hydraulique) et une mobilisation de la main-d,oeuvre
familiale permettant d'intensifier les pratiques agricoles. cette mobilisation est rendue possible
par la nouvelle dotation et les changements des règles externes. Les descriptions des chapitres
III (points B'3'c) et v (points B.2.b) sont en conformité avec cette décision collective.

Au niveau du suivi des patrimoines, le tableau n"3 I ne traduit pas encore les résultats des
schémas de gestion' Du fait de son initiation récente, la recherche sécuritaire ne débouche pas
encore sur des niveaux d'accumulation comparables à ceux obtenus à l,office du Niger pour les
concessions de la même classe. Les monographies témoignent cependant de la possibilité du
développement de principes de gestion performants essentiellement axés sur la riziculture. Il
s 'agit là d 'un changement important dans I 'appréhension p ar certains agriculteurs de I 

, agriculfure
irriguée' ces constats permettent de fonder quelque espoir sur la pérennité des recompositions
favorables observées par des études récentes (Bélières et al, lgggnotamment).

4' LtÉMER.ENCE DE LtA,ccuMULATIoN pRoDUcrIvE DES .'NCESSI.NS DE LA clAssn D

L'émergence de stratégies offensives de long terme s'est longtemps heurtée sur les deux
terrains aux piètres résultats d'ensemble de I'agriculfure irriguée et aux fréquents changements
de son environnement institutionnel. Les ruptures de l gg7, puis d,e lgg2,ont élargi les domaines
de choix des individus et ont autorisé leur insertion dans le march é. Ledynamisme des deux
zones à cette époque laissait également supposer des opportunités d,enrichissement qui n,avaient
pas lieu d'être auparavant4t. La signature des contrats plans à l'office du Niger et la volonté
d'assainissement du crédit dans le delta ont d'autre part contribué à une ébauche de stabilisation
de I'environnement (chapitre I).

ao Leurs échecs respectifs leur ont du reste monfré les limites de ces pratiques déviantes.

ar ceci est particulièrement vrai à I'office du Niger avec l'introduction des innovations techniques.
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Finalement, disposant d'une espérance à court terme de revenus capables de constituer

un capital de départ, d,une vision de rong terme (ou du moins apparaissant telle) incitant à la

définition de projets d,envergure et de la sécurisation d'un ensemble de facteurs de productiona2'

il fut possible pour certains agriculteurs de développer des stratégies d'accumulation productive

avec une rogique entrepreneuriare. Les dotations en moyens de production et la capacité à

garantir une adhésion co[ective de la concession au moment où ces conditions ont été réunies

ont décidé de la forme que prendraient les systèmes d'activités, tourné vers I'agriculture intensive

(classe D.1) ou associant agriculture intensive et activités extra-agricoles (classe D'2)'

Nous nous intéressons ici aux concessions qui ont réussi à asseoir ces stratégies et qui

continuent de les développer jusqu'à aujourd'hui. Dans le delta du Sénégal, les exemples des

groupes domestiques 21 4 deBoundoum Est, 111 et 114 de pont Gendarme illustrent par contre

la mise en échec de tentatives de réponses offensives à ces mêmes incitations, et des dérives vers

les classes A et c. Il importe donc dans ce qui suit d'isoler les déterminants de la durabilité du

virage stratégique vers des systèmes marchands accumulatifs'

Tableau no3z: valeur des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe D (FCFA)

Delta du Sénégal
Périmètres Office du Niger

No concession L02 105 205 ll5 311 312

2 109 7s0 4 900 000 6 638 000 r0 422 500 397 235
valeur du Patrim. fixe 7 164750

t327 600 | 042250 303 750
valeur patr. Par actif I 023 53s 527 440 1 633 335

408 335 603 455 376 985 182 065
valeur patr. / Pers. Prés. 34r 180 281 300

98% 22% 4r% 49%
part du patr. détenue Par

le chef de concession

98% 9r%

a2 Le crédit est ici un élément important, au moins pour l'agriculture'
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Graphique no 103 : structure des patrimoines fixes hors foncier des concessions de la classe D
28tO7t97 2stogtgt - 26rcB,tw 17t10t971O0o/o

no de concession

a' L'accumulation productive à I'Office du Niger, la contrainte foncière

Les trois concessions développant des schémas de gestion tournés vers l,accumulation
productive à I'office du Niger (102 et 105 à Ténégué et 20s àsériwala) sont parallèlement
engagées dans une recherche foncière par contournement des règles d'attribution. Au-delà des
pratiques inhérentes à cette recherche exposées plus haut, ce constat laisse supposer que la
rigidité de I'accès à la terre est un frein à I'investissement, non seulement pour les concessions
tournées vers la spécialisation agricole, mais aussi pour les agriculteurs qui font le choix de la
pluriactivité' ces concessions ont par ailleurs toutes engagéleur virage stratégique à partir des
années 90 et ont réussi un décollage rapide. Elles offrent des exemples du dynamisme d,une
fraction de colons de I'office du Niger. ceux-ci répondent aux incitations du marché après la
période d'attentisme ayant suivi les premières levées de contraintes en l9g4 (chapitre I).

Issu du même village (Ténégué) que la concession l.04, le groupe domestique 102 a un
parcours tout à fait similaire jusqu'à la rupture de la réhabilitation du casier en l99l . son niveau
d'accumulation est relativement faible, bien qu'il dispose d'une mobylette et surtout d,un

I mat. agric. (dont boeufs) ffi animau* f capital prod. non agric.
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équipement ( 1 chaîne d, attelage complète) suffisant pour se lancer dans I'intensification imposée

par le projet RETAIL sur les 4,30ha qui lui sont alors attribués. L'engagement dans une stratégie

offensive avec recherche foncière active est par contre précipité par I'arrivée de nouveaux

dépendants en lgg2 (cf supra). La main-d'oeuvre est abondante, la première campagrle sur le

nouveau périmètre a donné de très bons résultats dégageant un surplus autorisant

l,investissement . Laposition du chef de concession dans I'organigrarnme de I'association

villageoise lui confère par ailleurs un accès privilégié à I'information sur les difficultés de

certains exploitants sur le point d'être évincés. Enfin lapossibilité d'une ouverture du foncier à

la propriété privée commence à être émise par I'Office du Niger'

L,ensemble de ces signaux motive le choix d'une stratégie centrée sur I'agriculture,

d,autant plus que la pression démographique oblige à une réaction collective rapide' Dès 1992

et en accord avec ses dépendants, le chef de concession investit les revenus de I'hivernage

1{)glllgg| dans l,achat d'une nouvelle chaîne d'attelage, I'ancienne paire de boeufs est

remplacée et la surface cultivée est étendue grâce à des locations. Les deux campagnes suivantes

se soldent également par des succès qui facilitent I'accumulation de terres (dès l994la surface

cultivée atteint près du double de la surface cultivée) permettent I'acquisition d'une moto pour

améliorer le suivi des parcelles et I'intégration au marché. Les transactions sont de fait conclues

le plus souvent à Niono, que ce soit pour l'écoulement de la production ou pour

1' approvisionnement en intrantsa3'

A partir de 1gg5 les premières limites de cette stratégie apparaissent. La pression sur les

terres de l,office s,étant fortement accrue après ladévaluation, I'acquisition deparcelles est de

plus en plus difficile même sur le marché foncier naissant. Les prix augmentent à la fois à la

location et à l,achat, tandis que les perspectives d'une privatisation des terres (même partielle)

sont de plus en plus incertaines. Le schéma de gestion tourné vers I'accumulation doit s'adapter

à ces nouvelles conditions.

o3 Très vite une partie des engrais est achetée au comptant.

431



L'expansion foncière évolue vers Ia conservation simple de la superfîcie déjà atteinte, ce
qui n'exclut pas le caractère offensif puisque tant qu'une parcelle ne change pas d,attributaire
au niveau de I'office son accès n'est pas sécurisé. cette révision à la baisse des objectifs est due
àlaratéfaction de I'offre et la hausse des prix qui obligent à mobiliser une part de plus en plus
importante du surplus agricole dans le coût de la terre.

une seconde réponse est trouvée dans I'implication de plus en plus forte du chef de
concession dans le maraîchage qui sort de sa simple fonction de concession d,espaces de liberté
aux dépendants' La tomate sous contrat puis l'échalote sont dès lors intégrés à une tactique
annuelle de recherche de profit dans I'enchaînement raisonné des trois saisons de culture. Il
s'agissait à terme de remettre en cause le schéma de droits et d,obligations régissant
I'organisation collective' L'idée du chefde la concession est d'étendre au maraîchage le principe
de captation centralisée du surplus' norïne de gestion pour la riziculture, de façon à soutenir
I'accumulationparl'agriculture- cetteréorganisations'estheurtéeàlarésistancedesdépendants

qui y ont vu une perte de pouvoir non compensée par une espérance de gains collectifs suffisante.
Le maraîchage reste donc individualisé, ce qui limite son impact sur la valorisation des surfaces
cultivées et sur les stratégies commerciales pour l'écoulement de la production rizicole.

La structure du patrimoine de la concession en 1997 (graphique n"103) exprime ces
limites directement issues des conditions d'accès à la terre. Le matériel agricole étant adapté à
une surface cultivé e de 7 à 8 ha, aucune capitalisation n'est intervenue depui s l99z(excepté le
remplacement des boeufs de trait en 1994 et 1996). De ce fait le surplus dégagé par les pratiques
intensives associées au maintien de la compression de la consommation des dépendants, s,est
reporté sur des capitalisations proches de celles relevées pour la concession 104 : bovins en 1995
et 1996' amélioration de I'habitat et remplacement d'une mobylette pour le jeune frère en 1994.
L'effort rizicole et la gestion centralisée de cette activité aboutit à la détention de 9go/ode ce
capital par le chef de concession (tableau n"32), seuls 55% de la valeur du mobilier étant la
propriété directe des dépendants, essentiellement des femmes. cependant, étant donnée
l'organisation générale du travail, le patrimoine est ici clairement collectif.
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Il est intéressant de se pencher sur les réticences du chef de groupe à engager une

diversification des revenus par la pluriactivité. Interrogé sur ce sujet il répond que l'activité de

décorticage, seule option qu,il joge en accord avec ses compétences*, se heurte àune saturation

du marché et à l,impossibilité pour lui de gérer simultanément un atelier de transformation et

g ha de riz.Il ne conçoit pas de déléguer ses pouvoirs de décision à son frère de peur de rompre

la cohésion sociale par l'introduction d'un changement d'organisation du travail' cette situation

soulève effectivement le problème de la faiblesse des opportunités d'investissements productifs

extra-agricoles offertes aux paysans qui ont fait I'effort de I'intensification et de I'intégration au

marché, alors même que la législation foncière bride dans le même temps l'accumulation par la

riziculture. Il est sûr que les stratégies sécuritaires sont de ce fait encouragées par les règles

externes. Il suffit de constater l,explosion de l'élevage extensif dans la zonepour s'enpersuader'

Les conditions de la construction de l'association décorticage-agriculture développée par

la concession 205 ont été évoquées précédemment (chapitre III, point D'3'b et chapifre V'

point 8.1.d). Il convient toutefois de revenir plus précisément sur les ressorts de cette

construction car, si elle fournit un bon exemple d'une stratégie d'accumulation productive, elle

souligne aussi parfaitement les interférences entre les logiques entrepreneuriales et la législation

foncière.

La décision de démarrage d'un atelier de décorticage est ici aussi motivée par les

incitations de l,environnement économique de I'office duNiger. L'investissement est effestué

en 1994, juste avant la fermeture des rizeries de I'office, soit à une époque où les décortiqueuses

déjà en place ont une capacité de transformation couvrant la production de la zone' Le secteur

est donc totalement ouvert à la concuffence (Waddel, 1995). Dans ces conditions, la création de

l,entreprise est portée par respérance de la poursuite du développement de la riziculture et du

dynamisme économique qu,il induit. Dans le cas présent elle s'appuie aussi sur une réflexion

stratégique permettant de se positionner dans l',activité pour gagner des marchés et sur

aa Il estime que son insertion dans le monde paysan et sa connaissance des circuits commerciaux du riz seraient des

avantages indéniables.
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I'obtention d'un emprunt à taux préferentiel, emprunt garanti par un capital initialas. si cette
situation est particulière, il n'en demeure pas moins que la même année les résultats rizicoles ont
été particulièrement bonsa. (Mend ez del villar et al, 1995) et que des producteurs parmi les
moyennes et grandes exploitations ont aussi eu à l'époque lapossibilité d,investir (Mariko et al,
1 eee).

Le financement acquis, le chef de concession prend par ailleurs en location une parcelle
de I ha' Il s'agit, pour quelqu'un en marge de sa famille d'origine et absent du village pendant
de longues années de s'insérer dans Ie milieu paysan, tout en visant Ia complémentarité entre
riziculture et prestation de services. L'association n'est pas pensée comme une diversification
de revenu défensive anticipant les échecs de l'une des activités, mais bien comme une seule et
même entreprise composée de deux ateliers. Le lissage des recettes sur l,année, chaque atelier
refinancant I'autre en fonction de ses pics d'activités, est un objectif clairement affiché. De fait
le développement de I'entreprise se fait par une extension parallèle des deux activités. A mesure
que les volumes de paddy transformés s'accroissent, grâce à l'insertion réussie dans le village
et à un effort sur la qualité, la recherche foncière s'intensifie et se tourne vers des achats et non
plus des locations de terre' Les tractations pour un nouvel achat en l99g accompagnent ainsi
I'achat d'une seconde décortiqueuse, mobile cette fois.

ce développement parallèle s'entend dans le long terme. Malgré de bons résultats,
I'atelier de décorticage, du fait d'une forte concuffence, dégage des marges après amortissement
de2 ù3 FCFA/kg de paddy traité, ce qui limite la capacité d'investissement. La forte saisonnalité
perturbe aussi la gestion de la trésorerie, d'autant plus que la position d,,,homme riche,, acquise
par l'entrepreneur augmente les obligations de redistributions sociales. L,activité est enfin
régulièrement contrariée par le poids des créances, inévitables compte tenu du contexte social.
or' la riziculture conforte la place de I'entrepreneur dans la filière, lève en partie l,écueil des
créances et apporte les revenus additionnels pour soutenir l'accumulation. Il est donc important
pour maintenir la croissance de calquer son développement sur celui de l,atelier de décorticage.

45Il s'agit d'une voiture confiée par son frère en rgg2.

a6 Les prix au producteur ont à l'époque bénéficié de la dévaluation, du déplacement des transactions de Niono versles villages et d'une attaque de virose qui a grevé temporairement Ia production de certaines zones.

434



Dans une perspective de long terme, les blocages de l'accumulation par I'agriculture relevés dans

l,exemple précédent influencent ici, quoiqu'indirectement, la stratégie de gestion mise en place'

L'accès au foncier contraint par des règles externes au marché est en décalage avec les

aspirations des entrepreneurs paysans4T. Il est légitime pour cette classe d'agriculteurs de placer

la réforme de la législation des règles d'attribution au centre de leurs préoccupations'

Il convient enfin de souligner que l'effort d'accumulation, s'il est initié' porté et géré par

le chef de concession, repose sur une adhésion collective des femmes actives à la stratégie' ces

dernières ne détiennent que zoÂ drtpatrimoine dans leur unité d'accumulation respectiveas

(tableau no3z),maiss,investissentdanslarizicultureetcontribuentàl'améliorationdesrésultats'

Leurrôle derelais de leurmari dans les champs est ainsi essentiel dans ledispositif d'ensemble'

Le système ne fonctionne que parce que les deux unités de production (décorticage et agriculture

de l,époux) n,en forme en fait qu,une, assimilable à une unité d'accumulation communautaire'

L'achat d,un téléviseur et d,un magnétoscope en 1996 participe par exemple de la dimension

collective de I'accumulation'

b. L'accumulation productive dans Ie

financementetdelisibilitédel'environnement

delta du Sénégal, les contraintes de

Dans le delta du sénégal, les instabilités de I'environnement et du financement

institutionnel semblent déterminer la réticence des agriculteurs à engager des stratégies

entrepreneuriales de long terme. Durant les périodes de forte production rizicole de la fin des

années g0 et du début des années 90, la libéralité du crédit, de surcroît jugée peu durable' se

doublait de l,incertitude sur le devenir d'une agriculture techniquement peu sécuriséeae

(chapitre I). Ainsi, bien que de nornbreux investissements aient été effectués à cette époque' les

agricurteurs investisseurs se tournèrent, en plus de la terre, vers le matériel de pompage

nécessaire à l,irrigation des périmètres privés nouvellement aménagés' Toujours à cause du

47 L,insécurité foncière est invoquée ici pour expliquer l'absence d'équipement agricole (graphique no103)'

4s c,est gràceà du maraîchage individuet qu'elles obtiennent leurs biens de prestige personnels'

agoutoutaumoinspeudurablesurdesaménagementssommaires.
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manque de lisibilité' cet engagement se fit majoritairement sur un mode spéculatifde court terme.
Le relais des activités de prestation de services de la SAED fut ainsi essentiellement pris par des
investisseurs extéri eursso.

Depuis 1996'les tentatives d'assainissement de l'environnement rizicole semblent porter
leurs fruits et même si les objectifs de production et de développement ont du être revus à la
baisse' la lisibilité des agriculteurs s'est accrue. Les conditions de production sur certains
aménagements publics transférés se sont clarifiées, l'accès au crédit agricole, grâce aux nouvelles
mesures de contrôle de la CNCAS, est davantage sécurisé, et la main-d,oeuvre s,est substituée
au capital affranchissant le déroulement des campagnes des aléas d'une prestation mécanisée peu
performante' La période est donc plus propice à des constructions stratégiques de long terme
s'appuyant sur la riziculture' Mais dans le même temps les sources de financement en dehors de
I' agriculture se sont considérablement raréfiées.

Les études de cas présentées illustrent la réussite et les contraintes d,un changement
stratégique vers I'accumulation productive durant ces deux périodes.

La concession 31 I de Boundoum Barrage participe à l'expérience du développement de
I'irrigation privée sous couvert d'un GIE familial dès 1 ggT.Installé dans lazonedepuis 1g65 et
à la tête d'un groupe domestique de plus de Z}personnes, le chef de concession de l,époque
entend construire dans la durée les conditions d'un développement par l,agriculture après des
années difficiles' signe de cet horizon stratégique, l'endettement, pourtant largement accessible
en 1987 ' s'en tient au démanage au seul équipement (une motopompe). cette tactique est
permise par un capital initial, lentement constitué sous forme d,un cheptel bovin. La gestion du
périmètre est très centralisée, le chef d'exploitation prenant toutes les décisions et captant le
produit des 15 ha cultivés' L'objectif est une accumulation rapide permettant une extension

s0 selon le recensement SAED de 1995, 16 exploitations sur les 1975 enquêtées déclaraient posséder tracteurs oumoissonneuses batteuses (Delcombel, 1996).h aot toutefois signaler que ces exceptions ont su consû'ire uneaccumulation réussie et conservent un poids économique très fort dans la zone.
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rapide des surfaces.

Cependant I'exploitation ne donne pas les résultats escomptés, les surfaces stagnent et

aucune accumulation n'est réalisée. En 1989 I'autofinancement, pourtant élément essentiel du

système mis en place doit être abandonné. Un crédit est demandé et obtenu auprès de la CNCAS'

IJn nouvel hivernage peu productif à cause de la dégradation rapide de I'infrastructure,

empêchera de le rembourser. La concession se tourne alors vers des activités extra-agricoles

ponctuelles, ce qui induit une décentralisation de la recherche de revenus et des décapitalisations

d,animaux. L,instabilité de I'environnement après I'explosion des surfaces aménagées n'a donc

pas épargné la concession et la stratégie mise en place en 1987 est remise en cause'

C,est en 1991 qu'une nouvelle rupture, favorable cette fois, intervient. Grâce à une

nouvelle vente d'animaux, les conditions d'irrigation sont améliorées par une réfection du

périmètre et par le remplacement de la motopompesr. Le travail est par ailleurs réorganisé pour

tenir compte des dissensions qui apparaissent entre les dépendants et I'autorité' Les unités de

production sont éclatées entre les hommes actifs, selon le modèle encore en vigueur aujourd'hui

et décrit dans le chapitre v (point 8.2.d). Ce système correspond mieux aux orientations

générales dans le delta, notamment au changement des lois foncières qui confient dès 1987 la

terre à des individus et non à des concessions. Dans le cas présent, il permet en outre de prévenir

les difficultés d,une redistribution rarement jugée équitable. La structure démographique

complexe rassemble 6 à 7 ménages et I'organisation domestique wolof, surtout dans le contexte

d,une mécanisation de I'agriculture, autorise larecherche de revenus en dehors de I'exploitation'

Le système de partage des fruits de la riziculture est ainsi beaucoup plus complexe qu'à I'office

du Niger. Il doit tenir compte de ces revenus extérieurs et du travail effectivement réalisé par

chacun dans la parcelle commune. Ces deux paramètres étant difficilement quantifiables par le

chef d,exploitation, de nombreux conflits venaient dans I'ancien système grever la mobilisation

de l'ensemble des actifs.

,, on note ici une substitution d'un patrimoine non productif en équipement agricole qui exprime la volonté de

redorrner à I'agriculture un rôle moteur pour I'accumulation'
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Ces mesures parviennent à assainir la situation du GIE qui rembourse ses vieilles dettes
et sollicite mêrne une nouvelle attribution. Il obtient effectivement 20 hasupplémentaires en
1993' Ils seront exploités sur le même modèle décentralisé d'organisation du travail, tout en
intégrant sur une partie des surfaces des paysans extérieurs au groupe domestique et incapables
de poursuivre I'exploitation sur leurs propres périmètres. Fonctionnant toujours sans appel au
crédit les résultats restent satisfaisants et I'accumulation visée en l9g7 est enfin possible. Elle
prend cependant une forme particulière du fait de la recomposition du foncier et du travail.

Le perfectionnement du périmètre est à la charge du chef de concessions2 grâce au
paiernent des redevances des utilisateurs. En lgg5le planage et le drainage sont améliorés et en
1997 une nouvelle pompe est achetée. Les projets d'investissements plus conséquents sont par
contre reportés de façon à permettre la reconstruction du cheptel bovin (achats en 1994 et I 95).
Les dépendants, organisés en unités de production et unités d'accumulation corespondantes,
augmentent leur patrimoine domestique grâce aux revenus de la riziculture et d'activités extra-
agricoles de complément (constructions de chambres et acquisitions d'animaux en lgg1, Lgg4
et 1996, achats progressifs de meubles). Certains s'équipent pour renforcer leur propre
exploitation (charrettes et équins en 1993 et 1995).

Le graphique no 103 et le tableau no32 expriment cette évolution favorablejusqu' enl997 .
Le matériel agricole représente 24%de la valeur totale du patrimoine hors foncier. L,éclatement
des unités d'accumulation aboutit à des inégalités fortes en apparence puisque le seul chef de
concession détient 4l% du total. Mais la richesse de I'ensemble de la concession, grâce à la mise
à disposition du matériel de pompage et à la survivance de la solidarité entre ses membres,
constitue une assurance communautaire pour chaque dépendant. La rupture avec la relance du
périmètre en l99l a par exemple été financée par des décapitalisations du chef de concession,
au bénéfice des autres chefs d'unités. La durabilité du système atteste de I'adhésion de tous les
dépendants à I'organisation collective mise en place.

s2 L'ancien chef a transmis ses responsabilités à son fils aîné en 1993.
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La concession 3 l2 de Boundoum Ba:rage abrite en fait deux unités de production, et donc

deux unités d,accumulation principales. Celle du chef de concession est tournée vers

l,accumulation (chapitre III, point D.3.d), celle de son cousin est davantage défensive (chapitre

IV, point B.4.c.l). La mise en application effective de la stratégie d'investissement productif de

la première unité est récente. Elle est analysée dans le chapitre III. ceci explique la structure du

patrimoine fixe de l,ensemble de la concession en lggT (graphique no103). Compte tenu de

l,achat d,une décortiqueuse en février 1998, la part du capital de production extra-agricole dans

patrimoine du seul chef de concession à la fin du suivi, en févrie r 1999, se monte ainsi àL 59%'

Il importe ici de revenir sur la gestation de la décision d'investissement, processus de long terme

largement issu des transformations de I'environnement du delta ces dernières années'

Le chef de concession, après avoir passé son enfance à Boundoum Barrage et s'être

familiarisé avec la riziculture est envoyé comme apprenti chauffeur à Dakar' Ne parvenant pas

à trouver un emploi stable il revient dans le delta en 1989, pensant pouvoir se reconvertir à

l,agriculture à la faveur du développement de I'agriculture privée. L'installation est difficile' Il

loge dans sa famille d,origine mais est désireux de s'affranchir de sa dépendance' Il entreprend

donc seul sa recherche foncière. Celle-ci est un échec et il n'obtient pas de terre, se contentant

de cultiver ponctuellement au sein de GIE d'amis. Il perçoit vite les limites de ces pratiques'

L,instabilité de la filière à l'époque et la crise du crédit naissante l'incitent à chercher du travail

en dehors des périmètres. sa formation lui permet d'effectuer à partir de 1991 des prestations

comme chauffeur, grâce à l'implantation des entreprises de travaux publics dans la zone à

I'occasion de la vague d'aménagements et de réhabilitations.

La complémentarité riziculture-prestation de services devient la base du schéma de

gestion de son ménage (il s'est marié en 1989) et lui permet de construire dans la concession

d,un cousin. Il en prendra rapidement la direction, ses revenus étant largement supérieurs à ceux

de son parent. La iziculture est pratiquée en participant chaque année au PIP de sa grande

famille d,origine tout en gardant son indépendance. Les conditions d'entrée et de culture sur ce
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périmètre sont les mêmes que celles présentées pour la concession 3 I 153. Les prestations assurent
les dépenses courantes de son ménagesa et les redistributions dans sa famille éloignée à Dakar,
pression inévitable compte tenu de ses rentrées d'argent dorénavant régulières. Les revenus
rizicoles, outre le refinancement de la campagne suivante (l'autofinancement sur le plp est la
règle) assure une fonction d'accumulation. Ce schéma de gestion est toujours appliqué
aujourd'hui' L'agriculture est cependant contrainte par la faiblesse des surfaces cultivées et des
charges de main-d'oeuvre liées à son éloignement des parcelles. Un cheval et une charrette
dévolus à I'agriculture sont acquis en 1993, I'habitat est amélioré en lgg2.

Finalement, jusqu'en 1995, la stratégie estplutôt sécuritaire. L'attribution d,uneparcelle
de l,l5 ha dans le grand aménagement de Boundoum va permettre au chef de concession de
redéfinir ses objectifs. Il s'associe alors avec un autre producteur dans une situation similaire.
Cette association vise la réalisation d'investissements productifs capables à terme d,induire une
réorientation du système d'activités lui permettant de délaisser l'activité de chauffeur. Lapériode
est propice pour deux raisons. L'assainissement de la filière iz êlargit l'horizon stratégique en
sécurisant la mise en valeur sur les périmètres publics ou transférés (chapitre I), et les
opportunités de travail en tant que chauffeur semblent devoir se réduire5s. Doublant ses surfaces
cultivées, le chef de concession double du même coup ses capacités d'accumulation5c et les
renforce encore par le biais de l'association conclue en dehors du cercle familial. La décision
d'investir est prise après 3 campagnes réussies, qui ont permis de juger la reproductibilité du
système mis en place et après une étude des potentialités de I'activité de décorticage dans le
village.

53 En fait il est obligé, pour garantir son indépendance et avoir accès au foncier, de louer sa parcelle, coilune le feraitun agriculteur totalement étranger à la concession en charge du périmète.

5a Les indépendances budgétaires des deux unités de production principales de la concession sont très clairementaffichées dès l'installation en coûrmun. Le chef ne participe pu, por' son cousin.

55 A partir de cette période, à cause du ralentissement puis de l'arrêt des aménagements dans le delta, il estnécessaire de suivre des chantiers plus au nord. Cet éloignement est amené à s'accentuer et oblige le chef deconcession à anticiper une baisse de ses revenus extra-agricoles.

56 La possibilité de cultiver sur des aménagement privés et publics est de même un facteur de sécurisation desrevenus de I'agriculfure par dispersion des risques d,échec.
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cet exemple montre que sans les apports extérieurs d'une activité extra-agricole et d'un

autre paysan, l,accumulation pouvait difficilement se concrétiser. La contrainte de financement

imposée par la faiblesse relative des surplus rizicoles et par le repli quasi exclusif de la cNcAs

sur l'agriculture aêtêlevée par la diversification des revenus. on note du reste que le maintien

d,une accumulation soutenue uniquement basée sur la complémentarité riziculture-prestation de

service mécanisée est pénalisée. Etant donnée l'espérance de revenu à I'hectare la disponibilité

des surfaces cultivées est un facteur limitant.

coxcr.usroN Du .HApTTRE vI : lccuMuLATIoN ET scHÉMAs DE GESTION DAI\S l'ÉvoluTloN

DEs sYsrÈvms nn nÈclns ExTERNES

Les traj ectoires foncières et patrimoniales révèlent des ruptures qui permettent de préciser

l,impact des changements économiques et institutionnels externes sur I'orientation des schémas

de gestion et par suite res fondements des prises de décision en matière d'accumulation'

En cas de changement dans le système de règles externesT, c'est la structure des activités

productives qui semble déterminer les capacités d'intégration du choc dans les schémas de

gestion et sa durabilit ê.Ladifférenciation des concessions à labase de notre classification émane

durestedesconditionsdecetteintégration.

En schématisant, les chocs extérieurs ont pour effet au niveau micro-économique un

élargissement ou au contraire une réduction des espaces de liberté du chef de concessionss' et

donc de son domaine de choix. or, ces espaces de liberté, issus de la conjonction d'un système

de droits et d,obligations interne et de la perception des performances présentes et futures de la

sphère de production pour l,entretenir, sont a priori affectés par les coûts induits par un

57 La libéralisation de l,aval de la filièr e rw,l'introduction de nouveaux itinéraires techniques à I'Office du Niger

au milieu des années g0 et la modi{ication de la légilislation foncière dans le delta du sénégal en 1987 sont

emblématiques. Mais localement, les attributions de parcelles à l'occasion d'une réhabilitation ou les décisions de

mise en culture ou non des gestionnair'es de périmètres sont des chocs tout aussi forts au niveau micro-économique'

,, Ou chef de ménage pour les grandes familles du delta du Sénégal'
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changement des règlesse' Il importe donc en premier lieu que ces coûts soient couverts.

si les schémas de gestion se fondent sur un niveau de consommation difficilement
compressible dans le système de droits et d'obligations, il est impossible au décideur de modifier
l'organisation de son unité sans ponctionner les circuits de repartition et faire appel à un recours
extérieur' Il grève ainsi son espérance future de revenus. Il faut par ailleurs que les gains obtenus
par le changement d'organisation assurent au moins le maintien du niveau antérieur de
consommation et se traduise par une augmentation rapide de la productivitéco. Si le differentiel
de gains n'est pas suffisant, et ce dès les premières campagnes, l'équilibre n,est pas réalisable.
Non seulement le produit ne suffit pas à relancer un cycle de production, mais la cohésion interne
est affectée' Les dépendants pourront faire le choix fort de contestation de l,autorité si leurs
droits ne s'améliorent pas en dépit des efforts qu'ils ont consentis. La réduction de l,espace de
liberté pour le chef impose un repli vers une diversification des revenus défensive, un
endettement chronique dans les réseaux de solidarité, voire des décapitalisations.

Il est possible d'interpréter ainsi la difficulté de concessions de l,office du Niger à se
réapproprier les innovations techniques introduites pour la riziculture au milieu des années g0
et les échecs de périmètres privés dans le delta du Sénégal. si les conditions externes de la
production sont déterminantes dans ces processus, I'incidence de l,équilibrage des systèmes de
règles internes se doit d'être prise en compte.

si au contraire les schémas de gestion ont permis de dégager une épargne domestique
(grâce au travail collectif) ou autorisent une compression rapide des circuits de consornmation
et de répartition' les coûts du changement technique et institutionnel peuvent être couverts sans
affecter outre mesure les domaines de choix de l'autorité. La réorientation nécessaire de
I'organisation de laproduction en est facilitée. Dans ces conditions, sous réserve de compétences
techniques et de choix judicieux dans les réallocations du capital social, les réponses aux

5e celui-ci implique en effet un apprentissage interne, voire la révision de la composition du capital social acquishors concession.

a.::Lï*lÏ:tJit 
les périmètres irrigués sont toutes tournées vers t'intensificarion agricote, jusrificarion ultime
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incitations permettent de capter plus aisément les gains de productivité potentiels' ceux-ci offrent

alors un réel élargissement des espaces de liberté du chef de I'unité de production' Il reste que

compte tenu des contraintes du marché foncier, des possibilités ténues de l'investissement extra-

agricole et de l,incertitude persistante de l'environnement institutionnel, I'utilisation de cette

extension des domaines de choix est subordonnée à un nouvel arbitrage.

La priorité du maintien de la cohésion inteme et I'aversion au risque commandent un

renforcement de l,accumuration conrmunautaire non productive.r (épargne forcée)' quitte à voir

grossir les revendications des dépendants. La diversification des revenus induite reste circonscrite

à l, agriculture, au commerce de la part des dépendants et à des ateliers faiblement rémunérateurs

mais sécurisés.

une plus grande souplesse dans rallocation interne du travail et une moindre aversion

au risque autorisent une accumulation producti ve62 .Les systèmes d'activités se diversifient mais

gardent une composante agricole forte. Il s'agit de prévenir les instabilités, mais aussi de

renforcer son capital social. Tant à l'office du Niger que dans le delta du Sénégal' laprésence

dans les périmètres et l,insertion dans leurs institutions facilitent I'accès à f information et les

négociations, quelle que soit la filière concernée'

6r L,investissement productif est circonscrit à l'ajustement du matériel agricole aux éventuels changements de la

struchue des activités'

62 Rappelons que l,accès au foncier suppose souvent des contournements des règles et donc un risque de sanction'
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Via l,analyse de l,organisation économique et sociale des groupes domestiques engages

dans l,agriculture irriguée sur les deux terrains, les chapitres précédents ont permis de

caractériser les fondements (chapitres III, Iv et v) et les conditions d'émergence et d'adaptation

(chapitre vI) des stratégies de diversification des revenus mises en oeuvre jusqu'au début 1999

par res producteurs de base. La construction des schémas de gestion permet la remise à plat de

préjugés persistants de normalité et de rigidité des comportements des unités de production'

Les chapitres v et vI ont ainsi montré que I'intégration de la diversification des revenus

et de la dimension communautaire du fonstionnement des groupes domestiques offre une

approche renouverée des enjeux du développement par I'irrigation dans les deux zones' Elle

permet notamment de juger des conditions de réappropnatloniation des choix techniques et

vv^rr^v
f,

organisationnels sur les périmètres et des accommodations qui en résultent au niveau mlcro-

économique.

L'imbrication entre les relations sociales et les relations économiques d'insertion au

marché est loin d,être dépasséer. Ainsi l'éclairage sur les déterminants collectifs des prises de

décisions s,entend comme la réfutation d'une vision purement marchande des modes de

production en vigueur sur les grands périmètres. Les ressorts paysans2 des schémas de gestion

résistent et s,adaptent à l,artificialisation du milieu, la forte monétarisation des échanges et une

histoire faite de tentatives, coercitives ou incitatives, de façonnement des comportements vers

des modes de production capitalistes affranchis des déterminants sociaux'

cependant, et malgré l,effort d,une vision dynamique des constructions patrimoniales'

il est nécessaire, pour compréter et générariser l'approche, de juger de I'importance des

phénomènes relevés au niveau local. sans pour autant viser une extrapolation stricte au sens de

r Les premières, pensées à travers des cadres de référence issus de règles coutumières' guident les conditions

d,entrée sur les marchés tout autant qu'elles sont influencées par les ,é'îltut' économiques et financiers obtenus

dans la sphère marchande (Gastelir,\gS2,Minvielle ' lggg citant Polanyi' 1996)'

2 Le débat sur la définition d,une économie paysanne est ébauché dans l'introduction générale' Rappelons que les

agriculteurs des grands périmètres irrigués corespondent selon nous à des paysans' au sens de Mendras (Mendras'

rg76)ou d,olivier de sardan (olivieide sardan, 1gg7). L',argumeot.rr.r,tirl est que le groupe domestique est à

la base de ra production agricole, ce qui implique des ruppo.t, ae production et de côordination internes fondés sur

l,âge et le sexe, ,ur* porriexclure les échanges marchands avec I'extérieur'
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la statistique3' I'idée est d'ébaucher une formalisation de rincidence des pratiques paysannes surI'environnement socio-économique et institutionnel des agricultures irriguées concernées. cettegénéralisation autorise une relecture critique des principaux enjeux des deux zones et unecomparaison entre les deux terrains' Partant des enseignements tirés des chapitres précédents,nous insisterons particulièrement, de façon àillustrerles utilisationspossibres denotrerecherche,
sur les aspects institutionnels d'accès à la terre et du crédit à travers res organisations paysannes(oP), puis des perspectives de Ia diversification agricole.

L'extrapolation des données d'enquête se heurte à la rareté des études tenant cornpte deIa complexité des organisations domestiques. sans lever entièrement ces difïicultés, la mise enoeuvre de Ia démarche décrite dans le chapitre II d'exproitation d,études existantes complétéepar des d'enquêtes complémentaires et par la connaissance qualitative acquise lors des étudesmonographiques' permet toutefois d'ébaucherune répartition en classes de stratégies, au moinspour la population des villages dont l'environnement socio-économique se rapproche de celuides zones choisies pour les études de cas.

1' La pnÉnoiuINANcE 
DES LocIeuES sÉcuRrrArRrs À rrornrc' Du Nrcrn

a. Les typologies existantes

Il faut attendre les années B0 et les projets de recherche et déveroppement accompagnant
les réaménagements des périmètres pour que la diversité des exploitations de l,office du Nigersoit prise en compte' cette orientation méthodologique ne s'étend cependant pas à toutes leszones' celles de Molodo et du Kouroumari, ainsi que Ies vilrages exondés restant encoreaujourd'hui peu connus (Banis et al, lgg6).Les travaux de Jamin (Jamin, rgg4)sont à notre

;*ffijlï'i:Hi:lîîiïtffJ"i:î;hiillïflïL,iffiHxprécédentspourres srratégiespaysannes et
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Tableau no33 : typologie réalisée par Jamin en 1987a (office du Niger)

Caractéristiques PrinciPalesGROUPE Type

Groupe A
ZR>10 ha

ZNR>15 ha

TH>5

AI agriculture intensive, troupeau, blocage foncier, diversification des activités'

A2 agriculture intensive, reconstitution du cheptelbovin entamé par la sécheresse, faible

diversification des activités, problèmes de cohésion interne'

A3 faible intensification agricole, immobilisme face aux changements'

Groupe B
4<ZR<10 ha

7<ZNR<15 ha

3<TH<6

BI

B2 limitation des risques, équip. moyen, intensification limitée, diversification prudente'

B3 volonté d'intensification, diversification agricole, dynamisme, capital limité'

B4 problèmes de cohésion, difficultés à intensifier, compensations par le maraîchage'

Groupe C
ZR<4ha
ZNR<7 ha

TH<3

CI intensification agricole et diversification des activités, expansion rapide'

C2 objectif de stabilité, intensilication agricole et diversification des activités'

C3 exploitation en difficulté, faible équipement, endettement élevé, autosubsistance

céréalière non assurée.

connaissance les premiers à introduire la notion de diversité pour élargir le champ de I'analyse'

" 
e-ZNR : surface attribuée en

zone non réaménagée, TH : travailleur homme, homme valide entre l5 et 55 ans)'

Les enquêtes fines ont été réalisées en lg87 dans le secteur Sahel de la zone de Niono

(zone d,intervention initiale du projet RETAIL) sur un échantillon de 307 exploitationss' Si sa

typologie en 5 groupes est strictement structurelle (les deux critères de différenciation sont la

surface attribuée et le nombre de travailleurs hommes) il l'élargit à 15 types en tenant compte

d'éléments fonctionnels et des trajectoires des exploitations. Les critères fonctionnels prenant

en compte les objectifs des exploitations, la démarche est proche de celle développée pour la

classification des stratégies dans notre travail. Si I'on s'affranchit du critère de taille, on retrouve

du reste une certaine analogie entre les deux classifications : classe 4:Çl+C2, classe B'1:82,

classe 8.2:Az classe D.l-83+C1, classe D.2-A1+81.

4 Ne sont présentés que les trois premiers groupes de la typologie. Le groupe D correspond aux non-résidents (2

types), le groupe E aux non-colons (3 types). Bien qu'ils occupent une place non négligeable dans l'économie de

la zone et qu,ils représentent un enjeux important en aggravant la pression foncière, nous n'aborderons pas ces

catégories d'exploitânts dans cette partie.

5 Cet échantillon a ensuite été élargi à I'ensemble de la population du secteur par enquêtes légères'
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Cette typologie est ensuite adaptée et simplifiée pour une utilisation opérationnelle de
conseil technique aux exploitations en collaboration avec des agents de terrain. pour la
population colon cette adaptation conduit à la définition des 4 nouveaux groupes :

- le système intensif reprend les types A7, A2,81, Cl,}oÂde lapopulation du secteur Sahel
- les exploitations sécurisées, types A2, A3,83, Cl qui ont diversifié, 34%de lapopulation
- les exploitations en équilibre précaire, types 82,F.4, c2,36yode la population

- les exploitations en difficulté, type c3,z2o/ode la population.

Ce travail a permis de soulever et d'intégrer à l'analyse le problème de l,organisation
interne des concessions et notamment le rôle régulateur ou offensif du maraîchage et des activités
extra-agricoles dans un contexte où la riziculture ne remplissait pas toujours son rôle vivrier
(Yung, 1988). Il distingue la diversification des revenus défensive aléatoire,larêallocation
d'espaces de liberté pour assurer une redistribution interne plus efficace et le démarrage
d'activités extra-agricoles assises sur l'accumulationproductive. En ce sens il appuie et confirme
notre choix des critères à la base des constructions stratégiques. L'étude statistique incluse dans
ce travail révèle aussi que les dynamiques internes aux concessions expliquent mieux la diversité
que les caractéristiques des villages (zone réaménagée ou non, distance par rapport au centre
marchand de Niono, part de non-résidents dans les attributaires notamment). Cette conclusion,
surtout dans le contexte actuel de nivellement des résultats économiques entre les differentes
zones (Mariko et al, 1999) renforce I'intérêt d'une analyse micro-sociale du fonctionnement des

concessions.

Les stratégies d'accès à la terre et au crédit n'interviennent qu'à la marge dans la
typologie' La structure même du réseau d'irrigation n'offre pas de perspective d,aménagement
supplémentaire à grande échelle par des privés, excluant ainsi de réelles spéculations foncières,
sauf pour des cas exceptionnels. C'est à I'intérieur des aménagements que des recompositions
s'effectuent, mais leur ampleur reste limitée. Le contrôle fort exercé par I'Office du Niger
(évictions, réductions de surfaces et déplacements), mal perçu par les paysans, a pour effet
d'amenuiser les marges de manoeuvre (Yung, 1988). Pour le crédit, lapériode couverte se situe
après I'opération de gel des dettes de I 986 et avant la crise de I 990, ce qui amoindrit son impact
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sur I'impulsion de stratégies spécifiques'

La période de construction de la typologie ne permet cependant pas d'extrapoler les

données recueillies durant la thèse. En lg87,les premiers effets des réhabilitations et des

différentes réformes du secteur rizicole à I'Office du Niger (chapitre I) se font certes sentir, mais

les agriculteurs sont encore dans une phase d'apprentissage de nouveaux itinéraires techniques

et de nouvelles formes d'organisations collectives de laproduction. Les questions se sont depuis

déplacées. A l,époque il s'agissait de comprendre qui allait intensifier et quelles étaient les

conditions de l,adoption d'un modèle technique a priori exogène. A l'échelle de l'Office du

Niger, les rendements sont au début d'une tendance à la hausse mais restent en dessous de 3 tlha'

Le maraîchage est cantonné dans les jardins. L'univers institutionnel est encore très instable, les

associations villageoises manquent d'expérience et une partie de la production échappe toujours

au producteur (remboursements et paiement de la redevance en nature)' Aujourd'hui le

rendement est supérieur à 5 tiha depuis 4 campagnes, la production rizicole est relativement

sécurisée, et malgré une instabilité intra-annuelle du prix du riz (Barris et al, lgg',Dupressoir'

1ggg, données du SIM) et de l'échalote (uRDOC, 1999), I'agriculture est rentable' Au niveau

micro-économique le débat porte davantage sur les recompositions institutionnelles autour du

modèle agricole et sur leur durabilité que sur I'adoption des itinéraires eux-mêmes' La typologie

de Jamin est ainsi moins adaptée à I'environnement local actuel, mais elle offre une base de

comparaison très intéressante pour juger des changements'

2) Les utilisations pour des approches sectorielles

Inspirée de cette approche, la grande maj orité des travaux sur l'économie de la production

depuis la dévaluation du franc cFA repose sur une typologie simplifiée essentiellement

structurelle, la classe de surface attribuée définissant I'appartenance à un type. Les extrapolations

à l, ensemble de l, Office du Niger se basent sur un recensement effectué par I'IER pour le compte

de la banque nationale de développement agricole en 1995 (Coulibaly, 1995)' Toutes les

enquêtes de coûts de production du paddy et du maraîchage sont ainsi analysées à travers les

résultats de 6 types d'exploitation et pondérées par leur part respective dans la population (Barris

et al, 1996).
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Tableau n"34: typologie standard à I'office du Niger et éléments de pondération

Zone zone réaménagée zone non réaménagée

type petit moyen grand total petit moyen grand total
classe de surface <4ha 4-10 ha >10 ha <4ha 4-10 ha >10 ha

effectif r423 752 155 2330 1664 t042 407 3113
o/o de Ia pop. ON 26% r4% 3% 43o/" 3r% r9% 7% 57o/osource : Uouhbalv. l9!

cette typologie ne pennet pas de dégager des critères fonctionnels stables. Jamin avait
déjà soulevé cet écueil en réduisant sa classification à 4 groupes dans une perspective
opérationnelle' sa démarche montre bien que le lien entre taille et orientation stratégique doit
être appréhendé avec une grande prudence, et qu'un passage à une approche fonctionnelle ne
justifie plus la distinction entre zone réaménagée et zone non réam énagée. cependant, le
couplage entre I'enquête complémentaire surtrois villages et labase statistique de l,IERpermet
d'évaluer en première approximation I'importance des phénomènes relevés lors des
monographies, notamment dans les zones réaménagées de Niono et dans la zone de Molodo. Le
tableau suivant montre en effet que le recensement fournit pour ces deux zones une répartition
par taille de près de I 000 concessions. En croisant ces données avec la connaissance de la
répartition des classes de stratégie dans les groupes de taille il estpossible d,appréhender le poids
de chaque classe de stratégie dans la population6.

Tableau n"35 : extraction du recensement IER de 1995 des zones suivies durant la thèse (oN)
Zone Niono réaménagée Molodo non réaménagée

type petit moyen grand total petit moyen grand total
classe de surface <4ha 4-10 ha >10 ha <4ha

629

4-10 ha >10 ha
effectif 696 335 73 r104 244 r22 995
7o population 33% t6% 3% 53yo 30% r2% 6% 57Vo
% pop. par zone 63% 30% 7% 1000/, 63% 25% r2% l00o/o

source : Coulibalv. l9y, 1995.

6 Ne disposant pas de données sur
rigoureuse est de fait inéalisable.

les stratégies pour un échantillon plus large, une extrapolation statistique

Y,
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b. Les enquêtes complémentaires dans les trois villages du suivi

Effectuées en avril et mai lggg,les enquêtes complémentaires ont donc pour premier but

d,évaluer le poids de chaque classe de stratégie dans lapopulation des villages étudiés' Pour cela'

près de la moitié des famiiles attributaires de parcelles ont été enquêtées'

Tableau no36 : taux de couverture de l'enquête complémentaire à I'office duNiger

Quinzambougou, M2 total

village Ténégué, Nl0 Sériwala, km30

108 148 3',78

nbre d'exPloitations* r22

58 62 187

49%
concessions enquêtées 67

54% 42%
taux de couverture 55%

%oN, 1998.* source, sulvl-evi

Le questionnaire (annexe no1) renseigne sur les structures de concession (population et

surfaces attribuées), sur la nature et le montant des patrimoines, mais aussi sur I'origine du

financement des actifs et des conditions de leur acquisition. La satisfaction des besoins céréaliers'

re financement des campagnes agricoles, les complémentarités entre les différentes activités et

les perfoïïnances techniques sont aussi abordées. une lecture qualitative issue de l'expérience

acquise par l,enquêteur durant les r g mois précédents accompagne le relevé des informations'

c,est donc au cas par cas et suite à un diagnostic reposant sur les critères de définition des

stratégies du chapitre III que les concessions sont réparties entre les différentes classes'

L'orientation qualitative axée sur les stratégies de la classification proposée pour ce

travail brouille bien entendu l',étude de la diversité structurelle des concessions' Les classes

obtenues ne sont pas homogènes en terme de population, de surfaces disponibles' d'équipement

et de niveau de revenus extra-agricoles. Les tableaux de l'annexe n"3'1 décrivent les données

structurelles moyennes de l,échantillon de l'enquête complémentaire' Nous nous contenterons

ici de présenter le résultat essentiel à notre raisonnement, à savoir le repositionnement des classes

de stratégies dans la PoPulation'
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illages étudiés en classes de stratégie (oN)

Le croisement des deux types de classification pour l'enquête complémentaire permet dedistribuer les appartenances aux classes de stratégies selon la taille des concessions(tableau n"38).

ssesdestratégieselonlataiIIe(enquêtecomplémentai
oN)

Enfin' I'extrapolation du poids respectif des 5 classes de stratégies se fait sur la base durecensement de I'IER (2 099 exploitations enquêtées dans les zones de Niono réaménagée et deMolodo' tableau no35)' grâce au pourcentage de petites, moyennes et grandes concessions dansla population de chacune des zones.

classe

effectif

"/o de la population enquêtée

A B.l 8.2 D.l D.2
6l 66 22 l5 23

33% 3s% r2% 8% r2%

classe
re

A B.l 8.2

IJ

D.1 D.2 Total

NIONO
réaménagée
(NI0, KM30)

petits 30 32 !
5

7 76
moyens 4 13 I2 !

I

45

4

grands 0 I 2 0
total Niono 34 46 t7 9 19 125

MOLODO
(M2)

petits 25 l5 IJ 2 2 47
moyens 2 4 2 !

0

2 t4
grands 0 I 0 0 1
total Molodo 27 20 5 6 4 62
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Tableau no39 : répartition des concessions de I'enquête IER de 1995 en classes de stratégie

classe A B.1 8.2 D.l D.2

NIONO réaménagée

effectif 305 408 153 74 164

"/o de la population 28% 37% l4% 7% I5%

MOLODO

effectif 369 392 75 97 62

o/o de la population 37% 39% 8% t0% 6%

7o ensemble des deux zones 320h 38" llo/o 8"/" ll,

c. Des résultats confortés par les conclusions des études sectorielles

La répartition obtenue dans le tableau no39 contraste avec les résultats de Jamin dans sa

typologie simplifiée en 4 groupes. Sur des zones comparables, les concessions en difficulté ou

en situation précaire représentent aujourd'hui 32Yo de la population contre 58o/o en 1988, les

concessions sécurisées passent de 34 à 4l'Â de la population et les systèmes intensifs avec

réalisation d'une accumulation productive progressent de 8 à 19% de la population.

Cette évolution sur l0 ans doit bien sûr être relativisée. L'extrapolation finale ne portant

pas sur une base statistique incluant les phénomènes stratégiques comporte des biais

difficilement chiffrables. Il a souvent fallu arbitrer pour la répartition entre les classes A et B,

arbitrage qui n'est pas exempt de toute ambiguitê.Letableau no39 fournit ainsi davantage des

ordres de grandeur qu'une référence stable. La limitation à deux zones ne permet pas non plus

des conclusions s'étendant à I'ensemble de I'Office du Niger et oblige à une certaine prudence

dans I'interprétation. Les premiers chapitres du document ont d'autre part montré que de

nombreuses concessions des classes 8.1 et 8.2 n'étaient pas à I'abri par exemple de la mort de

boeufs de travail, d'un accident de campagne ou de conflits internes.

Il est cependant indéniable que la sécurisation des marges agricoles et la réappropriation

réussie des changements techniques, éléments à notre sens les plus déterminants pour I'analyse
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de la situation de I'Offîce du Niger, ont fortement limité l'incidence de tels événements sur la

survie des concessions. Les résultats de toutes les études sectorielles récentes témoignent bien

d'une amélioration globale de la plupart des indicateurs technico-économiques (pRMC, lggg,
Mariko et al, 7999, suivis de campagne de I'Office du Niger, chapitre I) qui se traduit par un

renforcement des capacités de prévision et donc de définition des stratégies de la part des

producteurs. En retour, cette amélioration reste fortement liée à l'adéquation entre les logiques

internes des concessions et leur environnement. Il n'est pas abusif de parler de réduction de

I'incertitude, tant les marges de manoeuvre se sont accrues avec la structuration de la filière

rizicole et I'extension de la diversification agricole ces 10 dernières années, et surtout depuis la

dévaluation du franc CFA. Les stratégies paysannes concourent à renforcer cette tendance.

La prédominance des stratégies sécuritaires de la classe B.l, assises sur I'intensification

rizicole éventuellement complétée par du maraîchage et des activités extra-agricoles maîtrisées

et respectant la cohérence des organisations sociales, est un des résultats marquant de l'évolution

de I'Office du Niger. Ce résultat doit être modulé au niveau micro-économique par les problèmes

de cohésion sociale et par I'existence toujours préoccupante de concessions en grande difficulté.

Il ne doit pas non plus faire oublier les contraintes au maintien durable des filières agricolesT ni
la faiblesse persistante d'indicateurs de développement hors revenus (santé, scolarité, habitat,

infrastructures routières). Il reste toutefois un élérnent fort de structuration socio-économique de

l'ensemble des activités.

L'émergence signif,rcative des investisseurs, notamment ceux tournés vers la pluriactivité

(ll%), va dans le sens des conclusions du chapitre V. Non seulement I'agriculture permet le

démarrage d'ateliers de prestation de services, mais les formes de coordination domestique, sous

réserve d'accommodations par rapport à l'environnement économieue, ne sont pas incompatibles

avec la poursuite de I'objectif d'accumulation productive. Elles s'adaptent du reste bien à la

gestion de la sphère industrielle informelle (Pourcet, 1993, Grégoire et al, 1993), principale

opportunité de diversification extra-agricole basée sur I'accumulation pour des agriculteurs. Il
apparaît tout de même que ces dynamiques sont plus marquées dans la zone de Niono (15%),

' Système d'approvisionnement en intrants pas complètement assaini, faiblesse relative des investissements
productifs, possibilités d'un accroissement des inégalités avec lesprojets d'extension des périmètres (Mariko, I ggg).
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essentiellement à cause de la proximité de la ville qui facilite les transactions. Enfin, la faible

représentation des stratégies d'accumulationparl'agricultureparticipe des limites soulignéespar

Mariko (Mariko et al, lggg) et précisées dans le chapitre VI, quant aux possibilités d'extension

pour les colons paysans. Ces limites, nous I'avons vu, grèvent également les activités extra-

agricoles des colons, à cause de I'importance de leur complémentarité avec I'exploitation

agricole. La terre et le manque de lisibilité de son marché sont ici les facteurs limitants, surtout

dans un contexte de résultats agronomiques très bons mais en voie de tassement.

2. INcnnTITUDE ET STRArÉCtnS DANS LE DELTA DU SÉt\ÉC,q'L

a. Les données sur les stratégies : incertitude dans un environnement en mutation

Contrairement à I'Office du Niger, nous ne disposons pas pour le delta du Sénégal

d'étude dans la durée ou sur large échantillon développant une typologie fonctionnelle des

exploitations agricoles. Des approches stratégiques existent cependant (Yung, 1992, Nosmas,

19g9, Touré O., 1988). Elles permettent de juger des principaux enjeux à l'époque de leur

publication.

Les auteurs insistent tous sur l'incertitude qui prévaut dans le delta du Sénégal à la fin

des années 80 et au début des années 90. Pour aggraver cette situation les données disponibles

en I'absence d'une structure de suivi-évaluation performante portent à confusion (Yung,1992).

L'ambiguité sur les résultats économiques réels qui s'en suit entretient le flou et réduit d'autant

la lisibilité des producteurs et des organes de conseil. L'explosion en 5 ans des surfaces

aménagées et de la production, les profonds changements institutionnels en cours et

I'effervescence autour de la filière riz (chapitre I) n'autorisent que des spéculations quant au

devenir de la filière nz etde l'économie du delta en général. Ainsi les analyses oscillent entre

I'optimisme et la confiance dans le dynamisme d'un secteur privé innovant engagé de façon

durable sur la voie du développement et les bémols pessimistes soulignant un emballement bâti

sur des fondations instables et artificielles. Transition, diversité et complexité des

reco(npositions, mais aussi risque technique et financier sont les termes récurrents pour décrire

cette période (Crousse et al, lggl, Freud et al 1991, Yung, 1992, Le Gal, 1995, Bélières et al,
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1995)' Dans ces conditions les travaux sur les stratégies des producteurs s'en tiennent à décrire

certaines tendances sans pour autant quantifier les phénomènes. Il est à noter que contrairement

à I'Office du Niger, I'intégration des déterminants sociaux internes aux concessions n,est pas

abordée.

Yung (Yung, 1992) dégage 3 domaines principaux et centrés sur la riziculture impulsant

la définition des orientations stratégiques : extension foncière, accès aux facteurs de production

et au crédit, mise en valeur agricole. L'auteur souligne aussi qu'il est très difficile de dissocier

les aspects fonciers des conditions d'accès au crédit, I'acquisition d'uneréserve foncière gonflant

de fait les volumes de crédit alloués.

Le contexte de conquête foncière et de grand élan d'aménagement est à labase de toutes

les constructions stratégiques. Qu'elles soient offensives ou défensives, elles reposent toutes, non
pas sur la préservation du disponible foncier, mais sur son extension. Les pratiques les plus

fréquentes d'extension dans les zones de terroirs sont la création d'un ou de plusieurs GIE, la
surestimation des surfaces demandées à la communauté rurale (en déclarant des moyens de

production surdimensionnés) et l'insertion dans les institutions dirigeantes (organisations

fédératives ou communauté rurale). Les logiques sont très variables.

Les stratégies offensives d'accès au crédit sont jugées prédominantes. Elles passent par

le contournement de la contrainte de I'apport personnel et la multiplication des sources possibles

par I'adhésion à différents groupements. Les stratégies défensives se situent àun niveau collectif
de segmentation et de réorganisation des groupements de paysans, sensé faciliter les

remboursements, mais aussi au niveau individuel de diversification des sources de revenus pour

se prémunir des dysfonctionnements en aval de la filière.

Les stratégies offensives de mises en valeur reposent sur une prise de risque technique

par des itinéraires sub-optimaux, dont I'objectif est davantage le revenu global que la
maximisation de la productivité et des rendements. Il s'agit d'une réponse à des conditions

sommaires d'aménagement ou de refus d'un endettement trop lourd. Il existe aussi des pratiques

de diversification de mise en valeur (diversification des parcelles ou des spéculations) qui
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obéissent à des logiques à la fois défensive et offensive. Les stratégies purement défenslves

relevées concernent la mise en jachère d'une partie du disponible foncier et le décalage des

calendriers vers I'intersaison (semis deux mois en retard par rapport à la contre-saison).

Si la précarité de certaines concessions, l'importance des différenciations sociales et les

différentes formes de diversification des revenuss sont parfois soulignées (notamment Nosmas,

1989, pour les villages de Thiago et Diawar), I'appréhension des stratégies est fortement orientée

par les dynamiques de spéculation foncière et d'implication totale dans la filière rizicole de

l'époque. Tous les chefs de concessions avec qui nous avons parlé gardent de cette période

I'espoir d'un enrichissement rapide. Il fallait à tout prix participer à la dynamique d'ensemble

pour espérer profiter de la manne du crédit et des retombées attendues de la spéculation foncière.

Le contraste avec la fin des années 90 est saisissant. La remise à plat fulgurante de 1993 et de

1gg4 a complètement réorienté les objectifs stratégiques. Il reste que nous ne disposons pas de

données fonctionnelles globales pour appréhender précisément le déplacement des stratégies

entre 1990 et 1998.

b. Une utilisation partielle du recensement SAED de 1995

C'est finalement principalement sur le recensement effectué par la SAED en 1995

(Delcombel, 1 996) que repose la tentative d'extrapolation des données des monographies.

La SAED a entrepris en 1 995,dans le cadre de sa cinquième lettre de mission, le montage

d'un observatoire socio-économique de la vallée, dont un des volets concerne le suivi des

exploitations agricoles. Des enquêtes se concentrant sur les activités rizicoles et concernant 79

exploitations ayant déjà été mises en place en 1993,il a été décidé de baser I'observatoire sur cet

échantillon. Le recensement de 1995 avait donc pour principaux objectifs de replacer les 79

concessions dans la population de l'ensemble du delta pour fixer les bases de son extrapolation,

8 Défensives pour assurer la subsistance ou offensives avec objectif d'accumulation'
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et de dégager une typologie statistiquement fiable et représentative pour le démarrage de

I'observatoire- L'outil d'analyse choisi pour I'intégration de tous les volets de l'observatoire est

en effet une matrice de comptabilité sociale (SAM), qui comporte pour la partie production le
suivi d'une centaine exploitationse (Benoit-Cattin, 1996, Bélières et al, 1999) et les critères

manquaient pour cet élargissement. La togique du recueil des informations a tenu compte d,un
découpage du delta en 4 zones homogènes élaboré par I'ISRA (Jamin et al, l9g6) et complété

par une cinquième pour les besoins de l'étude.

source : Bélière et al. 1994.
* cf carte n"4

| 975 exploitations dans 22 villages, dont 16 suivis par la SAED, ont été enquêtées en

un seul passage. C'est en premier lieu guidées par les exigences de remplissage de la SAM que

les enquêtes pour le recensement ont été menées. Mais parallèlement à ces objectifs, ce travail

fut I'occasion d'améliorer la connaissance du fonctionnement interne des exploitations, dans

e Le lien est ici assurée avec une base de données gérée de façon indépendante.

Tableau no40 : zonage du delta du fleuve Sénégal pour le recensement SAED de 1995

zone localisation* principales caractéristiques

Dagana de Bokhol à

Mbilor, enamont
de Richard-Toll

pêche fluviale
culture pluviale et de décrue, maraîchage
aménagement public, faibles surfaces par exploitation, périmètes de la css
possibilité d'emploi dans les industries agro-alimentaires (css)

Richard-
Toll

de Mbilor à

Ndiathène, bords
du lac de Guiers

- forte influence de la CSS (emplois)
- influence urbaine de Richard-Toll, ville dynamique
- diversité foncière des exploitations
- peu de culture pluviale, peu de maraîchage

Centre intérieur du delta
et bords du
fleuve

- éloignement des centres urbains
- peuplement colon dans des villages créés dans les arurées 60 majoritaire
- dominante rizicole (sols lourds et éloignement du jeeri)
- périmètres publics et privés (plp), grande disponibilité foncière

Lampsar de Ross Béthio à

Ndiaoudoune
proximité de la route nationale
proximité du centre urbain de Ross Béthio et de la socAs
prédominance des aménagements publics (cuvettes le long du Lampsar)
diversification agricole (SOCAS, sols plus légers et écoulement facilité)

Nord Débi et Tiguet pêche fluviale
fort enclavement
périmètres publics et fort développement des plp
grande disponibilité foncière
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I'idée de repréciser les fonctions de conseil agricole toujours dévolues à la SAED, et de faciliter

I'interprétation de certains phénomènes jusqu'alors inabordables par I'appréhension classique

des concessionsr0. A cette fin le nombre de ménages par concession, I'organisation de la

préparation et de la consommation des repas, les revenus extra-agricoles par type d'acteur,

complètent les données de structure usuelles que sont lapopulation, le foncier et l'équipement.

L'étude s'en tient finalement surtout à une analyse statistique visant à expliquer la

diversité (ACP et CAH) et se recentre ainsi sur ses objectifs de redressement de l'échantillon

initial de la SAED. Elle débouche sur des partitions en 3, 5 puis 7 classes difficilement utilisables

pour notre thème car essentiellement structurelles. Cependant, les données de base offrent

suffisamment d'éléments pour une répartition de chaque concession enquêtée dans une des

classes de stratégie définies dans le chapitre III, à condition d'y associer la vision stratégique

issue de I'expérience acquise lors des monographies. L'intégration raisonnable de I'approche

stratégique suppose de ne conserver pour I'analyse que les villages dont le contexte est

comparable à ceux étudiés durant la thèse.

Une limite supplémentaire vient de la date du recensement. L'incertitude et la célérité des

changements dans le delta incitent à la prudence. Les évolutions en 3 ans peuvent être fortes. Il

conviendra de moduler les conclusions à la lumière des résultats d'études globales plus récentes.

2) La délimitation de sous-zones pertinentes

Les villages conservés pour I'extrapolation appartiennent aux deux zones centre et

Lampsar. La première correspondant aux contextes de Boundoum Est et de Boundoum Barrage,

la seconde à celui de Pont Gendarme. Les zones Dagana et Richard-Toll ont été écartées car trop

marquées par I'influence urbaine et la présence de la Compagnie Sucrière Sénégalise (qui offre

des revenus saisonniers souvent au centre des schémas de gestion). Les organisations sociales

se rapprochent d'autre part de celles de la vallée et sont peu comparables aux phénomènes

relevées lors des monographies. LazoneNord, nouvellement aménagée et fortement enclavée,

r0 Cefte vision classique revient à négliger les marges de manoeuvre des dépendants, et à considérer

schématiquement des fonctions de production et de préférence uniques, impulsées par le chef d'exploitation.
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présente de même peu de points communs avec les situations observées. Le choix des zones pour

l'extrapolation répond également au souci de comparaison entre les deux pays.L'ancienneté des

périmètres et la condition première de colonat, où I'administration se montrait désireuse de

couper les paysans de leurs modes de gestion anciens, sont deux éléments clés qui autorisent

cette comparaison. Si cette situation particulière est partagée par tous les villages de l,Office du

Niger, il existe dans le delta des villages anciens pour lesquels la logique d'appropriation de

I'irrigation peut être différente.

Dans la zone centre, les villages de Lougue Demisse et de T. Doki n'ont d'autre part pas

été intégrés car eux-aussi trop sous I'influence de la compagnie sucrière, de même que les

villages de Ndelle, Ndiol et Barry de la zone Lampsar, très au sud et surtout beaucoup plus

proches de la SOCAS que Pont Gendarme. Comme dans le cas de I'Office du Niger, le manque

de réferences sur les stratégies et le fonctionnement des concessions obligent donc, dans un souci

de rigueur et de maîtrise de l'information, à limiter le champ de I'analyse.

Tableau no41 : choix des villages pour I'extrapolation dans le delta du Sénégal

Centre Lampsar

village nbre de conc. couYerture village nbre de conc. couverture

Diawar t49 r00% Pont gendarme 19 l00yo

Boundoum Est 47 100% Gandiaye t7 64%

Khor 5l 100% total Lampsar 36

Wassoul 57 t00%

Kher l5 t00%

total Centre 319 total général 355

source : Delcombel, 1996
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3) Les résultats de I'extrapolation

Les 355 concessions sélectionnées sont réparties en classes de stratégies en croisant les

éléments de structurer , l, organisation domestique, la présence ou non de champs communs' les

activités extra-agricores entreprises et les montants relatifs des revenus obtenus et le village

d,appartenance. Le tout est complété par un diagnostic qualitatif de I'ensemble reposant sur

l, expérience acquise durant res monographies. Après un premier tri' des enquêtes

complémentaires sur la satisfaction des besoins, l'endettement hors agriculture et laposition face

au risque ont été menées sur les cas litigieux'

Tableau no42: répartition des 355 concessions du recensement SAED en classes de stratégie

c.l c.2 D.1 D.2

classe

effectif

A B

t0 35 18
r83 76

a1
JJ

t0% s%
2t% 9% 3%

Yo de la PoPulation enquêtée 5Z%

L,extrapolation plus large entreprise pour le cas de l'office du Niger n'est pas possible

ici. La plus grande hétérogénéité des zones rend cette tentative trop aléatoire en I'absence

d,enquêtes spécifiques, et il n,était pas matériellement envisageable d'enclencher un travail de

collecte supplémentaire. Nous garderons donc la répartition du tableaun"42 pour la suite de

l,anaryse, sachant qu,elle ne peffnet pas de caractériser correctement I'ensemble des situations

du delta.

par contre, les remarques faites plus haut sur la perte de I'explication structurelle de la

diversité par changement de classification restent valables ici' L'annexe n"3'2 reprend les

principaux éléments de structure de la répartition par classe de stratégie et ceux obtenus dans la

typologie en petits, moyens et grands retenue par la SAED'

, IJne grande attention est notamment portée aux surfaces disponibles par actif' à l'équipement de biens de

prodrr"ttn agricole et extra-agricole et aux moyens de transport'
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c' La faible représentation des logiques sécuritaires dans le delta

Le tableau no42 souligne la prédominance des concessions en situation précaire etdisposant d'un domaine de choix limité pour définir leurs objectifs stratégiques. si l,on ajouteles groupes domestiques développant des stratégies offensives mais régulièrement contraints àdes replis défensifs aléatoires, 64%des concessions des zones étudiées sont dans une situationd'incertitude forte' prises par I'urgence de Ia satisfaction de leurs besoins élémentaires.

Il semblerait toutefois qu'une reprise soit en oeuvre, portée par des améliorations
structurelles notamment pour les petites exploitations (Bélières et al, rggg).Il est indéniable quela crise du début des années 90 et son contre coup en terme de revenu ont débouché au niveaumicro-économique sur une volonté de stabilisation des activités. La faillite de nombreux privéset le resseffement de I'accès au crédit ont impulsé un début d'assainissement des conditions demise en valeur' Il semblerait aussi que les structures de revenus se basent globalement sur uneplus forte part agricole (Bélières et al, lggg).Les conditions de r,émergence de stratégiessécuritaires' de la partde petites exploitations récemment installées, notées dans Ie chapitre vI(point B'3 b) vont d'ailleurs dans ce sens. Mais il reste déricat de parler d,un renversement

radical des conditions de production en regard de la profondeur de la crise du début des années90 et des observations directes de terrain. ces évolutions récentes demandant à être confirmées
dans la durée et surtout ne se traduisant pas à l'heure actuelle par des hausses de revenussignifîcatives' nous ferons I'hypothèse que les grandes tendances relevées en rggssont toujoursvalables, au moins pour la période couverte par nos enquêtes.

La faiblesse des stratégies sécuritaires de concessions parvenant à satisfaire leurs besoinset cherchant à infléchir les logiques de mise en valeur vers un système intensif durable estégalement notable' Il s'agit principalement d'exploitations qui se reconstruisent depuis rggz,nouvellement installées suite à une transmission du foncier, se recentrant sur les aménagements
publics ou rationalisant leurs pratiques sur les PIP. Leur dynamique semble être un indicateurpertinent de la validité des conclusions des travaux de Bélières et al (Bélières et al, 1999)t.
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Les concessions développant des stratégies offensives visant une accumulation sont

également peu représentées. Mais les monographies ont montré (chapitre III et IV) qu'en l'état

et surtout pour I'agriculture, leur réussite se fonde en partie sur les dysfonctionnements collectifs.

Leur avantage financier et parfois institutionnel leurpermet de multiplier les opportunités d'accès

à la terre et facilite le choix de calendriers adaptés à leur stratégie commerciale.

Finalement la répartition indique que les classes qui subissent I'incertitude (A) et celles

qui I'utilisent ou tentent de l'utiliser à des fins individuelles (C et D.1) sont largement

maj oritaires (7 4oÂ).

B. AP SUR N TION TRA ESD VE

ES S ES UES LLE ES

pÉnruÈrnns

1. SÉI.BcTIoN DU CHAMP DE L'ANALYSE ET HYPOTHÈSN OPÉRATIONNELLE

a. Restriction de I'analyse aux aspects fonciers et à la fonction de crédit

Si les réactions stratégiques et tactiques aux réformes et changements des niveaux

supérieurs d'organisation, jusqu'alors considérés comme exogènes, ont été abordées dans les

chapitres V et VI, il convient maintenant de juger des interrelations inverses, des concessions sur

leur environnement. Il ne nous appartient pas cependant d'entreprendre une analyse complète de

l'économie des deux zones étudiées et de traiter I'ensemble des problèmes afférents. Une telle

étude nous emmènerait trop loin, surtout étant donnée la densité des relations entretenues par les

concessions avec les institutions et organisations de leur environnement. D'autre part, les

nombreux travaux sectoriels ou globaux récemment effectuésr2 offrent déjà un panorama précis

et dynamique de I'environnement socio-économique et institutionnel des deux zones.

rz Bélières et al, 1999, Fall, 1998 et David-Benz,l999pour le delta du Sénégal, Ducrot, 1999,Mariko et al, 1998

et 1999, ON, 1999, PRMC, t999, Touré etaL,1997, pour I'Office du Niger.
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Partant de ce principe, nous nous contenterons d'appréhender I'incidence des stratégies

développées par les concessions sur les conditions d'accès à la terre et sur le fonctionnement des

organisations paysannes vis à vis de la fonction du crédit. Loin de couvrir tous les enjeux et axés

sur l'agriculture, ces deux aspects sont cependant au coeur des débats actuels sur l,avenir des

périmètres. Ils participent notamment à la réflexion sur la durabilité des dynamiques en cours
(poursuite du développement agricole à I'Office du Niger et rationalisation des pratiques dans

le delta du Sénégal), pour laquelle un retour sur les déterminants micro-économiques et micro-
sociaux nous apparaît essentiel. Pour notre étude centrée sur les pratiques des concessions, ils
constituent des illustrations de l'utilisation possible des problématiques micro-économiques, pour
une lecture de phénomènes plus globaux et engageant differents niveaux organisationnelsr3.

Le critère privilégié pourjuger des différentes interrelations est I'entretien, la stabilisation

ou la réduction de I'incertitude, critère à notre sens fondamental pour ébaucher une comparaison

entre les deux situations étudiées. La démarche s'appuie sur la répartition des populations en

classes de stratégies et sur les conclusions des chapitres précédents. Elle oblige cependant à se

positionner par rapport au débat récurrent entre individualisme et holisme, débat très présent dans

le large spectre de l'économie des organisations (Hugon, IggZ).Déjàpartiellement abordé lors
de I'analyse de I'organisation interne des groupes domestiques, il revêt ici un caractère different
puisqu'il s'agit de traiter des relations des concessions avec des organisations ou des institutions
composites, coordonnées par des principes différentsra.

b. une démarche entre individualisme et holisme

La complexité institutionnelle des périmètres irrigués (chapitre I), est en grande partie
fondée sur la multiplicité et le dirigisme des interventions extérieures, elles-mêmes justifiées par

I'importance stratégique au niveau national des deux zones étudiées. Ces habitudes

13 La démarche que nous nous proposons d'appliquer pour le foncier et le crédit, pourrait par exemple êhe étendue
aux problématiques de la gestion de I'eau, de la commercialisation des produits agricoles, et de l'élevage extensif.

ra Il apparaît illusoire de revenir en détail sur ce débat. Nous nous contenterons de nous positionner, à la lumière
des faits observés sur le terrain, quant à la nature des interrelations entre les concessions et les instifutions
intervenant pour les deux thèmes d'illustration choisis.
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interventionnistes induisent une incertitude dans la définition stratégique des concessions, qui,

faute d'information, sont souvent incapables d'anticiper correctement les nombreuses réformesls.

D'autre part, elles incitent à penser que l'équilibrage des règles entre le niveau micro-

économique des concessions et les niveaux de décision supérieurs, source d'une architecture

méso-économique et méso-sociale (pour présenter le problème dans la vision conventionnaliste

de Favereau, cité par Requier-Desjardins, 1994), est dominé par les niveaux supérieurs. La

tendance est à la sous-estimation des marges de manoeuvre des exploitations agricoles

(injustement assimilées à des individus), et à considérer que les agriculteurs sont directement

subordonnés, dans une situation d'holisme pur, à des orientations générales qui les dépassent.

C 'est en partie sous cette hypothèse, souvent implicite, que la grande maj orité des études

et des opérations de développement concerne davantage les organisations paysannes, les

instances de gestion des périmètres et les sociétés d'Etat toujours très présentes, que les acteurs

concrets de la productionr6. Les stratégies d'insertion des chefs de concession dans une

organisation paysanne pour I'accès au foncier, à I'information, voire au crédit (chapitre III), ont

cependant montré que I'individ-holisme, principe d'inspiration conventionnaliste (Favereau,

1989) selon lequel les individus (concessions) font la société mais qu'en même temps celle-ci

les façonne, correspond davantage à la réalité de nos terrains d'étude. Nous conserverons donc

cette hypothèse pour guider nos analyses.

2. SrnarÉcrB DES coNCESSToNS ET MARCHÉ FoNCIER

L'existence d'un marché foncierde contournement des règles d'attribution, soulignéepar

les trajectoires foncières (chapitre VI) et participant à la caractérisation des stratégies

individuelles (chapitre III et IV), témoigne de la réaction des acteurs à des modes d'affectation

r5 Rappelons que I'univers organisationnel de l'agriculnrre irriguée a été largement façonné sans prendre en compte

les aspirations paysannes. Aujourd'hui leur participation à la vie des filières est en nette amélioration mais cet

apprentissage au sein d'une interprofession en construction est loin d'être achevé.

16 Il est également vrai que l'élan d'intérêt non dénué de sens pour les organisations paysannes, jugées les plus aptes

à défendre politiquement les producteurs et, sur un plan économique à minimiser les coûts d'accès au marché, a
permis de capter la majorité des financements de la recherche ces dernières années. Il est cependant dommage que

les études aient trop fréquemment occulté les motivations réelles des individus dans les dynamiques collectives.
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des terres très similaires sur les deux terrains. Il est bien évidemment très diffîcile de chiffrer

l'importance des mouvements fonciers, ces pratiques restant illégales. Outre la difficulté de

préciser les attributions légales mais en dehors des critères standards, les données disponibles,

sûrement sous-estimées, témoignent de locations de terre pour 8% des agriculteurs à l'Offîce du

Niger (mais près de 50% pour la seule zone de Niono, moyenn e 1996-1 998, Mariko et al, 1999).

Dans le delta du Sénégal, le mode de faire valoir direct, obéissant aux règles en vigueur,

couvrirailT 5o/o des surfaces cultivées eniz,les prêts gratuits 16% et les locations payantes 4o/o17

(moyenne 93-98, Bélières et al, 1999). Les mouvements fonciers pour les autres spéculations sont

encore plus difficilement mesurables, mais les pratiques de regroupement de parcelles pour des

raisons de financement et autour d'une source d'eau, conduisent nécessairement à augmenter la

part des surfaces cultivées en dehors des modes légaux de mise en valeur.

Cette remise en cause d'une institutionrs fondatrice des conditions de mise en valeur

agricole soulève plusieurs problèmes fondamentaux pour la gestion de I'incertitude des deux

périmètres, et notamment de I'Office du Niger. Il convient de revenir sur les formes de ce marché

émergent et sur les phénomènes qu'il révèle concernant les stratégies paysannes.

a. Les différentes formes du marché de Ia terre

Les deux terrains recouvrent aujourd'hui des situations sensiblement différentes pour les

aspects fonciers. La dynamique favorable de I'agriculture irriguée à I'Off,rce du Niger induit

actuellement une très forte pression sur la terre, particulièrement sur les zones réhabilitées. Outre

la pression extérieure de la part de non colons, le croît démographique des groupes domestiques

déjà installés pèse sur le quasi blocage des aménagements depuis 1964 (chapitre I), blocage non

compensé par les extensions sur les hors casiers (même si'les surfaces de ces derniers ont été

multipliées par 2,6 entre 1987 et 1998, ON, 1999). Les demandes d'attributions dépassent

largement les disponibilités (ON, 1999).

It Les 5olo restant concernent principalement les alternances sur des PIV à caractère communautaire.

It En ce sens que les règles d'attribution foncière définies par I'Office du Niger et les coûlmunautés rurales ne
correspondent pas à un mécanisme de coordination à proprement parler, mais bien à des conditions socio-historiques
d'allocation et d'utilisation d'une ressource (Ménard, 1990).
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A l,inverse, dans le delta du Sénégal, l'abandon de nombreux périmètres privés à parttr

de 1993, induit un taux de mise en vareur des terres aménagees, toutes spéculations confondues'

de 46"/opour la campagne l ggglgg (données sAED)- cependant, cette apparente abondance

masque une dichotomie entre périmètres privés et publics. sur les premiers le facteur limitant est

le financement. un marché de la location existe pour les producteurs non attributaires (ou

attributaires sur des périmètres abandonnés) qui peuvent ainsi cultiver via des organisations

recomposées, bénéficiant d,une motopompe mais incapables de mettre en valeur seules

l,ensemble de leur disponible inigable. sur les périmètres publics, davantage sécurisés pour

l,accès au crédit et la régularité de la mise en valeur, et donc lieu de repli stratégique pour les

attributaires régaux, les mouvements sont beaucoup plus rares et la pression plus fortere'

1) Un marché des attributions ?

Dans le contexte actuel de l,office du Niger, une attribution de parcelle représente une

augmentation de patrimoine conséquente, surtout que quelle que soit sa forme (PEA ou autre)'

e'e est aujourd,hui quasiment assimilée à un titre de propriété échangeable' on comprend donc

qu,avant l,insertion risquée dans un marché illicite, les candidats à I'expansion foncière se

tournent préférentiellement vers roffice du Niger pour obtenir une parcelle en toute légalité'

Avec l,arrêt des aménagements, deux situations en offrent 1'opportunité : la mise en affectation

de la superficie d,un paysan évincé et les redistributions après des travaux de réhabilitation2''

Dans le delta du sénégal, une fois une surface attribuée, il est très rare qu'elle change de

main, Ies retraits prévus par ra roi en cas de non exploitation n'étant généralement pas appliqués

(seznec, r995). Les paysans ont donc tout intérêt à obtenir le maximum de terre attribuée' Par

ce marquage rls constituent un patrimoine qui, réparti entre plusieurs organisations paysannes'

offre un éventail de choix dispersant les risques liés à I'obtention de crédit' une réserve foncière

rn Les différences entre les périmètres sont également très importantes et liées à la qualité de leur fonctionnement'

sur le grand aménagement de Boundoum lasituatior ,;uppui"nte à celle de I'offiie du Niger, tandis que dans la

cuvette de pont Gendarme, c,est encore bien souvent la contrainte du crédit qui décide de la pression foncière' 
.

z0 ceux-ci entraînent des réductions de surfaces pour coller aux critères d'intensification' ces critères ont évolué

en l0 ans de | à 1,25ha par homme actif mais autorisent encore des opportunités'
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importante permet également de se positionner favorablement en vue d,une réforme d,envergure
annoncée depuis déjà quelques années. Dans cette configuration les transactions res plus
importantes en terme de stratégie se situent, depuis lgil7, au moment des attributions par la
communauté rurale ou lors de redistributions au sein d'un aménagement public ou transféré. plus
que la valeur d'usage d'une parcelle, c'est le plus souvent l'anticipation de dysfonctionnements
gênant la mise en culture et de la valeur future de la terre qui guide ce marché des attributions.

Dans les deux cas, l'affectation d'uneparcelle est dans les textes basée sur l,équité et doit
obéir à des critères de concordance entre les moyens de production et les surfaces à cultiver. or,
ce réferentiel technique' nous I'avons vu, s'accorde peu avec les stratégies développées par les
concessions' schématiquement, pour les groupes domestiques des classes A et B, c,est son aspect
statique' fondé sur les conditions d'adoption de l'intensifîcation à un instant t, sans tenir compte
du cycle de vie de ou des exploitations agricoles des concessions, qui pose problème2r. pour les
groupes domestiques des classes c et D, qui finalement adhèrent au modèle capitaliste prôné par
I'encadrement' les standards d'attribution et surtout leurrigidité sontjugés inaptes à soutenirune
logique d' accumulation producti v e22 .

La lecture en terme de coût de transactions se prête bien à l'analyse de ce qu,il convient
d'appeler un marché des attributions. Tout se passe finalement comme si l,échange lors d,une
transaction foncière ne reposait que sur des coûts d'accès à l'information, pour savoir où et quand
de nouvelles affectations font être décidées et quelles opportunités elles offrent, et sur des coûts
de négociations' pour influencer en sa faveur la décision d'affectation23. Dans cette logique,
l'entrée dans le marché suppose de la part du paysan d'évaluer son accès à l,information et ses
appuis institutionnels' En fonction de ce diagnostic, il peut décider d,engager les coûts qu,il juge
nécessaires à son positionnement favorable, chercher à les diminuer ou refuser de participer. ces
differentes options pour outrepasser les critères et donc servir des stratégies inscrites dans un

" rly a là un bel exemple de confrontation entre les logiques de l'Etat, représenté par ses sociétés, et des logiquespaysannes, dans le sens de Tchayanov (Campagne, l9g3).

22 Etant donnée la nécessité d'une croissance parallèle entre l'agriculfure et les activités extra-agricoles (chapiues IIIet vI)' ces freins pénalisent tout autant les agriculteurs purs de la classe D.l que les pluriactifs de la classe D.2.
23 Les définitions de ces coûts, inspirées d,Eggertson, sont issues de Hugon, r9g5.
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cycle de vie, ont été décrites dans le chapitre vI sur les trajectoires foncières des concesslons'

Il reste que la grande majorité des paysans tentent de rentrer dans ce marché' Il représente

la voie la plus sécurisée de tenure foncière et, dans le cas d'une application stricte des règles' la

plus intéressante en terme de coût de la terre. Il s'est cependant fortement réduit' notamment à

l,offîce du Niger et sur les périmètres publics et transférés fonctionnant de façon satisfaisante

dans le delta du sénégal. c,est pourquoi, lorsque les producteurs n'y ont pas eu accès ou qu'ils

jugent qu,'s ne sont pas en mesure d'en assumer res coûts, ils peuvent se reporter sur les formes

marchandes qui ont émergées enparallèle. ces dernières, quoique illégales, présentent l'avantage

de faire apparaître une fonction d'offre de la part d'autres paysans'

2) Le marché de la location

Lesconditionsd'entréedanslemarchédelalocation

La location de parcelre suppose que le loueur (celui qui cède saparcelle) reste attributaire

vis à vis du législateur. Elle est présente sur les deux terrains' si elle fait I'objet d'une

rémunération directe, les royers observés à r'offrce du Niger se négocient actuellement' hors

redevances et en cumulant toutes les formes de paiements (travail, espèces' nature)' entre 100 et

1 50 000 FCFA/ha en zone réamén agêeet entre 7 5 et80 000 FcFA/ha en zone non réaménagée'

Dans re delta les prix sont beaucoup plus dispersés (de 25 à80 000 FcFA/ha hors redevance) du

fait de la plus grande inégalité des conditions d'irrigation et de drainage'

Bien qu,obéissant à des transactions particulières, les emprunts et prêts sans contre partie

directe peuvent être intégrés dans ce type d'échang e.Lagratuité n'est généralement que fictive

et doit être relue dans un ensemble de droits et d'obligations. Nous ne disposons pas d'éléments

pour déterminer précisément les flux inhérents à cet ensemble, mais les descriptions de Jamin

à l,office du Niger (Jamin, 1gg4), montrent clairement que le domaine des hors casiers a

toujours été un espace de liberté, sur lequel les mouvements fonciers traduisent des

redistributions aux plus démunis. Dans le delta du sénégal, ces mouvements sont davantage

marqués par res conditions d, accès au srédit. un paysan disposant de crédit mais jugeant sa
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parcelle peu perfonnante pourïa se faire prêter une surface équivalente pour une campagne
agricole' La contre partie peut alors prendre différentes formes : prêts de matériel, participation
en travail ou aide ponctuelle en cas de difficult é.Laréciprocité est de toute façon à la base de cesphénomènes.

Quel que soit le mode de paiement, la transaction repose sur un accord oral et sarégularité sur une convention solidaire. Du fait de son caractère illicite, elle suppose un risquepour les contractants' c'est en fait I'attributaire qui supporte la prus grande part de ce risquepuisqu'en cas de constat de location avérée par les instances de gestion du foncier, la parcelle lui
est retirée' ce qui grève à terme ses capacités de production. La partie adverse ne s,expose qu,à
Ia perte des frais engagés pour la campagne. Il n'est généralement pas donné de suites plus
conséquentes' Par ailleurs, dans le delta du sénégal, res mesures répressives sont quasi
inexistantes sur les périmètres privés à cause de l'abondance de terre, et plutôt rares sur les
aménagements publics où l'écran de I'organisation paysanne gestionnaire du périmètre protége
les paysans' La pression foncière augmentant et l'introduction d,une plus grande rigueur degestion accompagnant l'assainissement de l'agriculture irriguée, ces pratiques devraient
cependant être appliquées de façon plus systématique dans les années à venir.

caractérisation des contractants du marché de ra location

La location de parcelle est entreprise préferentiellement par les concessions des classes cet D et par les concessions de la classe B jugeant leur disponible foncier insuffisant. Dans ledernier cas le risque encouru suppose, notamment à l'office du Niger, que la décision soit prise
collectivement' et qu'elle vise à garantir une cohésion sociale en voie de dégradation. Entre
stratégie d'accumulation offensive et stratégie sécuritaire, les acteurs intervenant sur ce marchéont donc des motivations très différentes. Le paysan tirant un loyer de ses attributions est àI'inverse généralement en grande difficulté, sauf dans le cas, présent dans le delta du sénégal,
où I'agriculture irriguée ne contribue que faiblement à son schéma de gestionza. Dans la majorité

2a sur des périmètres au fonctionnement aléatoire, l'irrégularité de ra mise en valeur peut conduire, à cause de Iadépendance des producteurs vis à vis de leur unio'pour re démarrage d,une campagne, à une désaffectation
i:i,:#ïi'-H','ii;"-:ffiïitff;î:fl*X#;;..-entpeuveniprendredesparceres en
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des cas, la décision de délaisser sa parcelle est une réponse défensive à une situation de crise'

outre le risque de perte foncière qu'elle induit, elle témoigne d'une incapacité à assurer la

conservation de ses moyens de production'

Les conditions d,entrée dans Ie marché de la vente

conclues entre deuxproducteurs,les ventes n'existent ànotre connaissance qu'àl'office

du Niger et sont apparues récemment. L',aboutissement de la transaction consiste à un

changement du nom de l'attributaire au niveau du cadastre de l'office du Niger' ce n'est donc

pas un titre de propriété mais une décision d'affectation qui est échangée' Qui plus est' les prix

ne sont pas fonction du mode de tenure. une parcelle attribuée avant le contrat de gérance et dont

l, affectation n, a pas subi de modification peut être négociée au même prix qu'une parcelle faisant

I'objet d'un Permis d'Exploitation Agricole25'

Les prix dont nous avons eu connaissance sont compris entre 500 000 et

1 000 000 FCF Nha(soit l,équivalent des revenus potentiels de 2 à3 campagnes d'hivernage)

et dépendent essentiellement de l'état de la parcelle et de la zone dans laquelle elle se situe' De

fortes demandes sont ainsi constatées sur les portions de périmètres ciblées par les programmes

de réhabilitation, de façon à devancer les redistributions post travaux, aléatoires pour les paysans

non présents sur le terroir concerné. cependant, si une parcelle a obtenu un bon rendement sur

plusieurs campagnes, le facteur localisation peut être rediscuté, ce qui induit une diminution de

la dispersion des prix et une orientation légèrement à la baisse avec le tassement observé des

différences du rendement entre zones depuis | à2 campagnes'

2, Rappelons que le pEA est en théorie le seul mode de tenure accordant un droit de jouissance d'une durée

indéterminée reconnu par le décret de gérance de 1996'
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Les procédures sont complexes et s'étalent sur plusieurs années. Elles se fondent sur
I'intitulé du Permis d'Exploitation Agricole qui stipule la possibilité d,une transmission au
conioint, àundescendantouàuncollatéralconnu(ON, 

1999)26.Lejeuestdoncpourl,acheteur
de se faire admettre comme un collatéral connu pour garantir la transaction. cette reconnaissance
peut s'obtenfu par le paiement répété de la redevance en lieu et place de l,attributaire, mais avec
son accord' Sur la foi de cette accumulation au niveau de l'office de preuves de relations entre
les deux contractants, le vendeur annonce son souhait de renoncer à sa parcelle et indique son
successeur' un autre moyen est de prétexter une scission de concession et d,inclure un collatéral
parmi les légataires' Les contrôles sont alors plus souples et il est de toute façon toujours possible
d'avancer un lien plus ou moins direct entre vendeur et acheteur. Il est possible que la
recrudescence des demandes de séparations constatée ces dernières années (Ducrot, lggg)
traduisent ce phénomène' Du fait de la nature de la transaction, il n,y a aucune garantie, sinon
morale' du respect des conventions liées à l'échange par la partie adverse. Dans le cas de la vente,
le risque est davantage supporté par l'acheteur que par le vendeur puisqu,une fois l,opération
conclue, ce dernier ne peut plus être inquiété.

caractérisation des contractants du marché de la vente

Les principaux acheteurs sont des producteurs des classes D. t et D.2 engagés dans une
stratégie d'accumulation et, dans une moindre mesure, de la classe 8.2 cherchant à rétablir un
ratio surface attribuée par actif par trop défavorable. Leur entrée dans Ie marché de la vente
foncière' plutôt qu'un recours répété à la location, s'inscrit donc toujours dans une logique de
long terme mais est sensée répondre à des objectifs differenciés. Elle témoigne, quelles que
soient les formes d'utilisation des parcelles acquises, du climat de confiance et de stabilité de
I'agriculture irriguée' L'accumulation foncière justifie le risque de pratiques illicites et d,un
investissement qui ne sera amorti qu'en 3 ans. Les prix intègrent en partie une anticipation des
évolutions probables du décret de gérance de 1996 vers une plus grande sécurisation des
attributaires2T' Mais il convient de souligner que les modes de coordination de ce marché

26 Dans la pratique' les transmissions de parcelles ne faisant pas l'objet d'un pEA obéissent depuis 1996 aux mêmesrègles.

27 Dans le contrat plan I ggg-2001I'office s'est engagé à une relecture du contrat de gérance (oN, l99g).
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semblent accorder aux titres d'affectation actuellement détenus la même valeur qu'un titre de

propriété. si un pEA est échangeable sous ces conditions, cela signifie en retour qu'il est dans

les représentations paysannes re garant d'une grande sécurité foncière28'

Les vendeurs sont essentiellement des chefs de concession de la classe A' Les risques

d,émergence d,un marché de spéculation sur les terres non encore aménagées, dont les

affectations sont en cours de discussion, sont bien présents. Mais il apparaît que les terres déjà

aménagées sont acquises pour l'exploitation agriculture. Ainsi un paysan ne cède sa parcelle2e

prutôt que de la rouer que s,il y est acculé. ceci suppose, soit un endettement chronique j"gé

irréversible l,obligeant à cultiver à perte, soit une situation sociale conflictuelle au sein de la

concession. Dans le second cas la vente permet de constituer un capital nécessaire à une relance

dans le contexte d,une exploitation restructurée et de débloquer une situation de crise' si cette

restructuration s,accompagne d'une scission, elle doit être négociée avec I'ensemble des

nouveaux chefs de concession issus de la séparation'

b. Les problèmes soulevés par les conditions de I'accumulation foncière

Les descriptions précédentes montrent que les modes de coordination de ces marchés sont

influencés par les stratégies de gestion des concessions, sous la contrainte de règles exogènes'

Au niveau des groupes domestiques, les conséquences de cette articulation sont différenciées

selon la classe de stratégie d'appartenance. par ailleurs, malgré les partisularités de son

acquisition, la terre est un élément déterminant du patrimoine des concessions' Dans des zones

où le capital détenu par les exploitations reste faible par rapport aux investissements extérieurs

engagés sur les périmètres, son accaparement et sa transmission jouent un rôle essentiel dans la

recomposition des unités d,accumulation. Etant donnée larépartitiondes classes de stratégie dans

la population (tableaux no3g et 42)et la description des marchés qui précède, I'accumulation

foncière sur chaque périmètre étudié renvoie à des problématiques différentes'

28 ce qui explique aussi que l,adoption de I'intensification n'ait pas été freinée par la législation foncière'

2e Généralement il ne sépare du reste jamais de la totalité de ses attributions' car la présence sur les périmètres'

même limitée, reste la garantie d,un accès à des circuits solidaires essentiels dans les stratégies défensives de recours

décrites dans le chaPitre I'
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Marchésfonciers et dffirenciations poysannes à I,office du Niger

A I'office du Niger, le développement de ces marchés sous la pression foncière peut, sur
Ies périmètres déjà aménagés, accentuer les différenciations entre paysans. Les concessions de
la classe A' déjà fragilisées sur le plan foncier, n'entrevoient en effet aujourd,hui de sortie de
crise que par un retour à une agriculture irriguée sécurisée, c,est à dire avec un accès au crédit
et au foncier en meilleure adéquation avec leur disponible actuel. or, toute participation aux
marchés fonciers' si elle offre une solution défensive en cas de besoins, se révèle dans lapratique
préjudiciable' outre le risque toujours présent de perdre sa parcelle en cas de contrôle de l,office,
la location et la vente participent d'un manque à gagnet'', mais surtout d,une déconnexion avec
les filières agricoles' cette marginalisation sous-tend, nous l'avons vu, un handicap pour
minimiser certains coûts de négociation (quelle que soit l'activité concernée) et pour l,entrée
dans des réseaux d'échange basés sur la réciprocité (chapitre III).

Le caractère illicite des marchés est par ailleurs un frein incontestable au maintien des
stratégies des concessions de la classe B qui, majoritaires dans les deux zones de l,office du
Niger étudiées (49%des effectifs, tableau no39), sont déjà (classe B.z)ou vont être soumises à
la pression foncière du fait du croît démographique. or, les solutions à leur problème de
répartition' aspect essentiel de la cohésion sociale et donc de la pérerurité du modèle sécuritaire
basé sur la captation centralisée d'un surplus collectif, sont inscrites dans la logique foncière3r.
A défaut de cultiver sur un périmètre en voie d'être réaména gérr,les chefs de concession doivent
faire un choix entre une insertion dans un marché à risque pour garantir le maintien du système
de droits et d'obligations et la scission de l'unité de production rizicole principale. cette seconde
option peut être prise de façon volontaire en devançant les conflits ouverts, ou en laissant Ia

30 Les marges potentielles de Ia riziculture sont supérieures au prix de la location. par ailleurs, les trajectoiresfoncières du chapitre vI ont montré les rouages des'fertes de parcelles induites par des locations.
3r Du fait de I'organisation du travail sur les parcelles maraîchères, la diversification agricole ne peut remplirefficacement sa fonction de redistribution qrr" *i la riziculture assure une accumulation comm'nautaire suffisante.
32 Auquel cas ils peuvent espérer en toute légalité une remise à plat de leur disponible foncier.
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situation se dégrader jusqu'à ce qu'elle soit intenable.

Dans Ie contexte de rareté de la terre I'insertion dans les marchés peut signifier un retrait

pour pratique foncière illégale, ou en cas de réussite I'appauvrissement d'un paysan de la

classe A. La scission de I'unité de production rizicole, et donc de I'unité de résidence, engendre

la création de nouvelles concessions dont il est difficile de prévoir les évolutions. Sans expansion

toute reconstruction sécuritaire sera pénalisée par la diminution des capacités d'accumulation

collective, tandis que le fractionnement du patrimoine grèvera la mobilisation d'un capital de

départ, et donc l'impulsion chez les nouveaux groupes domestiques de stratégies offensives

proches de celles de la classe D. La contrainte foncière induit une rupture inévitable, et par suite

une recomposition dont I'issue est aléatoire.

Cettemenace latente sur les logiques sécuritaires inquiète àjuste titre I'encadrement- Elle

peut se traduire par des pertes de perforïnances, les concessions de la classe B majoritaires ayant

massivement adopté les modèles d'intensification agricole, mais aussi par une baisse de I'impact

favorable de I'insertion institutionnelle de ces mêmes concessions. Nous avons vu en effet

(chapitre III, point B.l notamment), qu'en cherchant à sécuriser leur structure de production, les

groupes domestiques de la classe B contribuent à réduire l'incertitude entourant les filières

agricoles en exerçant un contrôle inteme du fonctionnement des organisations paysannes, de

I'approvisionnement en eau et de la fonction de crédit.

Enfin, pour les concessions de la classe D, les plus actives en tant qu'acquéreurs sur les

marchés fonciers, la contrainte des formes de coordination d'accès à la terre est doublement

pénalisante. Le foncier est en effet un élément déterminant de leur stratégie d'accumulation

productive, l'espérance de gains de productivité s'amenuisant à I'Office du Niger du fait de la

progression rapide déjà enregistrée. Alors que l'ensemble de la filière est libéralisé, I'accès à la

terre réglementé par un marché concurrentiel contraint entre en contradiction avec les autres

critères de leur développement. Ceci est d'autant plus vrai que les trajectoires patrimoniales ont

montré que du fait des connexions avec I'ensemble de I'environnement économique et

institutionnel que suppose la riziculture, les dynamiques les plus prometteuses se fondent sur une

complémentarité entre agriculture et diversification extra-agricole (chapitre VI, 8.4'a'2)' Il
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convient de remarquer aussi que ces contraintes sont partagées par les concessions issues de
scissions de groupes de la classe B et désireuses de développer des stratégies offensives.

Le régime d'affectation des terres défini dans le décret de gérance de 1989 et modifi épar
le décret de 1 99633 (oN, 1999) est un élément important du développement spectaculaire de

l'agriculture depuis I 992. Les innovations techniques à la base de ce développement n,auraient
en effet certainement pas pu se concrétiser sans un contrôle fort sur la ressource foncière.
L'émergence de marchés de la location et de la vente traduisent aujourd'hui I'inadéquation entre

les modes de coordination qu'il impose et les pratiques réelles des paysans. Ave clararéfaction
de la ressource (et spécifiquement des parcelles réhabilitées) il perd de ses vertus en freinant le
développement de l'intensification agricole des concessions des classes B et D, tout en ne

parvenant pas à protéger correctement celles de la classe A. Le modèle alliant logique capitaliste
productiviste et logique sociale de répartition équitable ne peut à terme que se fissurer.

La relance de la politique de réhabilitation et d'extension, justifiée par les succès de la
riziculture à I'Office du Niger et contenue dans le contrat plan lggg-2001 de décembre I 99g, est

engagée. Mais le débat reste aujourd'hui ouvert sur les modes de tenure sur les nouveaux
périrnètres, ainsi que sur les formes de I'intervention privée dans les travaux d,aménagement3a.

Il semble qu'il y a là une opportunité de lever en partie les contraintes foncières à I'origine de

la déconnexion entre les principes du décret de gérance et les stratégies paysannes, et par suite

d'extrapoler un mode de mise en valeur qui a démontré ses potentialités. Les concessions des

classes B et D apparaissent toutes disposées participer à I'effort d'investissement requis par les

extensions3s- Elles ont fait la preuve de leur capacité à pratiquer une agriculture intensive sur un
modèle associant des aménagements de qualité et un paquet technologique en adéquation avec

33 Le décret de 1996 apporte un net progrès mais, peu appliqué à I'heure acfuelle, il n'a pas fondamentalement
modifié les représentations paysannes de I'accès à la terre.

3a Le plan prévoit la réhabilitation de 5 600 ha et des extensions sur 5 5g0 ha d'ici juin 2001, et stipule que l,Etat
ne disposant pas de ressources sffisantes, lo participation cles bénëficiaires sera requise dans la mise en oeuvre
de tous les programmes d'extension envuenotamment tl'en accéléreilerythme. Lesfuiurs programmes d,extension
s'inscriront dans le cadre du Schéma Directeur (1999) en cours cl'élaborafion (ON, lggg).A ce jour le Schéma
Directeur n'est pas finalisé.

3s Toutes n'ont cependant pas la capacité financière pour assurer la totalité des investissements mais il semble que
cette confrainte du financement puisse êhe levée via les systèmes de crédits actuels.
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leur dotation en moyens de production. Leur installation sur des surfaces nouvelles libérerait

d,autre part en partie les concessions de la classe A, incapables de se lancer dans des

investissements d'envergure mais pouvant espérer une sortie de crise via une refonte foncière'

La tentation est cependant grande, devant I'afflux des demandes de grands privés (les

expressions, plus ou moins sérieuses, atteignaient près de 180 000 ha début 1999, oN, 1999)'

d,enclencher un vaste processus de colonisation sur un modèle proche de celui du delta du

Sénégal à la fin des années g0. Financièrement I'Etat se verrait par-là déchargé en partie de sa

fonction d,investissement. Cette option devrait d'autre part accélérer les extensions' Par contre,

malgré sa volonté d'imposer un cahier des charges précis et un contrôle rapproché des

investisseurs potentiels, il n'est pas sûr que I'office du Niger puisse garantir la pérennisation de

sa logique productive et d'une gestion adéquate de l'eau, ni qu'il puisse juguler les pratiques de

marquages fonciers spéculatifs qui ne manqueront pas d'émerger. Des entretiens menés avec des

candidats à l,aménagement font clairement état de leur intention de ne pas cultiver mais plutôt

de s'assurer une rente sur une zone stratégique'

Entre la préservation du modèle actuel et un virage libéral radical, des solutions

intermédiaires sont bien entendu envisageables. L'office du Niger dans la rédaction du Schéma

Directeur (oN, 1999) se propose d'intégrer les périmètres dans une dynamique régionale en

tenant compte des nouvelles institutions issues de la décentralisation (chapitre I)' Une telle

démarche est nécessaire étant donnée I'importance des changements en cours et de leurs

implications pour les actuels colons et plus généralement pour I'avenir de I'agriculture malienne'

Si les dangers et les potentialités des differentes options ont été présentés, il est aujourd'hui trop

tôt pour juger de l,aboutissement de la réflexion collective autour de ce délicat problème'

Marchés fonciers et différenciations paysannes dans le delta du Sénégal

La problématique du foncier dans le delta du Sénégal, du fait de la faiblesse des taux de

mise en valeur, se pose en des termes moins aigus qu'à l'Office du Niger. L'appropriation privée

n,occupe qu,une place secondaire dans les revendications paysannes, d'autant plus que la

sécurisation des parcelles attribuées est garantie par le peu de prise des communautés rurales sur
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les exploitants' Dans les stratégies de court terme et les tactiques de mise en valeur la contrainte
foncière s'efface le plus souvent devant Ia contrainte du financement. Avec la déconnexion entre
les surfaces disponibles et le montant du crédit alloué par la caisse Nationale de crédit Agricole,
en nette diminution suite à I'accroissement immodéré des impayés, la ressource rare est le crédit.
et non plus, comme de l9g7 à 199336, le foncier.

Ceci est particulièrement vrai sur les périmètres privés et sur les aménagements publics
ou transferés éprouvant des difficultés dans la gestion des campagnes (cas de la cuvette de pont
Gendarme) où la pression foncière est la plus faible. La description du marché de la location
(prêt-emprunt ou faisant office d'une transaction directe) et les chiffres avancés par Bélières et
al (Bélière et al, 1999) confirment le caractère ponctuel des mouvements fonciers repérés tout
au long des suivis (chapitre III et IV)- De ce fait, sur ces périmètres la differenciation entre les
groupes domestiques n'émane pas du mode d'affectation des terres. Au contraire, celui-ci permet
aux concessions de la classe A de garder leurs attributions s'ils ne cultivent pas. Les paysans des
classes B, C et D, s'ils disposent de financement, peuvent tenter de satisfaire leurs objectifs
d'accumulation en profitant de l'espace libéré. s'ils sont pénalisés par le retour des concessions
en situation précaire dans l'aménagement, à la suite de la négociation de moratoires par exemple,
ils conservent la possibilité d'entrer dans le marché de la location sur d,autres aménagements.
Pour les concessions comprenant plusieurs unités de production, la libéralité de l,occupation sur
ce type de périmètres est I'occasion de recompositions internes. L'éclatement des centres de
décisions est ainsi facilité. Les données du suivi-évaluation de la SAED montrent par exemple
que la part des parcelles sous la responsabilité du chef est passée pour les grandes concessions
de 55 à35% entre rg93 et 1997 (Bélières et al, r999).

La situation est différente sur les grands aménagements publics ou transferés qui
fonctionnent de manière régulière et offrent des services satisfaisants (cas du périmètre de
Boundoum)' Ici la problématique s'apparente à celle de I'office du Niger. Les paysans de la
classe A (majoritaires dans les zones d'étud es, 52oÂ) généralement sous dotés en terre sont
bloqués dans leur expansion foncière alors qu'elle représente, sur ces périmètres sécurisés, une

36 Durant cette période les jeux d'entrée dans le marché des attributions, qui plus est slmonyme d,accès au crédit,faisait de la surface attribuée un critère de différenciation entre les paysans (chapitre vI).
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voie de sortie de crise. Privés de financement et par suite incapables d'intégrer, sauf sur de très

faibles surfaces, le marché de la location, ils n'ont d'autres choix que la poursuite d'une

diversifi cation des revenus défensive37.

A l'inverse les concessions de la classe D, et à un degré moindre de la classe B, ont

I'opportunité de se positionner sur le marché de la location et de jouer sur la complémentarité

entre périmètres publics et privés. Pour ces groupes domestiques la levée partielle de la

contrainte du financement atténue les blocages du mode d'affectation des terres. Il reste que

I'incertitude de la filière rizicole, et plus encore des filières de diversification agricole, les incite

à accorder aux parcelles des périmètres publics une fonction stabilisatrice. La pression foncière

est de ce fait considérablement augmentée. Le mode d'affectation des terres peut alors être

pénalisant, surtout pour les concessions de la classe B en construction stratégique.

Les enjeux de la répartition du foncier dans le delta du Sénégal se focalisent donc

principalement sur la sécurisation des conditions de production des petites exploitations (classe

A et classe B en construction), et seulement sur certains périmètres, mais restent à notre avis

aujourd'hui secondaires par rapport à la contrainte financière. Il est donc nécessaire de raisonner

dans le long terme et sous l'hypothèse d'une confirmation de I'assainissement des filières

annoncé par certains auteurs (Bélières et al, 1999), et surtout d'un élargissement de la fonction

de crédit. Dans cette configuration les blocages et contournements rencontrés à I'Office du Niger

apparaîtront fatalement. La faible représentation actuelle des concessions à stratégies sécuritaires

de la classe B (2104) n'exclut pas en effet une résurgence des dérives des années 87-93, surtout

si un marché libre de la terre est officialisé38. Il convient donc selon nous, pour tout ce qui touche

au foncier, d'accompagner I'assainissement en cours au profit de la sécurisation des petites

exploitations sur les périmètres publics. L'arsenal législatif même s'il n'est pas correctement

mobilisé offre un levier à ne pas négliger. Il y a là un moyen de stabiliser, par une rationalisation

des pratiques des concessions et par suite des organisations paysannes, des filières agricoles

fortement ébranlées par les ruptures de I'expérience privée.

" Cette situation est caractéristique des concessions n"214 et 215 de Boundoum Est. Elles ne disposent que de
0,62ha dans le grand aménagement, surface largement insuffisante pour assurer leur subsistance.

38 C'est en prévision de cette réforme que les pratiques de marquage se sont opérées (chapitre VI).
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2) Marchés fonciers et fonctionnement des organisations paysannes

En reprenant I'analyse des marchés fonciers en terme de coûts de transaction, le meilleur

moyen pour un paysan de minimiser les coûts d'information et de négociation est de briguer un

poste de responsable d'organisation paysanne (OP)3e. Il augmente ainsi son capital social et

bénéficie, au nom de tous les membres, d'une position stratégique forte. Mais alors

I'organisation, originellement pensée comme une entité collective permettant d'atteindre des

objectifs partagés par les membres participants (Robbins, cité par Ménard, 1990) et

potentiellement efficace pour la minimisation des coûts de transaction est en fait utilisée pour

servir des intérêts particuliers.

Les conditions de la survie de I'OP face à I'opportunisme de ses dirigeantsao dépendent

alors de la réaction des autres membres. Soit chacun espère pouvoir à son tour jouir des mêmes

privilèges et I'organisation est radicalement détournée des fonctions qui ont prévalu à sa création.

Chaque membre peut dans cette configuration tirer un bénéfice du revirement stratégique

collectif et continuer à fonctionner, mais dans le même temps I'incertitude est entretenuear. Dans

le cas contraire, I'analyse par I'antinomie défection/prise de parole (Hirschman, 1995) peut être

mobilisée. Par leur prise de parole (attitude visant à participer activement au bon fonctionnement

de I'organisation mais aussi à son contrôle et à son amélioration), les autres responsables peuvent

tenter de contrecarrer les pratiques déviantes. Ils perdront des opportunités individuelles d'accès

à la terre par opportunisme mais contribueront à réduire I'incertitude par le renforcement des

organisations. A I'inverse, la défection se traduira par un départ de I'organisation, soit en

fonctionnant par autofinancement soit en créant une nouvelle structure.

3e Si ces coûts sont a priori surtout déterminants pour le marché des atffibutions, ils n'en sontpas moins importants
pour les deux autres formes. Repérer les vendeurs ou les loueurs potentiels, faciliter la négociation pour le
changement d'attributaire au niveau de I'Office en cas de conclusion d'un accord sont des étapes primordiales des
marchés de la location et de la vente.

40Il s'agitbien là, en adoptant un raisonnement individuel (ou collectif dans le cas où ce comportement obéit à une
stratégie de concession) d'aller à I'encontre du rôle affiché de I'organisation, et finalement de remethe en cause
l'efficience de ses autres fonctions, déterminantes dans la mise en valeur agricole (chapitre I),

or Les règles collectives au sein de I'organisation sontbrouillées et s'opposent alors directement aux instifutions qui
les encadrent. I1 s'en suit une perte de repères et un risque qui se reporte généralement sur la fonction de crédit.
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A l,off,rce duNiger, laprédominance des stratégies sécuritaires de laclasseB (49% des

concessions), même si certaines subissent une pression foncière et des problèmes de cohésions

internes (22%de ces concessions), induit un renforcement des options de prise de parole'

L,agriculture irriguée, centrare dans res systèmes de production et portant une stratégie tournée

vers l,accumulation domestique doit être sécurisée- L',insertion dans une organisation paysanne

permet de contrôler son fonctionnement, et par suite, l'accès au crédit, à un service de l'eau de

qualité, mais aussi au foncier42. Il ne s'agitpas d'utiliser lareprésentation collective ainsi acquise

pour un développement individuel, mais de prévenir toute initiative individuelle susceptible de

mettre en péril le crédit de l,op vis à vis de renvironnement institutionnel'

De ce fait les candidats à l,entrée sur le marché foncier issus des classes D (19% des

concessions) devront, soit supporter seuls la totalité des coûts, soit passer par d'autres formes

d,organisation (parenté, ethnie, principalement), soit prendre I'option de la défection' Les

groupes domestiques de la crasse A, qui subissent en premier lieu les incertitudes des filières

agricores, sont plutôt enclins à accompagner la prise de parore des concessions de la classe B'

Le renforcement de la stabilité sur les périmètres irrigués présente en effet à terme une voie de

sortie de crise, tandis que leur précarité accentue le risque pris par I'insertion dans le marché

foncier ilticite. Il est bien évident que ce contrôle n'est pas opérant dans toutes les organisations

et que la murtiplication des GIE (chapitre I, point 8.1.d) est bien le signe de la présence des

options de défection. cependant, il semblerait que les dérives individuelles assises sur la

représentation colrective soient pour l'instant jugulées sous le double impact de la volonté

apparente de l,office duNiger de mieux appliquer les règles foncières, et de I'expression de la

prise de parole au sein des Associations villageoises et des GIE' Le risque d'une accélération des

déviances au sein des organisations vient de la pression démographique qui pèse sur les

concessions de la classe B et qui induisent un renforcement des dlmamiques offensives des

classes D (cfsuPra)'

azL'engagementestplutôticisurunmodedéfensifdepréservationdel'existant'
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L'environnement économique et institutionnel de I'irrigation dans Ie delta du sénégal,à cause de la muttiplication des sources d'incertitude suite aux crises structurelles de cesdernières années (chapitre I), incite davantage à des comportements opportunistes, Lesinstabilités récurrentes de Ia mise en valeur et des résurtats agronomiques comme financiers desdifferentes filières irriguées, encouragent les paysans à érargir I'éventair de leurs choix enjouantsur la diversité institutionnelle et sur Ia malléabilité de nombreux GIE fragilisés. Les stratégiesde pluriactivité des concessions de la classe A (52%des concessions des zones concernées parl'étude) induisent une part faible de l'agriculture irriguée dans le revenu total (environ 30%).L'accès au périmètre n'est finalement qu'une possibilité parmi les autres. Ir est pour ellesessentiel de ne pas s'en priver en conservant une attribution, mais du fait de la précarité de leursituation elles ne peuvent pas s'investir pleinement pour garantir ra mise en valeur continue.Nous avons vu que les concessions des classes c et D (27%des concessions) axent en grandepartie leur stratégie sur les dysfonctionnements organisationnels, créateurs pour eux de sifuationsfavorables pour la mise en culture.

Ainsi' en l'absence de sanction de la part des communautés rurares, une stratégieindividuelle d'expansion portée par l'appartenance à un GIE ne sera pas perçue comme unblocage des fonctions collectives de l'organisation. Il existe un consensus interne, chacunespérant pouvoir en son temps profiter des opportunités offertes par une utilisation du foncier endehors des règles d'attribution' La prise de parole est mobilisée par les groupes domestiques desclasses c et D (avec I'accord tacite de ceux de la classe A) et va dans le sens de rentretien deI'instabilité' De fait, laprise de parole pouvant orienter les GIE vers une répartition dans lesrègles des surfaces irriguées ne peut être le fait que des groupes domestiques de la classe B (zr%des concessions) s'ils se sentent menacés dans leurs pratiques agricoles. En minorité, ils optentdans la pratique pour la défection si Ia possibilité leur en est offertea3, ou cherchentindividuellement à se protéger en faisant valoir leurs droits au niveau d,organisations supérieures(communauté rurale, Union).

":i'HÏ::f"',::iîJ:,t.ïîi.,rî:::1ï:l,i:ii.:'#:rsence de nouveres s,.uctures adhérant à une action
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L,analyse de l,incidence organisationnelle des aspects fonciers fait apparaître la

pertinence pour les terrains d'étude de I'antinomie défection / prise de parole' Elle permet

notamment de mettre en lumière le poids des stratégies des concessions dans la réduction

collective de l,incertitude à l'office du Niger, mais aussi les rouages de I'entretien d'une

instabilité génératrice d,opportunités individuelles pour un petit nombre dans le delta du sénégal'

complétée par une vision en terme de coûts de transaction et de conventions' I'approche est

généralisable à tous les niveaux de l'organisation de la gestion des périmètres, et particulièrement

à I'analyse de la fonction de crédit'

3. srrurÉcrn DES coNCESsroNS ET cnÉurr RURAL pAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES

Nous aborderons la problématique du crédit principalement à travers les interrelations

entre les stratégies des concessions et les organisations touchant à la filière iz*' en nous

concentrant sur le fonctionnement des organisations Paysannes (oP) : associations' tons

villageois et GIE à l,office du Niger, GIE, sections villageoises et unions hydrauliques dans le

delta du Sénégal. Acteurs incontournables de l'économie des systèmes irrigués, les oP sont

historiquement des constructions imposées par les encadrements respectifs pour mieux

promouvoir leur politique (oN, lggg,Bélières et al, 1999). Il s'agissait de diffuser par elles des

techniques nouvelles et de recréer un cadre coopératif déconnecté des organisations en oeuvre

dans les zones d,origine des agriculteurs installés sur les périmètres. Leur formejuridique et leurs

prérogatives actuelles sont nées en grande partie de la nécessité de relayer les sociétés d'Etat dans

leurs anciennes fonctions'

Si la place des op dans la fonction du crédit et leur articulation avec le monde paysan

sont décrits dans le chapitre I, il apparaît important, pour juger de leurs interrelations avec les

stratégies paysannes, de revenir au fil du raisonnement sur la situation et les enjeux de leurs

interventions effectives. Du fait de la multiplication des institutions autour du crédit et dans un

souci de clarté, les analyses des deux terrains d'étude seront dans un premier temps présentées

séparément.

aa c,est du reste en fonction de la rizicurture, activité structurante des deux zones, et des formes de la participation

des concessions à cette filière que se construisent res stratégies (chapitre III).
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a' Fondements et enjeux de la réforme du crédit rural à lroffice du Niger

l\lger

originellement créées par assurer le battage, les associations villageoises de l,office du
Niger dans leur forme actuelle ont été dès 1986 impliquées dans la fonction de crédit rural (oN,
1999)' Relais entre les colons et les banques, elles furent chargées de l,expression des besoins
en intrants et en équipement de leurs membres, de la gestion des bons et de leur réception, de la
distribution des biens et services concernés, du recouvrement des prêts au niveau paysan et du
remboursement aux institutions financières. En réceptionnant en nature les dettes des membres,
elles ont égalernent investi le march é céréalier, même si celui-ci est resté largement dépendant
du circuit officiel par les rizeries de I'office du Niger jusqu'e n lgg2. outre ces fonctions de
gestion' la caution solidaire des Av a facilité l'accès de la majorité des paysans au crédit rural.

c'est à travers la fonction de crédit et les activités induites qu'ont été révélées les lacunes
de formation des dirigeants et que se sont focalisés les tensions et conflits internes aux villages.
on peut citer la fixation d'un prix surévalué pour le recouvrement des dettes, sous la pression des
paysans mais aussi du fait de dirigeants mus par la défense de leurs propres intérêts, la difficulté
à négocier la commercialisation directement avec des commerçants beaucoup mieux organisés
et le manque de transparence dans la gestion d'ensemblea5 (Beauval, lggg).Les dérives se
confirment' violemment, en 1992.Les graves problèmes de commercialisation rencontrés par les
Av et les ToN (chapitre I, point 8.2.a.1) entraînent des pertes nettes et l,arrêt des crédits de
campagne pour de nombreux producteurs, dont certains s'étaient pourtant acquittés de leur
dettea6' L'ampleur de la crise met àjour les dysfonctionnements latents et déclenche la réforme
du système de crédit sous I'impulsion de I'encadrement, des paysans et des banques.

a5 si cette opacité est en partie due à un manque de maîtrise des documents comptables, elle servait aussi despratiques visant à favoriser certains groupes de producteurs, voire certains individus.
ou En 1992' les malversations des commerçants à l'encontre des AV porteraient sur 3g0 millions de FCFA pourI'ensemble de la zone office' A ces malversations s'ajoutent des ventes à perte sur un marché dorénavant libre. Laconjonction de ces phénomènes prive de créditprès dË 70o/o desop pour la campag ne tggqtgs (Touré et al, lggT).

Niger
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Des colons ont réagi en quittant, totalement ou en partie, leur AV d'appartenance pour

créer des Groupements d'Intérêt Economique. Ces nouvelles structures, fortement encouragées

par le mouvement de démocratisation de la société malienne à partir de 1991 et soutenues par

I'Office du Niger, émergent pour retrouver un accès au crédit. Mais leur seconde fonction est

aussi de reconstruire une organisation collective, affranchie des dérives individuelles des anciens

dirigeants et des conflits anciens entre groupes hétérogènes au sein des villages (Touré et al,

1997).Une telle alternative, typique d'une défection suite à l'émergence d'une concurrence dans

les formes associatives, n'est cependant pas en mesure de résoudre les problèmes de formation

à la gestion, ni de contrôle interne des structures pré-existantes. En 1998 le diagnostic de l'étude

du schéma directeurjuge que l4o% seulement de ces GIE sont crédibles et que seulement un tiers

sont réellement actifs. Pour comparaison, seuls 24 des 156 AV et TON des 5 zones de I'Offise

sont jugés crédibles, forts ou modèles (ON, I 999). D'après ces auteurs, les GIE reproduisent pour

leurparticipation à la fonction du crédit les dysfonctionnements organisationnels qui ont entraîné

la crise de 1993, tandis que les AV et TON n'ont pas su les corrigeroT.

Cependant, si les impayés restent importants (2,624 milliards de FCFA soit 52o/o des

encours totaux fin 1998, Beauval ,1999),75% des OP ont eu accès au crédit pour l'hivernage

96197 ,avec un taux de recouvrement proche de9}'Â(Touré et al, lggT),ratios qui se sont encore

améliorés les deux années suivantes (ON, 1999). Ces résultats contrastent avec laperception des

OP précédemment évoquée et méritent donc une analyse fine. S'ils sont en grande partie

imputables aux réformes dans l'organisation des circuits de financement, il nous semble que les

OP, en s'adaptant à la nouvelle organisation, n'y sont pas étrangers.

Avec I'introduction en 1995 des systèmes de crédit décentralisés (chapitre I,

point D.Z.a.l), I'intervention des OP dans la fonction de crédit s'est réduite et le contrôle des

opérations s'est sensiblement amélioré. Les deux réseaux de caisses d'épargne et de crédit

conculTents, interlocuteurs directs des paysans mais bénéficiant d'un statut les affranchissant en

partie des tensions villageoises, sont mieux àmême d'exercer des pressions pour le recouvrement

o7 Absence de statut, non respect des dispositions des contrat-plans, choix arbitraires de dirigeants qui cumulent les
fonctions, mauvaise instruction des dossiers de crédit, sans compter l'émergence de pratiques déviantes,
individuelles ou collectives, jouant sur la multiplication des structures et sur la confusion qui en découle pour
détourner les sommes empruntées.
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surtout en s'appuyant sur leur fedération et sur la centrale de risques (Ducrot, 1999)48. La

souplesse dans la répartition des tâches, laissée ouverte à la négociation en fonction de la

crédibilité de I'OP, permet d'autre part de conserver les pratiques efficientes de I'ancien système.

A I'extrême, les AV peuvent s'affranchir totalement des réseaux de caisses en s'autofinançant.

Il convient enfin de souligner que I'action du Projet Centre de Prestation de Services d'appui aux

OP permet de débloquer nombre de situations délicates (Spinat, 1999). Outre I'effort de

transparence que véhiculent ses conseillers, le rôle de médiateur de I'association de groupements

(FARANFASI-SO) qu'il a initié redonne aux OP une certaine légitimitéae.

A condition que les impayés puissent être recouverts, ce qui semble réalisable d'après les

moratoires élaborés avec les banques via le PCPS ou les réseaux de caisses, et que soient

clarifiées les responsabilités des differentes organisations intervenants0, le bilan du crédit est

prometteur. L'assainissement traduit par les critères du nombre d'OP éligibles à un financement

et du taux de recouvrement se double d'un changement de I'appréhension par les paysans de la

fonction de crédit, et par suite, du fonctionnement global de leur organisation d'appartenance.

2) De I'impact des stratésies paysannes dans ce processus

L'analyse de cette évolution institutionnelle, a priori portée de bout en bout par des

interventions et innovations extérieures, ne doit pas selon nous occulter la dimension micro-

économique. Les lacunes des organisations paysannes, tout au moins de la majorité d'entre elles,

ont porté dans I'ancien mode de coordination autour du crédit sur leur incapacité à réduire les

asymétries d'information inter et intra-organisation et les coûts de comportementsr (Ménard,

1990). Les paysans de base, dépendants du crédit pour adopter les innovations prometteuses de

ot En 1998 des agents ont été engagés par la centrale pour prélever directement au battage les dettes des mauvais
payeurs, opération difficilement envisageable pour une OP.

ae La faiblesse du fédéralisme des OP est selon certains observateurs une limite forte de la représentation paysanne
dans les négociations (Beauval, 1999).

to Il y a de fait potentiellement concurrence entre OP et caisses villageoises, entre caisses et PCPS, entre le conseil
rural de I'Office et le PCPS et entre les deux réseaux de caisses.

5r Dans la plupart des cas ces coûts de comportement, ou tricherie, ont même plutôt été entretenus par le laxisme
des contrôles internes et externes des OP, laxisme créant des opportunités pour les dirigeants.
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la riziculture mais en même temps prudents quant au devenir de la filière et souvent pressés par

les impératifs de leur reproduction simple, étaient en 1986 enphase d'apprentissage technique'

économique et organisationnel (yung, rggz).En ne tenant pas compte de cette situation les

conditions dirigistes et autoritaires de création des oP et de leur bureau ont conforté le pouvoir

de ceux qui, par reur connivence avec l'office du Niger, disposaient déjà d'un accès privilégié

à l,information. privés de défection car l'Av est la seule possibilité d'accès au crédit et dans le

même temps privés de prise de parole active car dans un rapport de soumissioilS2' les paysans de

base ont accompagné ceprocessus de façon attentiste (Hirschman, 1995)' Les organisations ainsi

créées ont contribué à maintenir les colons hors du marché plutôt que de favoriser leur

apprentissage. Le délai entre ra suppression de la porice économique et les décisions privées de

vendre en dehors des rizeries de l,office du Niger est ici significatif'

Il convient aussi de sourigner que les asymétries informationnelles au sein même des

concessions et les faibles espaces de liberté accordés aux dépendants dans leur recherche de

revenus (conclusion du chapitre IV) ont entretenu indirectement ces dérives' Le chef de I'unité

de production communautaire centralise dans lazoneoffice du Niger I'ensemble de la gestion

rizicore. Les autres actifs sont ainsi de fait exclus des négociations que le groupe entretient avec

res institutions de la frlière. peu ou pas informés des dysfonctionnements des oP' ils ne peuvent

pas jouer de reur prise de parole au niveau domestique pour influencer les pratiques de leur

responsable et, par suite, confortent sa participation loyaliste à l'action collectives3'

Les changements à partir de lggl semblent confirmer cette analyse' L'encouragement

à la création de groupements d,intérêt économique, synonyme de concurïence dans les formes

d, organisation, autorise la défection. celle-ci constitue une alternative à la participation loyaliste

et la multiplication rapide des GIE révèle les dysfonctionnements collectifs autour du crédit

ressentis par res colons. Mais r'émergence de la défection ne change pas fondamentalement les

il***"s,entendaussidufaitquelesdirigeants-*:1l,::Ïî::ïîTi}iÏ:î;JJHj#îlil['.T:
ffi:"mnîffiiîi,ffii":i:T:tii";i;ï? autorité ancienneiié. u,,* cherreries des anciens vilages'

53 La participation loyaliste est ici inconsciente car erle se double de barrières à la défection et à la prise de parole'

Elle ne devient active et consciente que si les individus pensent qu1 leurs revendications ont une chance d'être prises

en compte, et s 
,irs sont prêts à ,eionrer aux certituàes de ù ctéfection (si elle est possible) en échange d'une

amérioration problëmatique cru procruit auquer ils restentfidères (Hirschman, 1995)'
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conditions de fonctionnement des oP et surtout ne lève pas entièrement les freins à Ia prise deparole en leur sein' Les directions des Av, s'appuyant sur leurs membres loyalistes, peuventpérenniser leurs pratiques individuelles. De reur côté, à r,heure où res rendements et resproductions rizicoles décollent (chapitre I), les nouvelres structures sont prises majoritairement
en main par les leaders des groupes sous-représentés au niveau AV. ceux-ci tentent, pourprofiter
des opportunités nouvelles de I'agriculture, de reproduire le contrôle de l,organisation dont ilssont issus' L'augmentation de lapression foncière encourage également les stratégies d,extensiondes surfaces pour lesquelles I'insertion institutionnelle est un moyen privilégié (cf supra pourI'analyse des marchés fonciers)' L'alliance entre la défection et la prise n,a pas eu lieu, et ced'autant plus que les partants étaient les plus àmême d'engager un débat fructueux pour rimiterles dysfonctionnements internes (Hirschman, r 9g5).

Par contre' les résultats de la riziculture et des cultures de diversification dès cette époqueautorisent I'autofinancement et donc pour certains paysans une défection totale vis à vis del'architecture institutionnelle du crédit. Ils s'affranchissent ainsi dupaiement de frais financiers,des dysfonctionnements collectifs, et de la contrainte d'une commerciarisation anticipée (et à basprix) pour payer leurs exigibles' cette forme de défection offre peu d,enseignements sur ra naturedes dysfonctionnements et sur les améliorations à apporter. EIle est en progression puisqu,en
1997 ' 20% des quantités totales d'engrais échangées l'ont été au comptant (Ducrot, rggg).

Quand en 1995 la réforme du système par le développement des réseaux de caisses estentreprise' l'échec majoritaire de I'ancien système touche des agricurteurs qui sont parvenus às'approprier de nouveaux modèles techniques et pour lesquers les perspectives de yagriculture
irriguée n'ont jamais été aussi bonnes (Mariko et al, lggg).par ailleurs l,apprentissage despratiques de commercialisation a étédepuis 5 ans facilité par Ia libéralisation effective du marchédu riz' Les contrôles proposés par la réforme, externes et par certains aspects déconnectés destensions villageoises' se doublent ainsi de l'émergence de chefs de concession visant desobjectifs sécuritaires et commençant parfois à subir une pression inteme de ra part de reurdépendants (classe 8.1 etB.2,4g%des corons en r99g, tableau n"39).
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Ces deux phénomènes conduisent à lever les blocages à la prise de parole au sein des OP,

surtout que celles-ci gardent un rôle déterminant par le biais de la caution solidaire. Il devient à

la fois nécessaire et possible pour les membres de base d'améliorer les conditions d'accès au

crédit et donc d'asseoir leurs orientations stratégiques axées sur la riziculture. Les conditions du

traitement des dossiers par le Projet Centre de Prestation de Service (Spinat, I 999) montrent

bien, malgré la diversité des situations, la présence de cette prise de parole. Elle est portée par

la volonté de réduire durablement les incertitudes liées au financement de I'agriculture. Les

interlocuteurs se multiplient, chaque membre sachant que son OP peut être sanctionnée à un

niveau supérieur, et un processus démocratique est en train de voir le jour. Autre révélateur de

I'appropriation d'un nouveau modèle, les sanctions à l'égard des mauvais payeurs, qui se sont

du reste "humanisées" sont aujourd'hui relativement bien acceptées (Spinat ,1999). La pérennité

de la fonction du crédit, étant donné le poids des classes de stratégie dans la population, est jugée

prioritaire face à la couverture solidaire ou implicite des pratiques déviantes.

Il est intéressant de noter que les OP ayant réussi à enclencher plus tôt une dynamique

démocratique reposant sur la prise de parole entrent généralement en conflit avec les réseaux de

caisses. Si les réseaux sont adaptés pour redresser les dysfonctionnements de la fonction de crédit

en cas d'adhésion uniquement loyalistes des membres, leur intrusion dans une gestion interne

satisfaisante du crédit est mal perçue. Certaines AV pratiquent ainsi la défection vis à vis des

réseaux aujourd'hui dominants. Elles proposent un service identique voire moins cher sur fonds

propres. Cette décision collective, si elle sous-tend des tensions entre les différents interenants,

suscite quelques espoirs sur les potentialités organisationnelles des paysans.

Dans le jeu de concurrence engagé autour du crédit, I'alliance entre défection et prise de

parole est réalisable et peut rouvrir le crédit à la majorité des paysans. Les différentes stratégies

de diversification des revenus développées au niveau des concessions et leur répartition dans la

population colon sont déterminantes pour la confirmation et la pérennisation de ce processus.
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b. Fondements et pérennité de loassainissement du crédit dans le delta du Sénégal

1) Les conditions de la crise du crédit dans le delta jusqu'en 1992

Lorsqu'en se conformant aux objectifs de la Nouvelle Politique Agricole la SAED se

retire de la gestion du crédit au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole Sénégalaise

(CNCAS) en 1 987 ,la crise est déj à engagées4. A travers les coopératives, les sections villageoises

et les anciens groupements, les phénomènes de tricherie et de contournement sont facilités par

les asymétries d'information et par la captation de pouvoir de dirigeants déjà socialement

influents. D'autre part la SAED, seul opérateur dans lazone, apeu de marge de manoeuvre pour

exercer le recouvrement coercitif de ses créances, sachant que cette exigence se heurte aux

impératifs de sa mission de mise en valeur hautement stratégique. Comme il existe par ailleurs

des points d'achoppement beaucoup plus préoccupants, le début de crise n'est pas réellement

traité et les dysfonctionnements qu'il sous-tend vont perdurer.

Il est nécessaire de distinguer les deux formes de I'accès et de I'utilisation du crédit

suivant I'intervention de la CNCAS en1987 et le transfert de la gestion de I'eau en 1990. Sur

les périmètres publics puis transférés la structuration du monde paysan à deux niveaux entraîne

un élargissement des fonctions des organisations paysannes de basess. Le renforcement de leur

responsabilité vis à vis des institutions financières et leur insertion dans le marché du paddy à

I'occasion de la commercialisation des exigibles payés en nature en sont les points principaux.

Cependant la coordination des adhérents au sein des structures est peu affectée car les acteurs ne

changent pas. Les pouvoirs locaux sont maintenus, la démocratisation des organisations est

inopérante et la CNCAS, comme la SAED en son temps ne dispose pas de réel moyen de

pressionpourrecouvrir ses créances. Les conditions du début de crise relevées en 1987 sont donc

5a Les arriérés de la SAED, sur des prêts sans intérêt, se montent à 858 millions de FCFA et le changement

d'institution pour le crédit est jugé fondamental à la relance promise par les autorités.

55 Rappelons que dorénavant les OP de bases (GIE ou sections villageoises), s'intercalent entre les paysans et la

banque pour la gestion des approvisionnements et du crédit (collecte des expressions des demandes, réception puis

distribution des intrants et des services, collecte des exigibles), et entre les paysans et I'Union hydraulique pour la
gestion de I'eau (recensement des surfaces à irriguer, répercussion de ces besoins au niveau du périmètre,

récupération des redevances hydrauliques) (Fall, 1998).
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toujours présentes et le transfert de compétence débouche sur les mêmes dysfonctionnements des

OP que ceux observés à l'Office du Niger. Le prix de rachat du paddy des membres pour le

reÇouvrement des exigibles est souvent surévalué et les ventes à des riziers peu fiables se

multiplient (Liagre, 1997). L'opacité de la gestion des OP et des Unions encourage par ailleurs

les détournements individuels de la baisse des coûts de transaction liée à I'organisation. Les

défaillances techniques dans les parcelles s'ajoutent à ces phénomènes pour accélérer la crise.

Les attributions foncières sont enfin directement connectées à I'appartenance à une OP.

Sachant qu'elles sont bloquées entre deux réhabilitations par I'arrêt des travaux d'aménagement

(chapitre I et supra sur l'analyse des marchés de la terre), les paysans ne peuvent pas se soustraire

à la mauvaise gestion de leur OP d'appartenance sans se voir dépossédés de la jouissance de leur

parcelle. Ils peuvent par contre tenter de se positionner, à la faveur d'une campagne d'attribution,

sur une autre partie de I'aménagement voire sur le domaine des périmètres privés. En d'autres

termes la défection totale n'est pas possible sans perte de patrimoine.

Sur les aménagements privés les conditions de la colonisation du delta bouleversent les

modes de mise en valeur et font émerger de nouvelles formes d'organisation et de coordination

(Bélières et al, 1999). Il ne s'agit plus, comme sur les aménagements publics ou transférés, de

convertir des OP déjà existantes en changeant leur statut, mais bien de créer de toutes pièces des

structures disposant d'une forte autonomie (chapitre I). L'abondance et I'accessibilité de la

ressource financière de 1987 à1992 s'ajoutent à l'absence d'un niveau supérieur d'intervention

(SAED ou Union) et à la réduction du nombre d'adhérents dans les OP de base (particulièrement

pour les GIE familiaux) pour conforter cette autonomie. Les contrôles internes et externes du

fonctionnement de cette forme de la mise en valeur sont en grande partie levés. Paradoxalement,

cet encouragement à l'initiative privée ne se double pas d'un accompagnement des nouvelles

structures. Aucune formation sérieuse, tant comptable que technique n'est entreprise alors que

les fonctions prises en charge sont à la fois inédites, nombreuses et complexes dans le contexte

de la motorisation et du financement de I'agriculture irriguée. Jusqu'en 1992 il est par ailleurs

possible, toujours grâce à la faiblesse des contrôles, de créer un nouveau GIE en cas

d'endettement, de conserver la surface attribuée et de pouvoir cultiver sans avoirrembourser ses

dettes. L'option de défection est donc durant cette période possible sur les PIP. De nombreux
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paysans vont du reste la pratiquer.

2) La crise du début des années 90 et les conditions de son traitement

L'euphorie qui suit I'installation de la CNCAS, mesurée en terme de surfaces cultivées

et de quantités de paddy produites gêne I'appréhension de ces dysfonctiorurements

organisationnels. L'ampleur de la crise suite à I'effondrement brutal du système durant

I'hivernage 1990191 (chapitre I, point 8.2.b.2), révélatrice de la dépendance des systèmes de

production par rapport au crédit, su{prend ainsi bon nombre d'observateurs. Les pertes nettes

sont aujourd'hui estimées à 6 milliards de FCFA (Daffé et al, 1998). La nécessité d'une réforme

d'ensemble du crédit est alors inéluctable d'autant plus que si les OP du domaine privé sont les

plus touchées du fait de leur manque de formation et de I'absence de garde-fous institutionnels,

les aménagements publics et transférés ne sont pas épargnéstu.

A partir de 1993, les discussions s'engagent sur la nature des réformes à entreprendre

pour contrecarrer cette menace sérieuse à la poursuite de I'agriculture irriguée. Les termes du

débat sont très proches de ceux en vigueur à la même période à I'Office du Niger. Ils portent sur

la possibilité de poursuivre et de renforcer les activités de la CNCAS en améliorant son

fonctionnement, ou, au contraire, sur lapertinence de leur liquidation au profit de projets neufs

introduisant des crédits de moyen terme (annuels) ou de réseaux de caisses d'épargne et de crédit.

Ces deux dernières formes sont à l'époque en vogue dans la moyenne et haute vallée (Bélières

et al, 1999). Le choix se porte finalement sur la première option, en grande partie sous I'action

de I'Etat qui reprend à son compte certaines créances douteuses de la CNCASs7.

56 L'architecture institutionnelle à deux niveaux d'organisation collective, renforcée par le caractère stratégique de

périmètres aménagés sur fonds publics facilite ici, comme dans le cas de I'Office du Niger, I'ouverture de

négociations autour de moratoires. Dans bien des cas il fut possible grâce à ces négociations d'éviter des rupfures
de production (Fall, 1998).

s7 Il faut dire que dans le même temps le principal projet concurrent, pourtant montré en exemple à son démarrage
a du stopper ses activités suite à des malversations avérées de ses dirigeants. D'autre part, étant donné le montant
des créances douteuses dans le delta, la liquidation de la CNCAS se serait forcément traduite par une perte nette
importante difficilement défendable vis à vis de bailleurs de fonds déjà enclins à se retirer.
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La banque a su effectivement se remettre en selle en moclifiant ses procédures et surtout

en améliorant sa connaissance des organisations clientes (chapitre I, point B 252} Le

changement de politique se traduit par la mise en place de réelles mesures coercitives de

récupération des créances, et aussi par une implication de la banque dans la vie des oP' certains

dirigeants sont écartés sous la pression de la cNcAS et le contrôle de la gestion financière est

renforcé. Après une période perturbée par des aléas de commercialisation sur les années 1995 et

|gg6(Liagre,l997)58,lesrésultatssouslecritèredutauxderecouvrementsontaujourd'hui

satisfaisants. Mais l,assainissement s'est construit sur un recul des surfaces cultivées' dans

' 
espoir d, une reprise agricole progressive favorisée par un environnement en partie affranchi des

instabilités de l,accès au fînancement. contrairement au cas de I'Office duNigeril n'y apas de

changement organisationnel, en ce sens que les structures paysannes conservent I'ensemble de

leurs prérogatives et que l,architecture institutionnelle conçue en 1987 est maintenue' La période

d,instabilité traversée par la filière nz (1987 -1995) doit par ailleurs être prise en compte' Elle

continue aujourd'hui de marquer les représentations paysannes'

Les mesures prévalant à l,intervention de la cNCAS, impulsées de 
'extérieur 

et

s, inscrivant de façon cohérente dans le cadre théorique choisi par laNouvelle Politique Agricole'

ne portaient pourtant pas a priori les gerrnes d'une explosion des impayés et, par suite' d'une

crise majeure. Elles contenaient au contraire des incitations fortes à l'émergence d'une

agriculture privée intensive et durable en levant les contraintes du crédit et de l'accès à la terre'

tout en assurant la protection de la filière riz nationale (Bélières et al, 1999)' Les explications du

décarage entre les objectifs des mesures prises en 1987 et la rupture de 1991 portent sur la

faiblesse de performances agronomiques, et par suite économiques' incapables dans les premières

années de compenser le surcroît de charges induit par le désengagement de I'Etat (Daffe et al'

199g). La crise puis l,assainissement de la fonction de crédit notée aujourd'hui sont ainsi

généralement traités sous le seul angle de la compétitivité. Les utilisations abusives des structures

associatives et les dérapages qu'elles ont occasionnés sont relevés mais les rouages de leur mise

,, Il apparaît en effet que depuis 1gg4 les paysans remboursent beaucoup plus régulièrement et que c'est au nlveau

de la gestion de leur op, notamment pour la commercialisation, que se concentrent les problèmes'
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en oeuvre ont été peu étudiés.

Au vu de notre travail il nous semble que les analyses doivent intégrer les stratégies des
acteurs concrets' L'antinomie défection / prise de parole est en cela un outil utilement
mobilisable pour compléter les approches menées jusqu'ici. Nous avons en effet montré qu,à
I'office du Niger l'émergence d'une prise de parole salutaire au sein des op associée à des
possibilités de défections constructives résulte de la combinaison entre des réformes
organisationnelles et des orientations stratégiques davantage sécuritaires des concessions, dans
un contexte de rareté de la terre. Les deux tenants de cette évolution sont difficilement
dissociables' Les ressorts de la crise du crédit dans le delta du sénégal sont à notre sens
intimement liés aux freins à une prise de parole constructive au sein des op, freins renforcés par
la facilité à la défection non instructive offerte par la multiplication .,industrielle,,5e 

des GIE
jusqu'en 1993.

une relecture de Ia crise de I99' intégrant les stratégies des concessions

sur les périmètres privés60 en partie déconnectés des jeux de pouvoirs construits depuis
Ies années 80 sur les grands aménagements, les GIE collectifs sont créés dans l,urgence pour
faciliter la conquête foncière et la captation de la manne du crédit. Les relations internes sont
distendues et comme les objectifs sont atteints grâce à la largesse des distributions de terres et
de financement, persoÏrne ne songe à les formaliser. La faible technicité des aménagements, qui
ne peut être uniquement expliquée par I'incapacité des producteurs à investir, montre que
I'engagement paysan, offensif pour les aspects fonciers, reste timide pour les activités
productives' une fois la terre acquise sa mise en valeur vise d'abord sa conservation, en attendant
de juger des potentialités réelles de revenus et donc de spécialisation rizicole.

5e selon les termes judicieux de Bélières et al (Bérières et ar, r999).

60 Nous excluons de I'analyse les détournements purs et simples d'investisseurs urbains ou extérieurs à la zone pourlesquels I'implication dans une activité agricole ne fut que temporaire, portée par le seul but d,un enrichissementrapide' Etant données leurs solutions de .çli ho., périmètre les conséqr.n"r, d,une faillite du crédit sont moindresque pour les paysans installés dans les villages.
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Ainsi les GIE sont-ils pour les paysans des coalitions d'intérêts temporaires en phase

d'apprentissage, d'autant plus fragiles qu'elles sont interchangeables du fait de I'abondance de

la ressource financière et de I'absence de contrôle externe. Les incitations vertueuses de la

politique vis à vis du crédit ne sont pas relayées au niveau des OP voire sont converties en

incitations à détourner de leur fonction agricole les montants obtenus. La prise de parole ne

pouvait provenir que d'agriculteurs visant des objectifs rizicoles sécuritaires de long terme,

percevant que I'expansion mal maîtrisée du crédit et les dérives de son utilisation allaient à court

terme bloquer les possibilités d'exploitation.

L'option de défection et de reconstruction d'un envirorurement stable est du reste prise

par certains. La période a ainsi permis l'émergence, sous la forme de GIE généralement

familiaux et contrôlés par un responsable nanti d'une autorité suffisante sur sa concession,

d'exploitations agricoles fortes qui perdurent encore aujourd'hui et qui ont parfois orinté leurs

schémas de gestion vers une diversification des revenus tournée vers I'accumulation productive.

Cependant, après une période de stagnation de I'agriculture irriguée du début des années 806r ces

orientations stratégiques sontminoritaires face aux comportements spéculatifs de contournement

du système. Par rapport à notre classification, la situation conforte en effet les options

stratégiques des classes A et C et induit I'entretien d'une instabilité institutionnelle, source

d'opportunités individuelles au détriment d'une réflexion collective de long terme.

Sur les aménagements publics puis transferés les possibilités de prise de parole des

membres sont également ténues. Comme dans le cas de l'Office du Niger, les directions des OP

de base restent sous I'emprise de responsables portés par les représentations sociales. Ils sont

souvent hermétiques aux outils de gestion, monopolisent I'information et sont capables

d'étouffer les revendications des autres membres. Les paysans cherchent par ailleurs à pratiquer

la défection et à investir le domaine privé, ce qui les détourne d'une implication maximale dans

la gestion des OP de leur aménagement d'origine et ne renseigne pas sur les dysfonctionnements

organisationnels. Le phénomène est encore accentu épar la précarité de nombreuses concessions,

précarité qui diminue leur temps d'investissement dans I'agriculture et dans les affaires des OP

6r La fonction essentiellement alimentaire de la riziculture à cette époque a déjà été soulignee.
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et donc leur capacité à faire entendre leur voix.

Les organisations internes des concessions appuient ces comportements, surtout avec la

modification des conditions d'attribution qui offre en théorie à chaque dépendant un accès à la

terre et par suite au crédit. L'augmentation des libertés individuelles avec I'extension du domaine

privé incite ainsi des jeunes à investir le monde agricole en dehors d'une logique communautaire.

En ce sens l'éloignement du modèle de captation centralisée du surplus facilitant I'accurnulation

de sécurité est ici mis à mal. La fragmentation du surplus entre plusieurs exploitations limite les

stratégies sécuritaires, surtout si le poids de la riziculture dans les budgets reste modeste. Les

différenciations au sein des concessions réduisent ainsi le poids des chefs de famille dans les

négociations avec leur OP et expliquent en partie l'échec d'une prise de parole constructive au

sein de nombreux GIE familiaux. La défection est entretenue, et avec elle les instabilités

génératrices d'opportunités de contournements.

Ainsi les échecs agronomiques n'expliquent qu'une partie des arriérés contractés entre

1987 et 1992, et ce d'autant plus que les rendements ont fortement progressé à partir de 1,984

(chapitre I). Sur les deux types d'aménagement les stratégies des concessions et des individus,

confortées par un environnement institutionnel exempt de tout contrôle, tendent massivement à

réinterpréter les incitations de la banque comme une rente de situation, qui, même tempor aire,

surdétermine les pratiques et limite un investissement durable dans I'agriculture. Les options de

défection par la création aisée de GIE jouent ici àpleinpour occulter les prises de parole pouvant

inverser cette tendance62 (Hirschman, 1995). La dérive consciente des arriérés pour la riziculture

est enfin d'autant mieux acceptée par les paysans qu'elle est partagée (chacun sait qu'il pourra

en son temps profiter de la rente) et que leurs systèmes d'activités diversifiés leur procurent des

solutions de repli.

62 D'autant plus qu'une condition fondamentale de la prise de parole, à savoir que les individus se sentent en mesure
d'influer d'une façon ou d'une autre sur la politique de I'organisation, est compromise par le fonctionnement peu
démocratique des OP de base.
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Aperçusurlesconditionsinstitutionnellesdel'assainissementactuel

Les principaux acquis du changement de procédures de la cNcAs concernent la

correction de certaines de ces incitations au contournement du système' Les possibilités de

défection par la création d,un GIE sont pratiquement inexistantes puisqu'aucun crédit n'est

accordé à une nouvelle structure. Le renforcement du contrôle externe du fonctionnement des oP

augmente la possibilité de sanctions collectives en cas de pratiques déviantes d'individus isolés'

Les op de base sont mieux surveillées mais les contrôles se portent aussi sur les unions

hydrauliques des aménagements transférés. Montrées du doigt pour leur gestion financière de la

redevance hydraulique, les unions sont plus fragiles et doivent pouvoir s' appuyer sur un meilleur

fonctionnement de leurs interrocuteurs sur le périmètre. La rareté du crédit induite par les

réformes déplace ainsi la fonction uniquement protectrice des unions' pour couwir les

manquements des op de base, vers une fonction de médiateur avec la banque' notamment lors

de ra négociation de moratoires. Brandissant ra menace du foncier elles tendent à améliorer

l,organisation à deux niveaux et facilitent indirectement laprise de parole des membres de base'

La défection se résume donc à une sortie du circuit officiel de finansement par accord

avec des commerçants ou avec d,autres paysans et à l'autofinancement.3' Malgré les

conséquences sur les performances rizicoles, relevées dans le chapitre III' cette forme de

défection n,affecte plus le fonctioilrement de ra cNcAs, et peut entraîner à terme' comme dans

le cas de l,office du Niger, l,impulsion de stratégie de commercialisation pefinettant à certains

paysans, parvenant à maintenir sur financement propre un bon niveau d'intensification, de mieux

valoriserleurproduction(chapitreIII,pointsBetD)'

par rapport à tggzet 1gg3 deux obstacles majeurs à la prise de parole constructive pour

amériorer et faire perdurer ra fonction du crédit ont donc été levés' Les membres de base ayant

des revendications et incapables de se financer ne peuvent pratiquer la défection qu'en supportant

des coûts supprémentaires importants : coût de négociation pour chercher un autre bailleur' taux

d, intérêt plus élevé et perte de la sécurité de l'approvisionnement en partie garantie par les achats

63 Nous manquons de données sur ces phénomènes-de financement privé' Pour I'hivernag e 1996197' les surfaces

financées par la CNCAS couvriraie ntig"/rdes surfaces cultivées dans la délégation de Dagana (Liagre' 1997)'
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groupés' Dans le même temps la réduction de l'opacité de la gestion des op sous l,action de lacNcAs sur les aménagements publics et transferés devrait permettre l,instauration d,un débatinterne' Enfin les GIE du domaine privé qui ont conservé un accès au crédit après ra crise ont apriori un fonctionnement satisfaisant. Les conditions semblent donc réunies pour qu,un processusfavorable' comparable à celui relevé à l'office du Niger, s,enclenche dans le delta.

Il reste que les organisations paysannes ne sont pas à l'abri des dérives constatées audébut des années 90 (SAED' 1996-a,Bélières at al, lggg).L'architecture institutionnelle ducrédit n'ayant pas été modifiée les tentatives de la cNcAs se heurtent toujours à ra force despouvoirs locaux au sein des bureaux des oP. Nombreux sont encore les dirigeants quiralentissent I'introduction d'outils normalisés, l'application de règles de fonctio*ement pourtantstipulées dans les textes' la formation des autres membres et le transfert vertical de l,information(Fall' 1998)' conservant en dehors de la fonction du crédit d'autres prérogatives, notamment visà vis du foncier' ils gardent également des moyens de coercition pour taire les revendications deleur base' Les situations sont certes hétérogènes rnais l'accélération de la démocratisation desoPuo' permise à I'office du Niger parlarefonte du système, est ici loin d,être acquise.

L'analyse des stratégies des concessions et leur repartition dans la population paysanne
engagent aussi à la prudence. Les limites signalées à la prise de parole et à son association avecles possibilités actuelles de défection supposent pour être revées, que les producteurs membres
de base des oP aient un intérêt réel à I'amélioration des conditions d,accès au crédit pour le prusgrand nombre' or' les soncessions de la classe c, portées par des logiques d,accumulation rapides'appuyant sur les dysfonctionnements du système et les concessions de la classe D, qui biensouvent profitent dans le delta des instabilités et des rentes de situation qu,elles induisent(chapitre III' point D'3'c pour un exemple à Pont Gendarme), représentent respectivement 12 et15% des agriculteurs6s (tableau n"42). D'autre part, 52%des concessions restent en situationprécaire (classe A)' Pris par I'urgence d'une stratégie basée sur une diversification des revenusaléatoire' elles ne peuvent s'investir pleinement dans la vie associative. A cela s,ajoutent

64 L'efficacité de la gestion et le contrôle des détournements individuels de l,action collective en dépendent.

.Jf rut *.Tf,XffiÏî:i::;tiffi:ï: ces extrapolations sont à prendre cornme des ordres de grandeur du rait
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I'intervention des producteurs dans différentes organisations paysannes de base (2,6 OP par

concession selon le recensement SAED de 1 995, Delcombel, 1996) et la différenciation des

exploitations au sein des concessions (chapitre V). Cette dispersion, avec des conditions de

production et de commercialisation du paddy toujours instables, contribue à limiter I'intérêt mais

aussi la capacité à prendre la parole de nombreux paysans. Dans une telle configuration les

comportements opportunistes et par suite I'incertitude sont'entretenus.

En I'absence d'une réforme institutionnelle d'envergure et donc de possibilités de

défection (concurrence pour l'accès au crédit), la prise de parole ne peut être encouragée et

renforcée actuellement que par le maintien d'une pression coercitive de la banque. Dans la

perspective d'une relance rizicole et d'une extension des surfaces cultivées66lapoursuite de cette

politique suppose des coûts considérables de surveillance, qui ne peuvent aujourd'hui que

difficilement être pris en charge par la CNCAS. En ce sens la menace d'une dérive et d'une

nouvelle crise du crédit, semblable à celle de 1991, n'est pas à exclure.

C. L'APPRÉHENSION DES PERSPECTIVES DE LA DIVERSIFICATION DES

REVENUS À TRAVERS L'EXEMPLE DE LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

Nous nous sommes jusqu'en présent attachés à montrer I'impact des stratégies des

concessions sur la gestion d'ensemble des périmètres irrigués. Cependant notre approche par

études de cas permet aussi d'appréhender les perspectives d'évolution des filières de

diversification des revenus. Comme précédemment, le champ de I'analyse est réduit à quelques

exemples d'utilisation de la connaissance des mécanismes internes des concessions.

Il s'agit à la lumière des descriptions des dynamiques de la diversification des cultures

et des systèmes d'élevage (chapitre I), des conclusions sur les systèmes d'activités des

concessions enquêtées (chapitre V), et de la répartition des classes de stratégies dans la

population des zones concernées (cf supra), de juger au niveau méso-économique des conditions

d'implication des groupes domestiques dans la diversification agricole. Autrement dit le but est

66 Rappelons que la faiblesse du taux de mise en valeur reste un constat d'échec au vu des investissements réalisés.

501



de compléter les approches sectorielles des filières agricoles de diversification (vision verticale),

en les intégrant au fonctionnement interne des concessions via I'adaptabilité de leur système

d'activités et de leur schéma de gestion (vision horizontale). Les filières oignon, tomate

industrielle, embouche bovine (Mali) et embouche ovine (Sénégal) illustrent la démarche.

Le choix des illustrations répond au souci d'apporter des éléments de réponse aux

programmes de recherche et de développement menés dans les deux zones, programmes dans

lesquels la diversification des cultures et l'élevage occupent des places prépondérantes. Il s'avère

cependant que les mécanismes conduisant à la définition des systèmes d'activités agricoles

obéissent à des logiques généralisables à l'ensemble des opportunités de diversification des

revenus, activités extra-agricoles comprises.

Il convient de souligner que la méthode d'investigation par monographie ne pouvant être

confrontée à des budgets de concessions sur un échantillon statistiquement représentatif, les

conclusions sont nécessairement qualitatives, basées sur les mécanismes internes de prises de

décisions immédiates et de définitions stratégiques. Notre propos est, rappelons-le, de montrer

en quoi la connaissance des stratégies des agriculteurs, paysans disposant d'une autonomie

relative pour la conduite de leurs activités, peut favoriser I'accompagnement par les organismes

de recherche et de développement des dynamiques économiques et institutionnelles des

périmètres irrigués.

1. PnRspECTrvES DE LA DTvERSTFICATIoN DES cULTURES AU REcARD DES srRArÉclns uns

CONCESSIONS PRISES DANS LEUR DIMENSION COLLECTIVE

a. L'impact de loéclatement des unités de production sur la diversification des

cultures à I'Office du Niger

La complexité de I'analyse de la diversification des cultures à I'Office du Niger tient à

la présence au sein de chaque concession d'objectifs d'accumulation et donc de stratégies

d'insertion au marché différenciés. Les pratiques maraîchères de chaque catégorie d'actif,

présentées dans les chapitres V et VI, montrent qu'une approche globale du secteur de la
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production ne peut être satisfaisante. Il convient de revenir sur les differentes représentations de

la diversification des cultures dans les budgets individuels (et donc sur le système de conventions

régissant res moyens et les marges de manoeuvre individuels) pour juger des perspectives

d,évolution dans les systèmes d'activités des concessions'

1\ La iliversihcation cles cultures des dépendants dans un rapport de

schématiquement les dépendants féminins des classes VI et masculins de la classe Ix' 1

(chapitre III, tableaux nog et 9) pratiquent re maraîchage pour valoriser des espaces de liberté

restreints. Ils adhèrent à la stratégie d'accumulation d'ensemble par la riziculture et donc à un

système de droits et d,obligations basé sur la collectivisation des moyens de production et la

captation centralisée des surplus par rautorité domestique. L'accumulation est ainsi surtout

rechershée via la participation à l'unité de production principale' Elle est gérée au nom de tous

par le chef, ce qui limite les possibilités d'initiatives individuelles' Dans ce contexte I'accès aux

parce'es maraîchères est perçu comme une forme de redistribution' un droit équilibrant en partie

le confiage des stocks denzau chef. Il s,accompagne d'une participation financière (paiement

de la redevance) ou en nature (engrais, semence) de l'ascendant, mais du fait des obligations

internes6? vise des objectifs de satisfaction de besoins sociaux de court terme'

concrètement, res pratiques maraîchères sont subordonnées à un financement par

l,autorité hiérarchique's et à la faible disponibilité du facteur travail (éclatement des actifs sur

leurs parcelles respectives). Les objectifs sont ancrés dans une logique d'insertion sociale

rythmée par res cérémonies religieuses (achats d'habits notamment)' Il en résulte un

fonction'ement par routines organisationnelles, les producteurs trouvant les solutions aux

problèmes rencontrés dans un ensemble d'options déjà explorées (Requier-Desjardins' 1994)'

Les contraintes de l,architecture des règles internes essentiellement tournée vers I'accumulation

collective induisent une insertion au marché déconn ectêe des logiques d'intensification et de

u7 ces dépendants doivent à la communauté une disponibilité totale pour les travaux rizicoles et pour les tâches

domestiques, sans grande possibilitJi" ,, faire remplacer par un autre membre de leur ménage'

68 si les redistributions en espèces ou en intrants ne couvrent pas les coûts de production' le complément est assuré

par le coûunerce J", dor* de paddy du chef de I'unité de production principale'
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recherche de profi t' Leraisonnement exprimé lors des enquêtes par ces producteurs dépendantsn'intègre pas les éléments de coûts non monétaires, la campagne est jugée rentable sur re seulcritère de satisfaction des objectifs de court terme et non sur le rendement ou ra marge obtenus.Les ventes s'effectuent davantage selon l'occurrence des besoins (frtes, présence d,uncommerçant dans le village ou compétition avec une co-épouse) qu'en réponse à des signaux deprix.

En restant dans une perspective conventionnaliste, les pratiques de diversification descultures des dépendants feminins de la classe vII et des dépendants masculins de la classe rx.ztraduisent la dimension cognitive des organisations internes. Les stratégies des femmes et descadets peuvent ici s'inscrire dans une logique de réponse aux lacunes du système d,accumulation
par Ia riziculture' sous la pression de changements dans res représentations (augmentation desbesoins sociaux' campagne, I gg3)ou de l'insuffisance des revenus rizicoles (blocages fonciers,
aléas commerciaux ou techniques) les dépendants provoquent en concertation avec le chef deconcession une redéfinition des règles d'organisation visant à alléger leurs obligations. Il s,agitici principalement de répondre à une nécessité collective. Au contraire, en cas de forte croissance,
Ies logiques sécuritaires d'une gestion centralisée de l'accumulation peuvent conduire à undéséquilibre' Les dépendants jugent alors la redistribution par les routines d,affectation et definancement du maraîchage comme insuffisantes par rapport à leurs obligations collectives.

Pourprévenir le risque de défections internes'e l'adaptation concertée des règles modifie
la perception du maraîchage des dépendants dans les systèmes d'activités des concessions. Touten conservant sa fonction de garant de la cohésion sociale par redistribution (nécessaire à lapoursuite de I'intensification rizicole), il sous-tend des objectifs de plus rong terme autorisés parl'élargissement des espaces de liberté concédés par le chef à chaque dépendant, et des logiques

davantage tournées vers Ia recherche de profit. Le financement n,est plus qu,en partie assuré parI'autorité hiérarchique, les surfaces cultivées sont plus importantes et le déroulement de l, activité

6e La défection, refus d'adhésion au règles collectives, est ici synonyme de scission de la concession.
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s'éloigne des routines organisationnelles au profit de stratégies commerciales avancées.

Ainsi, que la recomposition du système de droits et d'obligations soit portée par les

insuffisances de la riziculture (et donc vers un objectif de subsistance ayant une dimension

collective), ou au contraire par la correction du déséquilibre dans l'affectation des surplus (auquel

cas, c'est I'objectif d'accumulation individuelle qui I'emporte) lerevenu monétaire est dès lors

primordial. Les surfaces disponibles restant limitées les dépendants de ces classes s'engagent

dans l'intensification en augmentant les doses d'intrants, en ayant davantage recours à la fumure

organique, en embauchant de la main-d'oeuvre extérieure pour pallier l'éclatement des unités de

production dans la concession. Ils tentent par ailleurs de mobiliser leurs dépendants directs

(enfants ou cadets) au sein de leur propre ménag e. Lalogique marchande se traduit enfin par des

efforts sur la qualité des produits et sur I'amélioration des conditions de stockage voire de

transformation (pour l'échalote) de façon à optimiser la commercialisationT0 IURDOC, 1999).

3) La diversification des cultures dans les budgets des chefs de concession

L'investissement des chefs de concessions dans la diversification des cultures obéit par

force à des logiques différentes. Leur statut les oblige à intégrer dans leur gestion les devoirs de

répartition et de garantie de la consommation alimentaire d'ensemble. Le maraîchage offre ainsi

une bonne illustration de la difficulté à coordonner les deux fonctions. Dans la configuration

sécuritaire de référence du système de droits et d'obligations, la distribution d'espaces de liberté

et d'aides financières à ses dépendants pour maintenir la cohésion sociale réduit d'autant les

capacités productives du chef pour sa propre unité de production maraîchère. L'équilibrage des

règles suppose donc que les revenus de la rizicultureTr permettent la satisfaction de tous ses

devoirs. Si tel est le cas (exemples des chefs de concessions de la classe II.1 notamment) la

diversification des cultures est négligée ou intégrée dans le système d'activités sur un mode peu

intensif, pour accompagner les pratiques de ses dépendants. Elle ne constitue pas une priorité.

to Les fluctuations du prix sont ici un handicap pour la continuité des stratégies.

tt 
Qni peuvent être éventuellement complétés par d'autes activités, maraîchage compris, qu'il devra entreprendre

sans I'apport du travail de ses dépendants et en justifiant de l'utilisation des fruits de I'accumulation collective.
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La redéfinition de la fonction de la diversification des cultures pour les chefs de

concessions répond donc schématiquement à deux types de situations et induit trois types de

réponses :

- Pour les groupes domestiques des classes A et 8.2 un déséquilibre des règles de

I'organisation inteme est introduit par les contraintes pesant sur l'activité rizicole (blocage

fonciernotamment). Même en concédant de nouveaux espaces de liberté à ses dépendants le chef

de soncession est incapable de remplir ses devoirs sans un recours à d'autres activités72. Dans

cette conltguration la recomposition de I'organisation interne peut se traduire par la mise en

commun de I'ensemble de la force de travail pour la création d'une unité de production

maraîchère collective (cas de la concession 304, chapitre V, point B. I .a). Il s'agit, malgré la perte

d'autonomie pour les dépendants, de recréer les conditions d'une accumulation communautaire.

Les revenus maraîchers sont alors sensés participer directement à la subsistance. L'organisation

du travail obéit, sur le modèle rizicole, à la centralisation des pouvoirs de décisions et de la

gestion des stocks par le chefde concession. Les logiques intensives que devrait sous-tendre cette

situation sont cependant fortement contraintes en cas de précarité. L'absence de crédit

institutionnel pour le maraîchage et I'urgence du quotidien peuvent limiter les surfaces cultivées

et les doses d'intrants utilisées et perturber les conditions de mise en marché. Comme dans le cas

de la riziculture pour ces classes de stratégie et malgré I'intensification en travail, la pratique du

maraîchage autorise un revenu de complément primordial dans les situations de survie, mais

satisfait rarement les objectifs qui lui sont assignés.

- A I'inverse la recomposition peut respecter l'éclatement de la force de travail, mais le

chef, toujours investi de lourds devoirs, doit alors réviser sa stratégie maraîchère en I'intégrant

à sa structure de revenus (cas des concessions 103 et 104 de Ténégué, chapitre V, points b.l.a

et 8.1.b). La logique marchande prend alors le pas. Pour dégager les ressources nécessaires à ce

changement il peut compter sur une utilisation des revenus rizicoles pour le fonctionnement de

son unité de production, et éventuellement sur une participation des dépendants à certaines

dépenses qui lui incombent en théorie, mais pas sur le travail des autres actifs de la concession.

72 Les espaces de liberté concédés, s'ils maintiennent la cohésion sociale, n'entraînentpas forcément de modification
des obligations du chef.
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Les objectifs, centrés sur la maximisation du revenu monétaire, sont définis en tenant compte de

ces contraintes budgétaires et de mobilisation des moyens de productionT3 en intégrant

l,association avec la riziculture. Il s'agit de lisser le solde de trésorerie sur I'année en stockant

le plus longtemps possible les produits maraîchers de façon à obtenir un prix de vente permettant

le financement du suivi de l'hivernage rizicole suivant. ces maraîchers sont donc sensibles aux

avancées en matière de qualité, de conditions de stockage et de transformation de l'échalote'

- Enfin, pour les chefs de concessions de la classe Iv.1 engagés dans une accumulation

productive par l,agriculture, la rupture avec I'organisation sécuritaire de référence se situe dans

I'utilisation des surplus rizicoles (chapitre III, point D.1). La séparation des unités de production

pour la contre saison froide est respectée mais ils disposent d'importantes marges de manoeuvre

pour mobiliser les revenus de l'hivernage car les dépendants adhérent à la stratégie offensive

d,ensemble. La complémentarité entre riziculture et maraîchage est plus marquée encore que

dans le cas précédent, les surplus commercialisables étant plus importants, et les devoirs de

redistribution internes plus faibles (la cohésion est généralement garantie pour ces concessions)'

ces maraîchers développent ainsi les pratiques les plus intensives avec notamment un recours

à de la main-d,oeuvre extérieure, généralement en embauchant des salariés permanents' et sont

les plus enclins à adopter les innovations de la recherche'

euoique valables pour toutes les spéculations de diversification agricole à I'office du

Niger, les enseignements de la lecture par les coordinations internes au sein des concessions et

leurs recompositions sont particulièrement éclairants pour l'échalote' celle-ci est la plus

répandue, procure des revenus substantiels (chapitre I), et est au centre des négociations des

espaces de liberté que le chef doit concéder à ses dépendants. ses multiples fonctions

économiques et sociales induisent des logiques d'insertion au marché et donc des réponses aux

incitations extérieures differenciées. L'éclatement des unités de production et plus généralement

la construction évolutive des règles de l'organisation interne, les interdépendances avec la

,, ces contraintes sont plus fortes pour les chefs de concessions de la classe I, et ce d'autant plus que I'urgence du

quotidien oblige à des ruptures dans les stratégies en cours de campagne'
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riziculture et avec les urgences de la subsistance au quotidien, sont autant d,éléments à prendre
en compte pour juger des perspectives de la diversification des cultures dans la zone.

L'intégration de ces paramètres est ainsi un préalable à la mise en place de financements,
aujourd'hui peu développés, via les réseaux de caisses d'épargne et de crédit. Les besoins variant
selon le statut du chef d'unité de production et ses objectifs ir importe de proposer une gamme
de produits adaptés à chaque situation.a. La souplesse potentielle des réseaux de part leur
proximité avec les acteurs directs est un atout certain. si le crédit n'est pas toujours déterminant
pourl'intensification (cas des dépendants soumis s'inscrivant dans des logiques domestiques de
reproduction sociale), il peut inciter les chefs de concessions des classes II.2 et Iv.l à renforcer
leur stratégie de complémentarité entre riziculture et maraîchage. si les délais de remboursement
autorisent les jeux de commercialisation les perspectives d'amélioration de la rentabilité des
aménagements par le développement du maraîchage de ces agriculteurs sont intéressantes.

Il en va de même pour I'introduction d'innovations technologiques (irrigation, stockage,
sélection variétale, fertilisation) ou institutionnelles (création d,organisations pour la
commercialisation et la préparation des campagnes, diffusion d'informations sur les filières)7s.

Leur réappropriation par les paysans ne peut être effective que si elles sont susceptibles
de soutenir les stratégies. or I'intensification et la recherche d'une accumulation productive par
la culture de l'échalote (condition de I'auto-développement des logiques marchandes, cf
introduction générale) ne concernent pas toutes les unités de production?6. outre le degré
d'intérêt des producteurs pour les innovations, leur adoption, et donc leur portée en terme de

1a La commercialisation et le stockage s'avèrentpar exemple être des étapes clés des stratégies. Elles devraientpouvoir être utilement soutenues. c'est du reste ,.r, 
"", 

aspects que les demandes des femmes maraîchères (classevII) sont le plus clairement exprimées (Mariko et al, 199g, uRDoc, l99g).
7s ces propositions sont présentes dans tous les diagnostics de la filière échalote disponibles (Mariko et al, lggg,URDOC, I 999 notamment).

76 L'estimation est difficile du fait de l'éclatement des unités de production, mais il est possible de se référer auxextrapolations menées plus haut (tableau n"39 de ce chapitre). Les concessions de la claùe A en situation précaire(32%)' éprouvent des difficulté à intégrer des logiques marchandes. Les concessions abritant des dépendantsrevendiquant une plus grande émancipation se situe;t;référentiellement dans les classes 8.2 ( I l zo des concessions)etD '2 (11%) 
' 
tandis que les chefs engagés dans I 'intensification maraîchère sur de grandes surfaces sont plutôt ceuxdes concessions des classes 8.2 et D.I (g%).
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développement dépend des interférences possibles avec les règles internes d'organisation' Ainst

un renforcement de l,investissement des dépendants dans le maraîchage peut être rejeté s'il entre

en concurïence avec le fonctionnement de l'unité de production rizicole, élément fondateur des

stratégies du niveau hiérarchique supérieur'

Les descriptions des trajectoires du chapitre vI, en soulignant le caractère dynamique des

constnrctions des règles internes de fonctionnement et notamment leur sensibilité à la contrainte

foncière, incitent enfin à penser que les conditions du développement du maraîchage (et

particulièrement de l,échalote) sont largement dépendantes des évolutions futures d'affectation

de la terre. si les populations corons ne parviennent pas à se défaire de la pression

démographique en augmentant reurs surfaces disponibles et que les conditions favorables

d,écoulement de l,échalote perdurent, la diversification agricole est amenée àjouer un rôle

croissant dans les systèmes de production. La structuration des paysans les plus offensifs'

capables par exemple d, intégrer un marché des exportations apparaît ici nécessaire' Les systèmes

d,activités actuels ne semblent en effet pas à même d'internaliser les coûts de transaction qui

apparaîtraient en cas de changements stratégiques dans la commercialisation des produits

maraîchers. Dans le même temps, la montée en puissance des revendications des dépendants

encourage l,éclatement des unités de production alors que les redevances hydrauliques pour la

contre saison froide ont fortement augment e. Lacapacité des chefs de concessions à maintenir

un système de droits et d,obligations équilibré autorisant une mise en valeur rizicole intensive

en main-d,oeuvre, tout en concédant des espaces de libertés nécessaire à un maraîchage

individuel performant, est un des enjeux de I'avenir de la zone'

b. De I'influence des instabilités institutionnelles

diversification des cultures dans le delta du sénégal

sur le déveloPPement de la

Alors que pour quasiment toutes les concessions de I'office du Niger le rnaraîchage est

un élément incontournable des systèmes de production, l'implication des agriculteurs du delta

du Sénégal dans la diversification des cultures est problématique' outre les plus grandes

incertitudes techniques et les dysfonctionnements.plus marqués dans la coordination entre les
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differents acteurs des filières77 (David-B enz, 1999 etchapitre I), les déterminants internes des
stratégies de diversification des revenus induisent des réponses opportunistes de la part desproducteurs' ce contexte conduit, plus encore qu'à I'office du Niger, àpositionner Ie débat sur
les interrelations entre les incertitudes de l'environnement économique et institutionnel de la
diversification des cultures et res rogiques paysannesTs.

Du fait de la forme décentralisée de I'organisation de réference des concessions dans le
delta (chapitre II' point A'5'a.l), I'aide du chefpourles femmes dépendantes n,estpas garantie.
Les surplus rizicoles n'autorisent par ailleurs pas toujours une circulation du paddy de l,autorité
vers les autres membres du groupe domestique. cette faible intégration dans les systèmes de
droits et d'obligations et I'absence de financements extérieurs sécurisés génèrent un risque
financier d'autant plus fort que les budgets de culture dans le delta sont alourdis par l,utilisation
de produits phytosanitaires (Huat et à1, lggg)7s. un échec signifie le plus souvent une
décapitalisation' tandis que dans Ia configuration du Mali ce risque financier est partagé,avec
I' autorité hiérarchique.

Le poids conjugué de ces incertitudes internes et externes incitent la majorité des femmes
à cultiver en association au sein de groupements. Il s'agit de faire supporter les incertitudes par
une structure extérieure, quitte à perdre toute autonomie dans la gestion de l,activité. Les
groupements feminins ont un fonctionnement très centralisé qui prive les participantes de
pouvoir de décision' Le nombre d'adhérents induit Ie plus souvent une mise en commun des
surfaces et des moyens de production, les revenus tirés de l'activité étan t partagés en fin de

77 ces contraintes sont particulièrement présentes dans les zones concernées par notre travail (cf supra la sélectiondes villages pour I'extrapolation dans le delta).

78 Il convient ici de rappeler que nous ne nous intéressons qu'aux paysans présents sur res aménagements hydro-agricole à vocation rizicole' ce qui exclue de l'analyse les-exploitants spécialisés dans les cultures horticoles. cesderniers sont installés en bordure des cuvettes rizicoles sur les sols sableux duieeriet ont des logiques de productionspécifiques' détachées de la problématique de gestion des grand, perimanes (Bélières et al, r999).
7e A cela s'ajoute enfin I'absence d'assimilation d'un apprentissage par la pratique répétée de la même spéculation.Alors qu'à I'offîce duNigerles routines organisationnelles surl'élhàtotepermettentde dépasserrerendementseuirde rentabilité, I'horticulture dans le delta nlcessite une grande technicité.
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campagne. peu contrôlés, ils sont généralement à l'abri de poursuite en cas de non

remboursement voire de malversation. Le risque de décapitalisation pour les participantes est

ainsi quasiment écarté. Autre facteur incitatif, le travail collectif rend I'activité maraîchère

compatible avec res obligations domestiques, en particulier lorsque les espaces de liberté

concédés sont faibles. La contre partie est une espérance de revenus faible à cause du

morcellement des surfaces cultivées. L',adhésion aux groupements concerne ainsi principalement

les femmes dépendantes de la classe vI et soumises à l'autorité de leur dépendant (chapitre Iv)'

Les femmes disposant de prus grandes marges de manoeuvre et visant la maximisation de leur

revenu (classe vII) préfèrent se tourner vers des activités extra-agricoles'

pour ces raisons le maraîchage féminin est, dans les zones que nous avons étudiées'

tourné vers l,oignon, éventueilement associé au gombo'.. Les dysfonctionnements des

groupements ébauchés dans re chapitre IV (point A.3-b.2) résultent en partie des stratégies

défensives des femmes qui les composent, axées sur la satisfaction des besoins sociaux et non

sur l,accumulation. N'en tirant que de faibles revenussr elles n'exercent pas la prise de parole

nécessaire à l,amélioration de l,efficacité de la gestion d'ensemble. une telle attitude serait du

reste préjudiciable à la fonction sociale de ces groupements et risquerait de les engager dans des

conflits que leur position dans leurs concessions respectives leur interdit' cette fonction sociale

visant la captation d,espaces de liberté et le tissage de liens hors de la concession semble être la

principale motivation de ces maraîchères'

2t L,irrudéo,rution 
"rrtr" 

logiqu.s de gertionpuyrant"s et ttructttation des filières

L'intégration significative du maraîchage dans les systèmes d'astivités du delta est donc

surtout le fait des actifs masculins mais reste aujourd'hui timide, particulièrement dans les zones

étudiées (Huat et al, lggg). une lecture par les classes de stratégie des chefs d'unités de

*o Les groupements féminins souffrent d'un manque de crédibilité qui les écarte des négociations de contrats avec

les usines de traitement de la tomate'

8, ces remarques, qui mériteraient d,être appuyées par des données plus larges' reposent sur des enquêtes directes

durant lesquelles il fut impossible d,obtenii àes chiffres précis. Pour exemplJ, les femmes d'un groupement de Pont

Gendarme n,ont reçu que 5 000 FCFA chacune à l'issue de la contre saison froide 1997 '
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production pefinet d'éclairer le débat sur les interrelations entre renvironnement et res pratiques.

La diversification des cultures des concessions en situation précaire

Les hommes actifs appartenant à des concessions de la classe A82, prises dans l,urgence
de la satisfaction des besoins vitaux, ne pratiquent le maraîchage que si une opportunité deréduction des risques financiers se présente. ceci implique de bénéficier d,un contrat avec
I'industrie pour la tomate ou de la couverture d'une organisation collective pour l,oignon ou legombo' Dans ce second cas I'association repose sur la mise en valeur d,une partie d,un
périmètre' privé oupublic, divisée en autant deparcelles que departicipants. Le coût de l,eau et
des travaux à I'hectare est avancé en début de campagne et chaque producteur se prend en charge
pour les intrants' La taille réduite des parcelles limite l'apport financier et les doses d,intrants,
notamment de produits phytosanitaires, sont très en dessous des recommandations (David_Benz,
1999)' Les unités de production sont généralement constituées par les actifs du ménage du chef
de I'unité de production' Elles sont cependant plus fluctuantes que les unités rizicoles car
dépendante de I'obtention par les dépendants de financements propres et de Ieur négociation
d'espaces de liberté pour mener des activités extra-agricores.

ces pratiques maraîchères s'inscrivent dans une logique de court terme de recherche d,un
revenu d'appoint' ont la même importance stratégique que d'autres activités ponctuelres
(manutention' travail agricole, prestations diverses) et qui plus est l,espérance de revenus est
faible eut égard aux surfaces cultivées. comme pour la riziculture la conduite de la campagne
est perturbée par les impératifs de Ia subsistance au quotidien, qui l,emportent toujours sur le
financement ou sur I'allocation du travail pour les opérations culturales en cas d,arbitrage. pour
la tomate comme pour I'oignon la défection par rapport aux differents associés et contractants
est ainsi fréquente, d'autant plus qu'elle est encouragée par la repétition des contrats socAs
malgré les non remboursements et la multiplicité des opportunités d,associations informelles (cf
supra sur le marché du foncier)' Elle se traduit par des abandons de parcelles, des
commercialisations en dehors des règles contractuelles, le non paiement des dettes et une grande

82 II convient aussi d'ajouter les dépendants masculins de la classe X.l (chapitre Iv, point ,,.4.a).
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dispersion dans les résultats. A l'inverse les conditions de la prise de parole ne sont pas réunies

(Hirschman, 1995). L'enjeu stratégique est faible, ne s'inscrit pas dans la durée, et I'intérêt de

la possibilité de défection est partagé par la majorité des producteurs.

Nous ne disposons pas de chiffres sur la contribution des paysans de cette classe dans les

surfaces maraîchères des zones étudiées. Cependant, les concessions de la classe A étant

majoritaires dans la population totale (52% des concessions, tableau n"42), leurs pratiques

contribuent nécessairement à I'entretien des instabilités jalonnant I'histoire des filières de la

tomate industrielle et de I'oignon (David-Benz, 1999, Bélières et al, 1999).

Les conditions d'une diversification des cultures oftensive

Les concessions de la classe B poursuivant ou construisant des logiques sécuritaires sont

réticentes à s'engager dans la diversification des cultures. Pour la tomate industrielle les chefs

d'unité de production jugent le risque de défection des autres producteurs trop élevé. La rareté

des contrats individuels de la SOCAS les oblige en effet à cultiver la tomate sous l'égide d'un

groupement. Les incertitudes liées à I'organisation collective s'ajoutant au risque technique

mettent en péril la pérennité de I'activité et peuvent par contre coup, du fait des nouvelles

résolutions de la caisse de crédit agricole, perturber laiziculture, élément central des schémas

de gestion. Leur trop faible représentation dans la population (2loÂ, tableau n"42) limite

I'efficacité de leur éventuelle prise de parole. Pour I'oignon où les marges de manoeuvre

individuelles sont plus importantess3 même si les incertitudes sur la qualité de I'irrigation

dépendent d'un collectif, c'est essentiellement les irrégularités du marché qui freinent la

participation des paysans de cette classe. Le maraîchage s'avère ainsi incompatible, dans le

contexte économique et institutionnel actuel, avec I'horizon de long terme des stratégies.

L'implication limitée (sur un mode attentiste ou de défection) des concessions en

situation précaire et le non-engagement des concessions développant des stratégies sécuritaires

offrent paradoxalement des possibilités d'enrichissement pour les chefs d'unités de production

83 Rappelons que le crédit institutionnel est rare pour cette spéculation (David-Berc,1999).

513



disposant de financements et acceptant un niveau de risque élevé. Il s'agit de certains chefs de

concessions de classes III et IV, ainsi que de dépendants masculins de la classe X.2. Etant

données les importantes fluctuations annuelles des prix de gros (PSI, 2000) leurs stratégies

offensives reposent essentiellement sur le calage des calendriers culturaux pour une mise en

marché optimale.

Pour la tomate, il convient d'éviter les ventes hors usine en mars et en avril, ce qui oblige

à retarder la mise en place de la Çampagne (Huat et al, 1999). L'augmentation du risque

agronomique qui s'en suit incite généralement les producteurs à s'appuyer sur un contrat avec

l'usine, les marges étant réalisées sur les ventes aux commerçants une fois la production

colrespondant aux exigibles livrée. En dernier recours, en cas d'échec, il leur est ainsi toujours

possible de pratiquer la défection (non remboursement)84. Pour I'oignon, en I'absence de

structure de stockâge8s, c'est à I'inverse la précocité qui est visée tandis que le financement est

nécessairement acquis sur ressources propres en jouant sur la complémentarité avec les autres

activités développées.

Dans cette configuration la principale contrainte est I'accès à I'eau. Si sur les périmètres

où le maraîchage est régulièrement pratiqué il s'avère difficile d'obtenir un droit à irriguer en

décalage avec les autres producteurs (cas de certaines cuvettes dans la moyenne vallée), cela est

possible sur les périmètres privés et sur les aménagements publics ou transférés peu cultivés en

contre saison. Dans les deux derniers cas I'augmentation du prix de I'eau découlant de la

faiblesse du nombre d'irriguants suppose la mise en valeur d'une surface de contre-saison au

moins supérieure à t ha (entretien avec un gestionnaire du périmètre de Pont Gendarme), et par

suite de disposer d'une trésorerie permettant le suivi rapproché de la parcelle. Sur les

aménagements collectifs I'accès à I'eau est par ailleurs facilité par une insertion dans les

instances dirigeantes du périmètre (chapitre III, point D.3.c pour un exemple d'utilisation d'une

8a La tomate est dans ces logiques accumulatives une source de revenu déconnectée de la reproduction simple,
assurée par la riziculture (classe IV.1) ou par une association riziculture-prestation de service (classe IV.2 et X.2).

t5 Sur les campagnes 98 et 99, le stockage de I'oignon, pour augmenter la rentabilité de l'activité, devaitpermettre
d'atteindre au moins le mois d'octobre (PSI, 2000). Avec une récolte de février à avril ceci suppose, surtout dans
I'optique d'une maximisation du revenu, un investissement important dans des infrastructures. Les instabilités inter
annuelles limitent pour I'instant la réalisation de cet investissement.
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position forte dans la hiérarchie décisionnelle de la cuvette de Pont Gendarme).

La diversification des cultures offensive dans le contexte actuel du delta du Sénégal obéit

ainsi à une logique spéculative s'appuyant sur les opportunités offertes par les instabilités des

filières. Elle implique une technicité supérieure à la riziculture et la capacité des chefs d'unités

de production à mobiliser des ressources financières importantes. Les risques qu'elle comporte

excluent cependant la spécialisation. Le maraîchage s'inscrit nécessairement dans un système

d'activité où la riziculture, éventuellement complétée par une activité extra-agricole, assure la

reproduction simple et dégage un surplus perrnettant le fînancement de la diversification. Elle

concerne à ce jour peu de concessions.

L'éclatement de la communauté de production en unités individuelles peut enfin

difficilement répondre aux exigences d'un maraîchage tourné vers I'accumulation. L'entretien

et la surveillance de grandes parcelles requièrent notamment une forte mobilisation de la main-

d'oeuvre domestiques6. On assiste donc, contrairement aux situations décrites pour les femmes

et les stratégies masculines défensives, à une recomposition des règles internes d'allocation du

travail par regroupement des actifs, en premier lieu au niveau des ménages mais aussi au niveau

du groupe domestique tout entier. Si une activité maraîchère offensive est entreprise

I'organisation glisse donc vers une centralisation des décisions et un resserrement des liens

communautaires autour de la production, à I'image du modèle rizicole de l'Office du Niger. Cette

renégociation du système de droits et d'obligations modifie le caractère de I'accumulation, lui

conferant une dimension collective.

3) Implications pour accompagner la diversification des cultures dans le delta

Dans I'optique d'une meilleure valorisation des périmètres, peu de perspectives semblent

aujourd'hui offertes par le maraîchage féminin. Exclues des concertations sur I'amélioration de

la coordination au sein des differentes filières les femmes éprouvent des difficultés à s'insérer

dans les marchés. Leur seul accès à I'activité maraîchère passe par la participation à des

86 Outre le facteur coût, il est difficile de trouver des ouvriers peûnanents ou des tâcherons expérimentés.
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groupements et l'émergence d'un modèle d'accumulation décentralisé se rapprochant de celui

de I'Office du Niger se heurte à de fortes contraintes de financement. Lever ces contraintes

suppose à la fois une évolution favorable de la rizisulture perrnettant un financement interne aux

groupes domestiques par redistribution et une rationalisation de la gestion des groupements

féminins. Or, la prise de parole efficace au sein des groupements, puisqu'en partie bloquée par

le système de droits et d'obligations des concessions, dépend aussi du monde domestique.

L'amélioration du maraîchage féminin est ainsi subordonnée à des recompositions

institutionnelles à deux niveaux : renégociation des règles hiérarchiques internes aux concessions

et structuration de I'organisation collective des groupements. Dans le contexte d'incertitude

prévalant à la gestion de la majorité des concessions du delta, la réalisation simultanée de ces

recompositions est difficilement envisageable.

A travers les exemples de I'oignon et de la tomate les conditions de f intégration du

maraîchage87 dans les systèmes d'activités des unités de production masculines montrent que

I'amélioration des perforrnances techniques et de la coordination au sein des filières sont des

étapes indispensables au développement d'une agriculture diversifiée. Les obstacles à la levée

de ces contraintes s'inscrivent cependant dans une problématique dépassant largernent les

analyses sectorielles de la diversification agricole. Pour la majorité des concessions le

maraîchage est perçu comme une activité d'appoint incluse dans un ensemble d'options

susceptibles de résoudre dans le court terme les besoins vitaux. A l'opposé quelques agriculteurs

influents exploitent cette situation pour se créer des rentes de situation et soutenir une stratégie

d'accumulation communautaire dont le maraîchage n'est lui-même qu'un élément.

La vulgarisation agricole, fonctionnant encore sur des schémas stéréotypés visant la

diffusion de modèles normatifs, propose le plus souvent des conseils en décalage avec ces

orientations stratégiques et sans tenir compte des contraintes internes du financement et de

I'organisation des unités de production dans la répartition du travail familial. Les logiques

paysannes de diversification défensive des revenus s'opposent ainsi bien souvent aux modèles

productivistes prônés par une interprofession en gestation. Or, I'intégration durable du

87 Ces remarques sont du reste généralisables aux autes spéculations de diversification (arachide, coton ou
arboriculture).
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maraîchage dans les systèmes de production passe d'abord par un apprentissage' construit sur

des itinéraires techniques compatibles avec la capacité des concessions à recomposer I'ensemble

de leur système d,activités dans un univers institutionnel et économique incertain'

En occultant les représentations paysannes et en se pliant parfois aux logiques de la

minorité de producteurs offensifs, les comités de concertation des filières ont de même un impact

limitéB'. Leur fonctionnement actuel, déconnecté des évolutions parallèles de la riziculture' fait

par exemple peu de cas des raisons du non respect des contrats passés avec f industrie ou des

ventes en dessous des prix minimums qu'ils conseillent. En se focalisant sur les seuls indicateurs

de leur filière d,intervention ils participent même in fine à I'entretien des pratiques de défection

des producteurs, et par suite aux instabilités de l'environnement. Il apparaît au contraire

nécessaire, pourraisonner ladiversification, d'intégrer aux mesures d'accompagnement lanature

des objectifs paysans et des moyens concrets dont ils disposent pour les satisfaire' ce n'est qu'à

cette condition qu,une prise de parole effective des acteurs de la production émergera' quitte à

ce qu,elle débouche sur des modes de coordination différenciés- La mise en place d'un crédit

annuel (toutes spéculations confondues) cohabitant avec les formules classiquement proposées

estpar exemple sérieusement évoqué depuis 2 à3campagnes. Il s'agit 1à, parmi d'autres' d'une

voie à explorer pour réaliser cette intégration'

z. L,r*rRoDucrroN DE lrÉlnv.q,cn TNTENSIF DANS LEs sysrÈMES n'AcrIvITÉs DES

CONCESSIONS

Les descriptions des systèmes d'élevage des riziculteurs et des conditions de leur

intensification sur les deux périmètres (chapitre I, point c.z)débouchent sur des problématiques

différentes. Du point de vue de la gestion interne des concessions les dynamiques de

l, accumulation privée issue de la riziculture sont une fois de plus à la base de cette différentiation

et de ses conséquences sur les perspectives de la complémentarité entre élevage et agriculture

irriguée. Notre propos est ici de juger des perspectives d'introduction de pratiques qui'

contrairement à la diversification des cultures, sont peu développées' Il s'agit donc d'illustrer

88 Le comité pour la tomate (cNcFTI) bénéficie d'une certaine expérience, tandis qu'une ébauche de structure s'est

formée pour l,oignon en avril 1999 ( chapitre I, David-Beru, |999).
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I'implication des mécanismes de I'organisation des concessions sur la capacité des systèmes
d'activités à s'adapter à des changements jugés bénéfiques en première analyse.

A I'office du Niger l'élevage intensif est globalement perçu par l,encadrement et les
paysans comme un moyen d'entretenir une logique d'accumulation face aux blocages potentiels
de I'expansion de lariziculture et dumodèle de croissance qu'elle a induit. son développement
peut par ailleurs s'appuyer sur la constitution déjà ancienne d'une épargne bovine de la part des
riziculteurs' Dans le delta du sénégal laplus grande incertitude de l'agriculture irriguée limitant
les horizons stratégiques et l'accumulation, I'élevage ovin intensif apparaît davantage coïïrme
une activité de recours' substitut possible à l'échec de la riziculturese.

a' Embouche bovine et systèmes d'activités à I'office du Niger

L'intégration de l'élevage intensif dans les systèmes d'activités des agriculteurs de
I'office du Niger concerne essentiellement les concessions des classes B et De'. Elle ne peut par
ailleurs se concevoir que dans le cadre d'une recomposition des règles internes de l,organisation
économique des groupes domestiques. Que l'orientation stratégique d,ensemble des concessions
soit sécuritaire ou offensive, I'introduction de l'embouche bovine sous-tend en effet des
changements dans les logiques de la gestion collective.

Le maintien de pratiques rizicoles intensives dont le fondement est l,unicité de l,unité de
production incite àprivilégier la centralisation de la gestion des ateliers par le chefde concession.
Il est en effet nécessaire de pouvoir utiliser les sous-produits de la riziculture pour I,alimentation

8e L'embouche bovine concerne peu d'agriculteurs wolofs, seuls quelques gros éleveurs se montrant intéressés(corniaux et al' 1998)' Juger oe ùn intégiation dans les systèm., p.ui, mériterait une étude plus approfondie.
no si leurs difficultés à assurer leur subsistance n'excluent pas les concessions de la classe A des enjeux deI'intensification de l'élevage, elles limitent leur capacité à réaliser les investissements nécessaires. La constructiond'une accumulation de départ, par I'amélioration àes performances rizicoles, est ici un préalable indispensable.
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des animaux, de disposer d'une trésorerie importante pour les dépenses inhérentes à I'activité

(produits vétérinaires, compléments d'alimentation), et de réaliser des investissements de départ

(construction de I 'enclos notamment). Dans le schéma classique de spécialisation budgétaire des

groupes domestiques des classes B et D.l, le chef est ainsi le mieux placé pour gérer

efficacement I'embouche bovine. Mais même dans cette logique communautaire I'utilisation des

revenus de la riziculture, I'affectation du travail et les conditions de I'accumulation dans sa

dimension collective sont autant de sujets nécessitant la renégociation préalable du système de

droits et d'obligations.

- Si le nombre des jeunes mâles disponibles dans le troupeau extensif est insuffisant les

achats d'animaux pour le démarrage de I'activité se font nécessairement sur les premières ventes

de I'hivernage rizicole et donc sur des revenus acquis en communer. Les ateliers ne peuvent en

effet commencer qu'en décembre ou janvier, une fois la récolte terminée, et il est rare qu'une

épargne monétaire soit disponible au sortir de la soudure. Comme très peu de crédits sont pour

I'instant alloués à l'élevage, il en va de même pour les autres coûts de production jusqu'aux

premières ventes d'animaux embouchés (45 jours à 2 mois après le démarrage de I'atelier,

SorhaiIz,1999), Ces sorties de paddy et d'espèces entrent en concurrence avec les redistributions

internes de fin de campagne et nécessaires à la préparation de la campagne maraîchère de contre

saison froide de la concession. Etant donnée I'importance de ces redistributions dans les

représentations des dépendants, I'arbitrage se fait en leur faveur mais oblige alors à un

changement de la gestion des stocks de la part du chef. En cas d'échec de l'embouche, outre le

risque accru sur la part dévolue à la consommation, ces ventes peuvent interferer avec les

stratégies de commercialisation tardive visées par les chefs des concessions de ces classes

(chapitre III, points B. et D.).

- Dans la logique de I'enchaînement des activités et d'une stratégie de refinancement

pensée sur une année entière, le stockage de ses productions maraîchères peut permettre au chef

de concession d'éviter d'entamer le grenier commun. Mais la concurrence se joue alors sur

l'affectation de son temps de travail entre parcelles de contre saison et ateliers d'embouche.

er Cette logique reste valable si les animaux viennent du troupeau extensif puisque celui-ci est aussi perçu comme
une réalisation collective.
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Avec I'hypothèse du maintien rigoureux de la redistribution à tous les dépendants par le

maraîchage, la perte de la main-d'oeuvre domestique conduit à substituer I'embouche à

I'agriculture irriguée de contre saison. Dans cette hypothèse le changement de système d'activités

ne touche pas les droits et les obligations internes, mais I'abandon d'un maraîchage, activité

maîtrisée, au profit d'une activité nouvelle comporte indéniablement un risque et un coût. A

I'apprentissage technique de I'embouche bovine s'ajoute en effet l'insertion dans des réseaux

commerciaux régis par des modes de coordination differents. Ce risque et ce coût sont supportés

par I'ensemble de la concession.

Pour conserver une activité maraîchère le chef de concession dispose schématiquement

de deux solutions. Il peut faire appel à de la main-d'oeuvre extérieure pour I'embouche, libérant

ainsi de son temps pour le rnaintien d'une agriculture intensivee2. Outre les difficultés dans le

choix et la gestion des travailleurs extérieurs, ce recours ne lui épargne ni le suivi financier de

I'embouche, qui comporte de nombreuses opérations comptables, ni surtout le temps à consacrer

à la commercialisation des animaux. Or, surtout pour un démarrage d'activité, ce temps

synonyme de coûts de transaction, est nécessairement important.

La seconde solution est de déléguer toutes les opérations inhérentes à l'embouche (à

I'exception du suivi financier) àun dépendant au sein de laconcession. Ce dernier, privé de son

espace de liberté maraîcher, doit de surcroît endosser toutes les responsabilités d'une activité

menée sur des fonds communautaires et qui nécessite toujours un apprentissage. Le groupe

domestique doit alors inventer un nouveau mode de redistribution interne. Celui-ci doit pouvoir

satisfaire le responsable de I'embouche sans léser les autres dépendants et être en adéquation

avec les nouvelles règles d'affectation du temps de travail collectif.

- En cas de réussite I'embouche bovine dans sa forme communautaire pose enfin la

question de I'utilisation des surplus qu'elle permet de dégager. Son intégration durable dans les

systèmes d'activités suppose en effet la levée des contraintes pesant sur la poursuite des anciens

systèmes d'activités (pression démographique sur le disponible foncier notamment) ou une

e2 Le soin à apporter aux parcelles maraîchères se prête mal à une trop forte délégation du suivi technique à un
salarié extérieur, souvent peu qualifié.
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augmentation des revenus d' ensemble.

Dans le premier cas, les pratiques d'accumulation permises par I'association riziculfure-

maraîchage peuvent être maintenues. Les dépendants conservent une utilisation libre de leurs

revenus maraîchers et des ventes du paddy qu'ils obtiennent à la récolte. Bien que la circulation

des richesses soit modifiée par le changement de système d'activités l'embouche bovine se voit

attribuer les mêmes fonctions que la riziculture. Elle participe à la foumiture de I'alimentation,

aux redistributions du chef à ses dépendants et à une accumulation qui garde un caractère

communautairees. Dans le second cas I'affectation d'un surplus en augmentation induit un

arbitrage entre les différentes formes de I'accumulation qui s'offrent à la concession.

Confrontation des projets individuels et collectifs, son issue dépend du niveau de cohésion

interne et des volontés d'émancipation des dépendants.

2) Une réorganisation possible par la création d'une sous-unité de production

spécialisée

L'introduction de l'élevage intensif peut par ailleurs pennettre aux grandes concessions

connaissant des problèmes de cohésion et limitées par leurs disponibilités foncières (classe 8.2)

d'engager une révision de leur organisation sociale. L'embouche offre en effet une opportunité

d'accroître les espaces de libertés des dépendants masculins de la classe IX.2e4 sans remettre en

cause I'unicité de I'unité de production rizicole. La recomposition suppose la responsabilisation

complète du dépendant pour la gestion technique et financière des ateliers, en échange du

maintien de sa participation aux travaux de la parcelle commune.

Le cadet en mal d'indépendance substitue cette unité de production spécialisée à son unité

de production maraîchère incapable dans sa représentation de garantir ses besoins. Les revenus

conséquents qu'il peut espérer tirer de I'embouche fiusqu'à I million de FCFA/an, Sorhaitz,

1999) lui confèrent une autonomie budgétaire au sein de son ménage. Sa responsabilisation

e3 Thésaurisation (amenée à se développer avec les limites avérées de l'élevage extensif), moyens de transport,
habitat, voir investissements productifs en cas de stratégie offensive.

e4 Dépendants désireux de se soustraire à I'autorité hiérarchique (chapitre IV, tableau no9).
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affirme par ailleurs son statut social dans la concession mais aussi dans le village. Dans le même

temps cette recomposition allège les obligations du chef de concession, puisqu'en conservant sa

surface rizicole et sa force de travail, le nombre de personnes à sa charge diminue. Il s'évite aussi

les redistributions directes en espèces pour les besoins sociaux d'un ménage dépendant, facteurs

limitants de sa stratéeie d'accumulation sécuritaire.

Cette configuration est potentiellement compatible avec les organisations domestiques

des concessions à logique sécuritaire, s'avère capable d'entretenir la dynamique de croissance

et évite temporairement le morcellement foncier. Elle est enfin une opportunité pour assurer une

transition sur des bases assainies car les candidats à I'autonomie peuvent se constituer une

spécialisation et un capital dans le contexte de rareté du foncier. Elle présente cependant des

difficultés. En I'absence de financement extérieur l'émancipation à I'intérieur de la concession

d'un dépendant suppose tout d'abord que l'investissement de départ soit pris en charge par le

chef sur les surplus rizicoles. Il s'agit dons de transforrner une accumulation collective en biens

d'équipement quasiment individualisés. Cette décision stratégique est mise en balance avec

I'option de la scission, synonyme d'un fractionnement des moyens de production et de coûts

induits par la disparation de la structure collectivees. L'arbitrage est perturbé par le manque de

lisibilité des acteurs sur les perfonnances effectives de I'embouche bovine. Les objectifs

sécuritaires du chef, qui par ailleurs mobilise généralement I'information dans la structure

centralisée, sont ici en opposition avec les aspirations d'émancipation du dépendant. Laprise de

décision peut ainsi émaner de I'intervention des autres actifs à condition que leur prise de parole

dans les négociations internes soit effective.

Lorsque la décision a été prise les modalités de la coordination entre I'unité de production

principale et la sous-unité d'élevage créée doivent être définies. L'investissement de départ doit

pouvoir s'accompagner d'une aide éventuelle couvrant I'apprentissage d'une activité nouvelle.

Les sous-produits de la riziculture fiusqu'à 25% du coût de I'alimentation des animaux

d'embouche, Sorhaitz, 1999) intéressent tous les actifs possédant une épargne sous forme de

bétail et demeurent le produit d'une activité collective.Laparticipation du dépendant émancipé

es La concession 104 (chapitre V, point B.l.b) offre une illusfration de la traduction directe de ces coûts sur la
gestion d'ensemble des nouvelles exploitations créées lors d'une scission.
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à la consommation du groupe domestique (fourniture de la dépense quotidienne lorsque son

épouse cuisine ou amélioration de I'habitat par exemple) nécessite également des arbitrages dans

la définition d'un nouveau système de droits et d'obligations. Une fois encore la prise de parole

de tous doit être acquise pour que la recomposition institutionnelle s'opère de façon équilibrée.

Il s'agit de s'assurer que I'investissement collectifconcédé remplisse effectivement ses fonctions

de maintien d'une dynamique communautaire.

3) Les contraintes à l'embouche bovine dans le modèle riziculture-maraîchage-

prestation motorisée des concessions de la classe D.2

Les concessions de la classe D.2 présentent laparticularité d'avoirréglé les négociations

intemes inhérentes à la construction d'un système d'activités diversifié. Les règles d'allocation

du travail, d'utilisation et de répartition des revenus, forgées sur une forte cohésion sociale,

accordent d'importantes marges de manoeuvres au chef de concession qui centralise I'essentiel

des décisions de la sphère marchande. Cette configuration est a priori propice à un engagement

dans l'élevage intensif mais dans le même temps, la stratégie est orientée vers I'accumulation

productive. Les chefs de concessions ont de fait acquis une expérience dans une activité de

diversification extra-agricole qui, quoique ancrée dans le secteur informel et fortement associée

à I'agriculture irriguée (chapitre III, point D.l) implique une spécialisation.

Cette spécialisation est un obstacle majeur à une modification supplémentaire du système

d'activités. L'introduction de I'embouche bovine peut déséquilibrer le système en empiétant sur

le fonctiorurement optimal de la complémentarité entre les activités déjà développées.

L'investissement se concentre ainsi sur I'agriculture irriguée et la prestation mécanisée de façon

à leur garantir un même rythme de croissance. Toute dispersion est perçue comme un risque

supplémentaire, d'autant plus marqué pour I'embouche que son apprentissage requiert de la part

du chef un investissement en temps considérable pour un résultat encore aléatoire.

Selon cette logique, en cas de disponibilité de la main-d'oeuvre familiale, celle-ci est

prioritairement affectée à la nziculture ou à la prestation motorisée. Il s'agit de renforcer la

stratégie de spécialisation mais aussi la cohésion sociale interne. En effet I'adhésion des
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dépendants à la stratégie offensive construite sur leur travail n'exclut pas I'obtention d'espaces

de liberté maraîchers. Les calendriers de I'embouche bovine se chevauchant avec ceux du

maraîchage leur participation à cette activité les obligerait à des arbitrages pouvant interferer

avec leur propre logique d'accumulatione6.

4) Implications pour I'accompagnement du développement de I'embouche bovine

L'introduction de I'embouche bovine dans les systèmes d'activités à I'Office du Niger

est donc une voie de diversification des revenus susceptible de dépasser les limites de la

croissance rizicole, notamment pour les concessions des classes B et D. | (57% des concessions

des zones de Niono et de Molodo, tableau no39). Elle n'est cependant pas uniquement

dépendante de la rentabilité de la filière viande, même si le niveau d'accumulation autorise les

investissements de départ. Elle doit nécessairement être appréhendée en jugeant des conditions

de la recomposition des organisations des concessions qu'elle impose. La cohésion des groupes

domestiques est déterminante pour définir la forme, collective ou individuelle, que pourïa

prendre l'élevage intensif. Il est par ailleurs possible que pour coller avec un système de droits

et d'obligations renouvelé, tant pour I'allocation du travail que pour la répartition des richesses,

des adaptations aux pratiques aujourd'hui diffusées voient le jour. Un conseil technique aux

ateliers émergents devra être attentif à ces phénomènes tandis qu'une aide à la gestion financière,

notamment sur les aspects de trésorerie, devra impérativement penser I'embouche dans son

enchaînement avec les autres activités développées.

Pour faciliter I'intégration de l'élevage des concessions sécurisées mais aussi pour

impulser à terme son développement dans les exploitations en situation précaire de la classe A,

les réseaux de financement décentralisé ont un rôle important à jouer. Nous avons vu que pour

les concessions de la classe B, et surtout 8.2,I'investissement de départ financé par les surplus

rizicole peut être un sujet de discorde interne. Des crédits extérieurs, sans toutefois résoudre la

question de I'allocation du travail, peuvent lever cette contrainte et permettre à 1'élevage de jouer

un rôle d'appui dans les schémas de gestion sans interférer sur les droits des dépendants. Pour

nu Ot, cette participation semble inévitable du fait de I'emploi du temps du chef de concession.
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les concessions en difficulté la réticence (compréhensible) des réseaux réside dans I'utilisation

effective de nouvelles lignes de crédit pour I'activité sollicitée. Comme pour la riziculture la

précarité oblige parfois au contournement des règles de crédit au profit des urgences de la gestion

en situation précaire, surtout dans le contexte d'incertitude actuel de la filière viande (chapitre III,

point 4.1, Ndione, 1994).

Autre axe de réflexion, la structuration de la filière à travers le développement de

groupements d'agro-éleveurs peut inciter à I'intensification de l'élevage. Par rapport aux

mécanismes de coordination interne que nous avons révélés de telles structures sont susceptibles

de prendre en charge d'une partie de I'investissement et surtout d'internaliser les coûts d'accès

au marché et de libérer ainsi du temps pour le maintien des autres activités. Cette internalisation,

en limitant la concuffence entre les activités, autorise la conduite centralisée de I'embouche sous

la responsabilité du chef de concession sans grever I'intensification des parcelles maraîchères.

Dans la configuration actuelle de la filière bovine à Niono, elle semble par ailleurs une forme de

coordination capable de renforcer la position des producteurs par rapport aux pratiques d'entente

des bouchers professionnels et de faciliter la commercialisation de longue distance vers les

centres urbains (URDOC,1999).Il reste que les lacunes relevées dans le fonctionnement des

structures associatives de la zone engagent à la prudence quant à I'efficacité et à la viabilité des

dynamiques collectives (cf supra pour les associations villageoises et les GIE de riziculteurs).

Ces réserves sont renforcées par la fonction de revenu de complément qui serait dévolue à

I'embouche, fonction réduisant I'intérêt d'une prise parole effective.

Il convient enfin de s'interroger sur I'argument selon lequel l'élevage bovin intensifpeut

contribuer à réduire le nombre de troupeaux pâturant autour et dans les périmètres (Sangare,

1998). S'il génère de nouveaux surplus et donc de plus grandes capacités d'accumulation au

niveau domestique I'effet inverse n'est pas à écarter. La fonction de capitalisation de prestige de

l'élevage extensif relève de la problématique des formes de thésaurisation offertes aux paysans,

et non des conditions de valorisation des animaux. I1 semble que les solutions sont plutôt à

chercher dans le développement des circuits fînanciers, notamment pour les dépendants et les

chefs de concessions des classes B et D. Le relâchement de la pression sur le foncier et des

tensions au sein des exploitations est par contre un résultat potentiel d'une intégration réussie de
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l'embouche dans les svstèmes d'activités.
J

b. Embouche ovine et systèmes d'activités dans le delta du Sénégal

L'intégration de I'embouche ovine dans les systèmes d'activités concerne potentiellement

toutes les classes stratégiques dans le delta du Sénégal. L'activité ne nécessite pas

d'investissement coûteux et 48To des concessions possèdent des bovins en l995et. Ces données

sont appuyées par des travaux plus récents qui estiment l'élevage de moutons de case quasi

généralis é chez les exploitations wolofs du delta (Corniaux, 1999). Par ailleurs, contrairement

à l'élevage bovin, la spécialisation ethnique est moins marquée. Seulement 17% des éleveurs

ovins sont peuls et les wolofs concentrent près de 600Â du cheptel, contre seulementZTYI des

bovins (données de 1995, Delcombel, 1996). L'embouche a un rôle important à jouer pour la

valorisation des sous-produits de I'agriculture, voirepourune amélioration de lamise ne valeur

des périmètres par I'introduction sur des aménagements délaissés de cultures fourragères

(Guérin, 1998).

En 1989 Tourrand calcule un revenu moyen de 10 000 FCFA par animal embouché mais

souligne que la rentabilité de I'activité est très sensible au niveau de qualification de l'éleveur

(Tourrand, 1993). Les opérations les plus intéressantes sont menées pour la fête de la tabaski. Les

différenciations portent ici pour beaucoup sur la commercialisation. La présentation des animaux

et I'intégration de réseaux touchant les marchés urbains (investis par des éleveurs des zones péri-

urbaines, Corniaux et al, 1998) sont des éléments déterminants. Les ateliers les plus performants

sont ainsi gérés par des peuls ou des wolofs engagés depuis plusieurs années dans I'activité.

1) Les contraintes à I'embouche ovine des concessions de la classe A et C

Les concessions de la classe A en proie à une difficile gestion de leur trésorerie,

développent des stratégies de diversification des revenus aléatoires (chapitres III et IV). Les

activités privilégiées sont celles assurant des mouvements rapides de liquidités et la logique

et Avec une moyenne de 4 animaux par concession en possédant (recensement SAED, Delcombel, 1996).
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défensive sous-tend la multiplication de revenus ponctuels. L'élevage de case est considéré

comme un recours parmi d'autres dans un système d'activités diversifié. Les ventes d'animaux,

perçues comme des décapitalisations, ne sont décidées que pour palier une situation de crise

n'ayant pas trouvé de solution par ailleurs.

L'intensification, qui suppose de transformer une épargne de secours en biens de

production, est peu compatible avec les schémas de gestion. L'immobilisation des animaux

durant la conduite des ateliers leur ôte leur fonction principale. La professionnalisation

indispensable à la rentabilité de I'embouche implique aussi un suivi attentif et des dépenses

supplémentaires. Il y a compétition dans I'affectation du travail et des liquidités entre ces

nouvelles exigences et les urgences de la gestion au quotidien toujours prioritaires. Malgré les

autonomies budgétaires qui leur sont concédées, ces contraintes touchent les unités de production

de tous les actifs de la concession. Nous avons vu en effet que ces derniers doivent, soit par leurs

revenus propres soit en collaborant à I'unité de production du chef, participer au règlement des

urgences.

L'embouche ovine est par contre susceptible d'intéresserponctuellement les concessions

de la classe C. Une opération de grande envergure à la tabaski est notamment une opportunité

pour réaliser leur objectif de décollage rapide (chapitre III, point C.1). Sa réussite dépend alors

de I'obtention d'un financement pour I'achat des animaux et de la capacitédu chef de concession

à mobiliser ses dépendants pour le suivi technique, lui-même devant se consasrer à I'intégration

des réseaux marchands. Il s'agit là, surtout pour une première expérience, d'un investissement

considérable que la concession doit endosser seule car les pratiques de cette classe stratégique

ne s'entendent que rarement dans une dynamique collective. Un risque supplémentaire est

introduit par le délaissement relatif que I'embouche ainsi menée induit pour I'agriculture

irriguée. Il importe que l'activité ne soit pas perturbée par la gestion courante du groupe

domestique, gestion qui réclame bien souvent des arbitrages semblables à ceux rencontrés pour

la classe A (voir chapitre III, point C.3 pour des exemples d'alternance de phases offensives et

de replis pour la classe C). Chaque étape du déroulement des ateliers est enfin soumise à de fortes
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incertitudes ce qui rend sa réussite aléatoirees.

D'une manière générale, pour les concessions des classes A et C du delta du Sénégal, les

contraintes à I'intensification de l'élevage et surtout à sa professionnalisation sont liées à

l'instabilité voire à la faiblesse des résultats rizicoles. Outre I'utilisation des sous-produits, le

refinancement de I'embouche par les revenus du riz selon I'enchaînement réalisé par les paysans

de I'Office du Niger avec la culture de l'échalote par exemple apparaît comme déterminant pour

autoriser un apprentissage réussi. Ne pouvant compter sur une base de revenus stable fournie par

I'agriculture irriguée, les marges de manoeuvre des chefs des unités de production sont réduites.

Cela s'entend aussi bien pour la recherche de financement et de débouchés que pour une

allocation optimale du travail domestique et des ressources collectives pour la conduite des

ateliers.

2) Les perspectives de I'embouche ovine pour les concessions des classes B et D

Les réticences des concessions développant des stratégies sécuritaires

A I'inverse I'implication sécuritaire dans la riziculture socle des stratégies des

concessions de la classe B, offre des conditions favorables à I'intégration de I'agriculture et de

l'élevage.La collaboration des actifs au sein de I'unité centrale de production agricole s'ajoute

à ces conditions pour limiter les contraintes de l'allocation du travail domestique. La pression

foncière grandissante sur les périmètres publics ou transférés (cf supra) est enfin une contrainte

nécessitant à court terme des changements dans les systèmes d'activités de ces groupes

domestiques, changements parmi lesquels I'introduction de l'élevage intensif est une possibilité

envisagée.

Les limites résident alors essentiellement dans le manque actuel de strucfuration de la

filière de I'embouche ovine et du manque de lisibilité qui en découle pour les villageois du delta.

e8 L'exemple de la concession I I I de Pont Gendarme illustre dans le cas d'une activité de transport ces incertitudes,
qui ont conduit à l'échec de I'entreprise perturbée par les containtes domestiques, I'inexpérience et le manque
d'intégration dans laprofession du chef de concession. L'analyse esttransposable à l'élevage intensif qui devra
affronter les mêmes obstacles.
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L'aversion au risque de ces concessions implique en effet que toute nouvelle activité entrepnse

présente, aumoins dans la représentation du chef d'unité de production, des garanties techniques

et économiques. Les aspects techniques intègrent I'appréciation des risques sanitaires et du

niveau de qualification et d'investissement en temps requis pour une conduite efficace de

I'embouche. Les agro-éleveurs de cette classe s'estiment aptes à les intégrer. Les aspects

économiques, qui posent isi problème, concernent les conditions d'accès à un marché dont les

modes de coordination, differents de ceux des productions agricoles, obligent à un apprentissage

long et coûteux dont I'issue est incertaine. Les réticences des concessions de la classe B à se

lancer dans l'élevage intensif sont de même nature que celles relevées pour le maraîchage

(cf supra, points C.1.a.3 et C.1.b.2).

Cependant, contrairement aux filières de I'oignon et de la tomate dépendantes d'une

organisation collective sur laquelle les riziculteurs ont peu de prises, il semble que la construction

d'un environnement institutionnel stable soit à la portée des concessions de la classe B pour

I'embouche. A condition d'être suffisamment représentées dans des organisations d'éleveurs ou

des réseaux d'affinités reliant les villages aux centres urbains, elles pourraient y exercer une prise

de parole efficace et constructive dans un univers où les possibilités de défection offertes aux

petits éleveurs sont faibles. Des structures de ce type sont aujourd'hui, du fait des exigences des

marchés de l'élevage intensif, un préalable indispensable à I'introduction de I'ernbouche dans

les systèmes d'activités.

L'embouclte soutien de l'accumulation productive

Les unités de production principales des concessions de la classe D sont engagées dans

des stratégies basées sur l'intégration de la riziculture et d'une activité de diversification

complémentaire (maraîchage pour la classe D.l, activité extra-agricole pour la classe D.2,

chapitre III)ee. Ces stratégies reposent sur une insertion institutionnelle favorable et permettent

d'atteindre un obj ectif d'accumulation productive partagé par tous les actifs de I'unité. Les chefs

de ces unités sont susceptibles d'inclure I'embouche ovine dans leur système d'activité sur un

ee Le raisonnement est également valable pour les dépendants masculins de la classe X.2 (tableau no8 chapitre IV).
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mode offensif en tant que soutien de I'accumulation, ou sur un mode défensif en tant qu'activité

structurante visant à pallier les incertitudes ou les faiblesses des autres sources de revenu.

Dans les deux cas I'investissement nécessaire n'étant pas ici la contrainte majeure, la

décision est portée par la garantie de I'obtention de marchés, en jouant sur I'appartenance à un

réseau d'affinité et sur un accès privilégié à I'information. Comme pour les pratiques agricoles

les modes d'insertion au marché sont étroitement liés à la nature et à la valeur du capital social

(Charmes, 1999). Construit sur une position de force acquise grâce àlanziculture ce capital est

en effet mobilisable, dans un univers social structuré par I'irrigation, pour intégrer d'autres

secteurs d'activités. La stratégie commerciale peut passer par une structure collective de type

GIE mais alors il faut que le contrôle en soit acquis à la concession, ou au moins à un collatéral

connu membre du réseau.

Si l'embouche vise le renforcement de I'accumulation il importe que le changement

stratégique soit en adéquation avec les moyens de production de l'individu l'entreprenant. Cette

adéquation s'entend essentiellement, comme à l'Office du Niger, par la possibilité de mobiliser

une main-d'oeuvre qui se chargera uniquement du suivi technique courant et capable d'acquérir

une qualification répondant aux exigences de l'activité. Pour respecter l'équilibre apporté par la

fonction sociale et économique de la présence dans la filière ûz,lanouvelle répartition du travail

ne doit en aucun cas interférer avec I'intensification agricole. C'est en prévision de ces possibles

interferences qu'il sera décidé de la conduite de la formation de la main-d'oeuvre et du calage

de I'activité dans I'enchaînement des campagnes agricoles.

L'élevage est cependant perçu dans I'organisation de réference des concessions du delta

incluant plusieurs ménages comme une activité décentralisée. Même si c'est le chef de

concession qui le met en oeuvre, il doit soit s'appuyer sur ses dépendants directs, pris au sein de

son ménage, soit, et c'est le cas le plus fréquent, construire par association interne ou exteme au

groupe domestique une nouvelle unité de production trans-ménager0O. Quelle que soit I'option

r00 Les illustrations du fonctionnement des concessions 3l I et 312 deBoundoum Barrage (chapitre V, point 8.2.d)
offrent des exemples de ces recompositions d'unités de production autour respectivement de la riziculfure et d'un
atelier de décorticage artisanal.
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choisie la recomposition bouleverse I'organisation du travail et les circuits de la répartition. Ceci

implique, surtout dans le cas de I'introduction d'une nouvelle activité, une plus grande densité

de règles (ou de contrats) dans la gestion du système de droits et d'obligations. Or, cette

densification se superpose dans le cas particulier de l'élevage à la renégociation de l'insertion

institutionnelle hors concession sur les aspects de commercialisation (Tourrand, 1993)-

L'intégration de I'embouche ovine intensive dans les systèmes d'activités suppose ainsi

un arbitrage complexe soumis aux représentations des chefs d'unité de production. C'est la

perception de I'adéquation entre les exigences de la sphère marchande et la capacité de

réorganisation de la sphère domestique qui guide la prise de décision. Les aspects domestiques

sont subordonnés à I'adhésion des dépendants, qui implique une décision collective, et à

I'appréciation du risque de non respect des règles, et donc de déséquilibre pouvant perturber le

modèle ancien d'accumulation induit par la multiplication des circuits de répartition.

Les conditions d'une introduction durable de I'embouche, réalisant f intégration

agriculture-élevage souhaitée par I'encadrement, concernent ainsi principalement les chefs de

concession des classes II et IV et les chefs de ménage de la classe X.2, soit potentiellement près

d'un tiers des concessions des zones du delta étudiées (tableau n'42). Mais dans la perspective

d'un assainissement de la filière rizicole les opportunités de complémentarité de revenus qu'elle

augure en font un axe de développement particulièrement intéressant.

Un appui technique est aujourd'hui nécessaire du fait de l'inexpérience des riziculteurs

et des exigences de qualité requises. Mais cet appui, comme pour le conseil agricole aux paysans

maraîchers, ne peut s'en tenir à la diffusion de paquets technologiques déconnectés de la gestion

d'ensemble des unités de production se montrant intéressées. Le calage des ateliers s'entend dans

la complémentarité avec les autres activités développées, dans la place accordée à I'embouche

dans les schémas de gestion et dans le degré d'éclatement de la communauté de production pour

la gestion du travail. Ceci induit des contraintes techniques différenciées selon le caractère

offensif ou défensif des stratégies et oblige à adapter le conseil aux arbitrages effectués au sein
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des concessions pour I'allocation du temps et des liquidités disponibles.

La commercialisation des animaux embouchés demeure le point d'achoppement principal

de I'intensification de l'élevage. L'insertion des paysans au marché, qui sous-tend I'intervention
de structures collectives formelles (groupement d'intérêt économique) ou informelles

(structuration de réseaux d'échange entre ville et campagne) va déterminer I'avenir de la filière.

Il s'agit, surtout pour les concessions de la classe B, de partager le coût induit par I'apprentissage

de nouveaux modes de coordination. Pour éviter les dysfonctionnements récurrents des

organisations de producteurs dans lazone (cf supra), I'appui aux éleveurs sur ces aspects passe

d'abordparun renforcement de ladiffusion de I'information surles marchés ruraux eturbainstot.

Mais I'accès à I'information est insuffîsant s'il ne s'accompagne pas d'une prise de parole

des individus, seule option permettant de structurer et de guider I'action collectiv e. Laqualité

et la pérennité de la participation paysanne peuvent être influencées favorablement par des

réformes du cadre juridique et des modalités de contrôle des pratiques collectives. La réflexion
sur I'organisation des producteurs initiée sous l'égide de la Maison des Eleveurs de la Région

de Saint Louis (Guérin, 1998) doit être poursuivie pour inventer des modes de coordinations

spécifiques, capables d'encourager les riziculteurs à I'embouche tout en préservant les logiques

d'intensification de I'agriculture irriguée et de gestion interne des concessions. Le durcissement

de la politique de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, la volonté de la SAED d'accompagner

les initiatives de professionnalisation des agriculteurs et la spontanéité des demandes de

constitutions en GIE (Corniaux et al, 1999) offrent un contexte favorable à une telle réflexion.

Le chantier doit accorder une place privilégiée aux concessions de la classe B jusqu'ici réticentes

à I'innovation du fait de leur subordination aux pratiques opportunistes de la classe D. C'est en

ce sens que toute démarche réclame une connaissance fine des logiques internes de gestion des

agro-éleveurs potentiels.

r0r Travail entrepris depuis la fin 1999 par la publication du bulletin "les marchés du fleuve,, (pSI, 2000).
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CorucIuSIoN DU CHAPITRE VII : PoUR UNE cÉTTÉnaLISATION DE LA LECTURE PAR LES

oRGANtsATToNS DoMESTTeUES DES ENJEUX nns pÉnIuÈrnns tnmcuÉs

La prise en compte des déterminants domestiques de la diversification des revenus et

donc du caractère paysan des agriculteurs a de multiples implications pour I'appréhension de la

dynamique des modes de coordination à l'échelle locale des périmètres. Les exemples de

réinterprétations par les acteurs de laproduction des textes réglementant les attributions foncières

et la gestion du crédit agricole, qui débouchent sur des contournements difficilement contrôlables

par les institutions édictant ces règles, montrent que les logiques domestiques interfèrent

directement sur la gestion collective des aménagements hydro-agricoles (point B de ce chapitre).

11 importe donc de penser l'environnement institutionnel de la production en tenant compte de

ces interférences. Il s'agit là de renverser les logiques, dirigistes par le passé et aujourd'hui

résolument axées sur des visions sectorielles et purement marchandes, prévalant dans la

définition des politiques.

Les études de cas et la répartition des classes de stratégies identifiées dans les populations

des deux zones plaident en faveur de ce renforcement de la compréhension des logiques

paysannes. Le contraste entre les contextes économiques et institutionnels des deux terrains

d'étude, résultant d'interventions volontaristes puis de mesures de libéralisation différenciées

(Chapitre I), a induit des réponses micro-économiques et micro-sociales spécifiques. L'étude

simultanée de ces deux situations offre la possibilité de juger de I'impact inverse de ces réponses

sur I'environnement.

Force est de constaterque l'émergence d'une accumulation privée facilitée par lapériode

favorable du début des années 90 à I'Office du Niger a permis globalement une structuration des

marchés et des conditions de production, socle aujourd'hui d'une dynamique de croissance

(Dupressoir, 1998). Au vu de notre travail cette structuration ne peut être dissociée des chémas

de gestion développés, selon des logiques internes, par les agriculteurs. A I'inverse la gestion

étatique exempte d'exigences de rentabilité pour des raisons politiques puis la libéralisation

précipitée hors de tout contrôle, se sont traduites dans le delta du Sénégal par une instabilité

récurrente des filières agricoles (Bélières et al, 1999). Les réponses paysannes induites, entre
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stratégies de repli au détriment de I'intensification agricole et stratégies d'accumulation

opportunistes rebondissant sur les asymétries issues de l'incertitude, ont eupour effet d'entretenir

les instabilités de I'environnement. L'émergence de logiques sécuritaires après la crise de 1990

et le renforcement d'un cadre rigoureux de gestion du crédit (cf supra) est le signe qu'un

assainissement est en cours. Les tendances favorables des deux dernières campagnes devront

pour être confirmées se traduire par une diffusion au niveau des concessions de schémas de

gestion associant intensification, accumulation privée et structuration des filièreslo2.

Cette lecture paysanne de I'agriculture peut être étendue à d'autres aspects de l'économie

des zones irrigués. En conférant une dimension collective aux exploitations agricoles, elle induit

une articulation au marché (pour la définition des systèmes d'activités et les pratiques de

commercialisation) jouant simultanément de coordinations multicentrées soumises à des règles

non marchandes, et d'une intégration au monde capitaliste (Minvielle, 1999)'03. Les illustrations

de I'introduction du maraîchage et de l'élevage intensif dans les systèmes d'activités (point C)

permettent ainsi de souligner des contraintes et des opportunités rarement prises en compte dans

les programmes d'accompagnement des dynamiques locales. Si les approches par filières sont

indispensables à une recherche opérationnelle pour le développementr0a, elles peuvent, en

occultant les représentations paysaTrnes de la gestion, déboucher sur des conclusions partielles

et donc sur des actions vouées à l'échec.

Il ressort en effet de notre analyse que la décision d'un changement dans les systèmes

d'activités est portée par des motivations nécessairement collectives au niveau domestigu€, mais

différenciées selon les options stratégiques et les organisations internes. Ce changement suppose

pour la concession une réallocation du travail domestique, une redéfinition de I'utilisation des

éventuels surplus individuels ou collectifs, et un rééquilibrage du système de droits et

r02 L'antinomie défection / prise de parole offre ici un cadre d'interprétation particulièrement intéressant.

'ot Ces phénomènes justifient la mobilisation de l'économie des convention et notamment la notion d'équilibrage
de règles issues de monde différents (Favereau, l99l) pour éclairer les compromis effectués sur ces aspects.

roa Les mécanismes relevés lors de la définition des systèmes d'activités doivent par ailleurs être analysés de façon
spécifique selon le secteur d'activité concerné, ce qui est illusoire sans connaître les modes de coordination et donc
sans une approche filière.
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d'obligations. Ces recompositions doivent être en adéquation avec l'environnement économique

et institutionnel des secteurs d'activité visés par le changement. Mais dans le même temps, elles

doivent satisfaire les objectifs de chaque individu dans le dispositif collectif. Il apparaît donc

nécessaire d'étudier les conditions de la réalisation de ce compromis pour éclairer les

dynamiques et les perspectives de la diversification des revenus.

Cette démarche générale d'inspiration anthropologique en ce sens qu'elle tente de décrire

les activités économiques comme une totalité (Couty, 1 996),peut s'appliquer à tous les aspects

de la diversification des revenus des groupes domestiques des périmètres irrigués. Elle permet

par exemple de juger des conditions d'utilisation de micro-financements décentralisés pour le

démarrage d'activités extra-agricoles ponctuelles (commerce de proximité et artisanat). Cette

forme de diversification est susceptible de dynamiser, par la constitution d'une accumulation de

base, les concessions des classes A et C, les femmes des classes VI et VII, et les dépendants

masculins de la classe IX et atos.

La grille de lecture s'adapte aussi à l'étude des arbitrages précédant les décisions

d'investissements productifs des concessions des classes D et des dépendants masculins de la

classe X.Z at Sénégal, arbitrages conditionnant la viabilité technique et financière du nouveau

système d'activités. L'achat d'une batteuse à I'Office du Niger, le transport motorisé dans le

delta du Sénégal et la diffusion des décortiqueuses privées sur les deux terrains sont autant de

secteurs aujourd'hui accessibles aux paysansto6. L'accompagnement de cette intégration de

riziculteurs offensifs dans les filières liées à l'agriculture irriguée gagnerait à s'appuyer sur les

logiques internes de I'organisation domestique.

ros gu similitude entre les mécanismes décrits ici (tableau no3, 8 et 9) et les logiques révélées par Ndione (Ndione,

l9g4) étudiant les comportements des femmes vis à vis du micro-crédit à Dakar est particulièrement éclairante'

106 Des exemples en sont fournies par les études de cas (chapitre III, V et VI). L'analyse est comparable ici à celle

deLabazée (Labazée, 1995) sur les logiques sociales et économiques des entreprises du secteur informel en Afrique.

535



lit"'i.: rï- - .,..":ï 1'Tq

i,ç..





Un des enjeux de notre thèse consistait à montrer I'intérêt d'un recentrage sur les acteurs

concrets de la production pour analyser la diversification des revenus sur les périmètres irrigués

sahéliens. Construit sur une démarche inductive inspirée des méthodes de I'anthropologie

économigug, le travail est axé sur une analyse stratégique micro-économique et micro-sociale

des exploitations agricoles. Ceci suppose un angle d'approche jusqu'alors peu exploré sur des

terrains pourtant fertiles en projets et recherches en sciences humaines. Sa pertinence repose sur

la validation de deux hypothèses directrices : autonomie relative des acteurs de base par rapport

à I'encadrement et à I'organisation collective, et persistance du caractère paysan des

communautés en charge de la production agricole. C'est en effet sur les hypothèses inverses,

stipulant que le caractère structurant des modes de mises en valeur oriente les comportements

des colons vers une insertion normative et exclusive au marché que sont généralement

appréhendés les phénomènes que nous nous proposions de traiter.

Il convient à I'issue de notre analyse de revenir sur les fondements de la validation de

notre approche, de dresser un bilan (partiel) des principaux enseignements de la reconstruction

des schémas de gestion des groupes domestiques, puis de juger des perspectives en matière de

recherche et de développement de notre travail.

I. L,,q.uToNoMIE RELATIVE DES AGRICULTEURS DES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS

a. Les fondements de I'autonomie de gestion des acteurs de la production

Il ressort de l'étude détaillée des budgets des individus des differenciations fortes tant

dans les perfoffnances technico-économiques que dans les orientations stratégiques. Ce résultat,

en contradiction avec les présupposés de normalité des comportements des agriculteurs ayant

prévalu jusqu'aux années 80, incite également à modérer la pertinence pour une approche

stratégique des typologies d'exploitations actuellement disponibles. Reposant sur des critères

essentiellement structurels (Coulibaly, 1995, Delcombel, 1996), ces dernières ne permettent pas

d'appréhender les rouages des prises de décision pour la mise en valeur agricolel. Cette diversité

I A I'exception notable de celle réalisée par Jamin à la fin des années 80 à I'Office du Niger (Jamin, 1994), qui n'a

pas été actualisée depuis.
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fonctionnelle, appuyée par l'étude de la perception par les agriculteurs de leurs conditions de

production, est également révélatrice des marges de manoeuvres laissées par I'encadrement et

les structures collectives de gestion aux unités de production agricoles.

La libéralisation de la riziculture, processus entamé sur les deux terrains d'étude en 19g4,

va du reste dans le sens d'un renforcement de I'autonomie de gestion des producteurs.

A I'Office du Niger le recentrage de la société d'Etat sur la gestion de I'irrigation, la
décentralisation du crédit, les pratiques émergentes d'autofinancement et la recomposition de

I'organisation des associations villageoises se traduisent par une monétarisation des échanges

entre les acteurs institutionnels de la filière iz et les agriculteurs. Ces derniers y ont gagné en

liberté pour choisir leurs calendriers culturaux, leurs doses d'intrants et la destination de leur
production.

Dans le delta du Sénégal la motorisation des itinéraires techniques et les règles de gestion

des périmètres publics et transférés, mais aussi de certains périmètres privés, présentent en

apparence de plus grandes rigidités. La centralisation de I'organisation du travail du sol, de la

récolte et du battage, mais aussi des approvisionnements en intrants et en eau guident les activités

agricoles et entretiennent les circuits de paddy des paysans vers leur organisation paysanne. Les

études de cas montrent cependant que les adaptations de ce cadre organisationnel sont courantes.

L'appartenance à plusieurs structures, les possibilités de mobilité foncière et les contournemenrs

du système de crédit mis en lumière engagent à modérer la dépendance théorique des riziculteurs.

La diffusion de la récolte et du battage manuels et la gestion décentralisée de certains périmètres

privés confèrent enfin des espaces d'autonomie supplémentaires.

Les budgets individuels insistent également, et particulièrement dans le delta du Sénégal,

sur I'importance des activités autres que la riziculture dans les structures des revenus. Moins ou

pas du tout encadrées, ces activités offrent aux agriculteurs une autonomie de gestion

conséquente qu'ils utilisent pour développer leurs propres stratégies de production dans des

secteurs de l'économie échappant aux logiques collectives des systèmes irrigués. Dans le même

temps cette diversification des systèmes d'activités n'est pas sans influence sur les pratiques
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agricoles. Disposant de recours en dehors des périmètres, I'engagement des producteurs dans la

riziculture obéit à des arbitrages fondés en partie sur des critères indépendants de I'agriculture

et de ses institutions. Ainsi les choix d'intensification different selon la représentation qu'a

chaque paysan de sa présence dans les aménagements.

b. De la pertinence d'une analyse micro-économique des exploitations agricoles

Il apparaît ainsi abusif de circonscrire I'appréhension de I'agriculture irriguée aux seuls

aspects collectifs. Si la gestion de chaque usager est largement facilitée par un fonctionnement

correct de son organisation paysanne et de son périmètre des pans importants de la réussite

agricole sont sous sa responsabilité directe.

par ailleurs, du fait de I'influence des pratiques individuelles sur le fonctionnement des

organisations paysannes et des contournements possibles de I'action collective, occulter les

comportements des producteurs de base de I'analyse peut être une source de biais pour la

compréhension des dynamiques. Nous avons ainsi montré qu'une vision purement holiste des

périmètres irrigués offre des interprétations tronquées de la réalité. Il convient notamment, pour

juger de la viabilité et de I'efficacité d'une organisation, de tenir compte des possibilités de

défection et de prise de parole de ses membres (Hirschman, 1995). Si I'on attribue aux

organisations paysaïmes une fonction de réduction des coûts de transaction, tant en amont qu'en

aval de la production agricole, encore faut-il que les principaux bénéficiaires trouvent un intérêt

dans les mécanismes mis en oeuvre pour y parvenit'.

L'analyse comparée des deux terrains d'étude permet d'insister sur les impacts des

logiques des agriculteurs de base sur le fonctionnement collectif. Ainsi à l'Office du Niger, la

prédominance des logiques sécuritaires des unités de production ayant réussi à constituer une

accumulation de base s'accorde avec les conditions favorables de la filière rizicole. Cette

situation débouche sur une structuration de I'action collective par diffusion de I'option de prise

parole. Le développement actuel de groupements d'intérêt économique introduit par ailleurs un

2 Lo.rq,r. I'agriculture ne contribue que faiblement aux budgets domestiques les rigidités de I'organisation

collective peuvent se traduire par des contraintes en limitant les logiques de court terme'
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contre pouvoir. La logique de défection qu'il sous-tend est également constructive en ce sens

qu'elle renseigne les associations villageoises sur les revendications des candidats au départ.

Dans le delta du Sénégal, malgré le resseffement de la politique de la Caisse Nationale
de Crédit Agricole et un assainissement récent des conditions de production (Bélières et al, 1999)

cette dynamique d'alliance entre prise de parole et défection n'est pas en oeuvre3. L'engagement

des agriculteurs dans les structures collectives se fait majoritairement sur deux modes bien
distincts qui concourent à entretenir les dysfonctionnements. Les logiques passives de paysans

en situation de précarité ouvrent des opportunités d'utilisation à des fins individuelles de la
gestion collective par une minorité d'entrepreneurs.

Dans les deux cas, puisque les présupposés normatifs s'avèrent non fondés et que les

typologies structurelles n'offrent que des visions partielles de ces phénomènes, il apparaît utile
d'ouvrir la boîte noire des exploitations agricoles pour comprendre les dynamiques contrastées

de I'Office du Niger et du delta du fleuve Sénégal.

2. LNS RECOMPOSITIONS DES LOGIQUES DOMESTIQUES : DES PAYSANNERJEs EN ÉvoLUTIoN

a' Le caractère paysan de I'organisation économique des concessions

Le catactère paysan des populations agricoles des périmètres irrigués, seconde hypothèse

directrice, est confirmé par la reconstruction des schémas de gestion des unités de production.

Ceux-ci montrent notamment la place centrale des coordinations domestiques dans I'organisation

et la gestion de I'ensemble de la vie économique et sociale des concessions. La validation de

cette hypothèse, associée à la démonstration de l'autonomie relative des producteurs face aux

actions collectives des organisations paysannes et des sociétés de mise en valeur renforce I'intérêt

d'une recherche sur la caractérisation de I'entité groupe domestique et de ses dynamiques. Le

caractère paysan des concessions va par ailleurs de paire avec une forte imbrication des sphères

3 Rappelons que la violente crise du crédit du début des années 90, entraînant la faillite de nombreux périmètres
privés et de transformateurs, résulte de détournements massifs des financements accordés largement par la CNCAS
suite à la libéralisation précipitée du foncier. Cette période se caractérise par la multiplication des options de
défection, entendues comme la création puis I'abandon une fois un crédit obtenu de structures collectives.
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de la production et de la consommation (Mendra s,197 6,Olivier de Sardan, 1987), ce qui autonse

un raisonnement par les unités économiquesa pour aborder les économies agricoles des

périmètres irrigués.

Au sein des groupes domestiques les mécanismes de définition et de mise en oeuvre de

la diversification des revenus sont nécessairement collectifs. Compromis entre les aspirations de

tous les chefs d'unités de production, les dotations patrimoniales et la représentation collective

de I'environnement économique et social, l'adoption d'un système d'activités s'accompagne du

respect d'un système de droits et d'obligations qui dépasse les logiques marchandes. Les limites

empiriques d'une approche des concessions par agrégation des préférences individuelles

apparaissent ici. Même lorsque la cohésion interne est garanties les analyses des chapitres III et

W ont montré que les dépendants développent des logiques économiques différenciées.

L'équilibrage des règles intemes, entre espaces de liberté individuels et stratégie collective, ne

peut être réduit aux mécanismes mobilisés par les tenants d'une conception unitaire des groupes

domestiques6.

Les études de cas montrent aussi que les recompositions des organisations économiques

et sociales des concessions et donc de leur schéma de gestion se construisent par rapport à des

références partagées, à des norrnes relativement stables propres à chaque terrain. Elles se

differencient en fonction des espaces de liberté offerts par les schémas de gestion pour répondre

aux changements internes (croît démographique et revendications des dépendants) et externes

(règles d'attribution foncière, d'allocation du crédit, diffusion d'innovations par la recherche).

Ces recompositions apparaissent alors comme un thème central de I'appréhension des

phénomènes de diversification des revenus (agricoles ou non), voire du fonctionnement

a Dutrr leur acceptation comme outils méthodologiques d'une approche inductive axée sur I'anthropologie
économique (Gastellu, 1995).

5 C'est notamment le cas, fréquent au Mali, lors d'une adhésion à une accumulation communautaire consbrrite sur

la mobilisation de tous les actifs familiaux pour la riziculture.

6 Cæ mécanismes, partant d'hypothèses différentes, négation des différentiations au sein des familles (Sen),

existence d'un consensus issu d'un comportement optimisateur de chaque actif (Samuelson) ou altruisme du chef
de famille (Becker), conduisent à accepter une fonction de préférence coûlmune, un décideur unique et la mise en

conunun des revenus (Muller, 1994).
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d' ensemble des périmètres irrigués.

b. Les révisions du modèle d'accumulation centralisée à I'Office du Niger

Le modèle de base d'accumulation centralisée

Dans le modèle d'organisation dominant à I'Office du Niger le chef de concession détient

toutes les attributions foncières, capte les surplus et centralise les pouvoirs de décision pour la

riziculture. Il constitue ainsi une accumulation à caractère communautaire issue de la
participation de la main-d'oeuvre domestique à une unité de production principale. Les formes

privilégiées de cette accumulation sont l'élevage extensif et I'habitat. Outre l'obligationpour le

chef d'assurer la subsistance de la concession, les redistributions équilibrant le système de droits

et d'obligations se font vers les dépendants sous forme d'espaces de liberté pour le maraîchage

ou le petit commerce, mais aussi de dons directs en paddy ou en espèces. Ces redistributions

assurent la formation parallèle d'une accumulation décentralisée qui reste cependant limitée.

L'homogénéité de l'unité de production rizicole et la mobilisation de tous les actifs sont

essentielles au bon fonctionnement de l'ensemble et font I'objet de négociations intemes.

Ce modèle a facilité I'intensification en main-d'oeuvre de la riziculture et la création

d'une accumulation privée détenue par les décideurs en matière de production agricole. Portée

par les conditions favorables de la fîlière rizicole depuis une dizaine d'années, I'adoption durable

de techniques culturales intensives qu'il autorise a contribué à la structuration progressive du

marché local du riz et de I'environnement institutionnel de l'irrigation.

Centre du dispositif de redistribution et de I'accumulation décentralisée à I'Office du

Niger, le développement maraîcher est initialement le fait des dépendants. Il se base sur une

recomposition de la main-d'oeuvre domestique en sous-unités de production finansées en partie

par les surplus rizicoles. Certains chefs de concession I'intègrent dans leur système d'activités

mais il importe que la mobilisation des facteurs de production n'interfère pas avec le

fonctionnement des sous-unités dépendantes. Le dynamisme des filières atteste de son adéquation

avec le modèle d'organisation domestique. Dans le système de droits et d'obligations de ce
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modèle les dépendants ont rarement accès à une accumulation suffisante pour investir en dehors

de I'agriculture. Leurs opportunités de diversification sont par ailleurs bornées par leur obligation

de travail sur les parcelles rizicoles communes. La spécialisation agricole à l'échelle de la

concession est ainsi encouragée.

Les recompositions permettant l' accumulation productive

La responsabilité d'une éventuelle activité extra-agricole intensive en capital est donc

généralement confiée au chef de concession, ce qui renforce par ailleurs la hiérarchie interne' Il

peut l,entreprendre à condition d'être assuré de la capacité de la concession à poursuivre

I'intensification agricole socle de I'organisation économique.Ceci suppose une forte cohésion

interne mais également une prise de risque induite par le manque de spécialisation au démarage

de l,activité concernée. C'est la perception de ce risque qui détermine le passage du modèle

initial (sécuritaire et essentiellement agricole) vers un modèle offensif diversifiê7.

Ce modèle offensif se fonde de toute façon sur une complémentarité entre les différentes

composantes du système d'activités, complémentarité visant une poursuite de l'accumulation

productive. Les adaptations du système de droits et d'obligations sont limitées, chacun gardant

les fonctions issues de son statut et les principes de la circulation des surplus restant inchangés'

Les recompositions pour palier les limites de l'intensification rizicole

En cas de faiblesse de la riziculture, principalement issue d'une dotation en moyens de

production inadaptée, le modèle s'avère inapte à assurer la subsistance du groupe domestique.

Dans le contexte de I'Office du Niger cette faiblesse induit généralement une situation de grande

précarité et impose des recompositions des schémas de gestion. Une réponse possible est la

collectivisation accme de la production, les dépendants abandonnant leurs espaces de liberté et

donc toute possibilité d'accumulation individuelle. Dans ce cas le revenu communautaire est

utilisé à la seule fin de satisfaire les besoins vitaux. L'autre réponse est l'éclatement et

7 Cette vision rejoint les différenciations des exploitations paysannes vis à vis de leur articulation au marché définies

notamment par Minvielle (Minvielle, 1999).
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l'autonomisation des unités de production. Les spécialisations budgétaires s,estompent, les
circuits de I'accumulation se cloisonnent et assurer les besoins vitaux devient l,affaire de chaque
actif au sein de son ménage mais aussi de la concession dans son ensemble.

Laptécarité induit dans tous les cas des systèmes diversifiés. Des recours à des activités
ponctuelles dont I'occurrence est aléatoire se mêlent à l'insertion dans des réseaux d,affinités
lieux de dons et de contre-dons solidaires. Les exigences de I'intensification agricole sont
régulièrement en conculrence avec les impératifs de la satisfaction des besoins immédiats, qui
I'emportent toujours en cas d'arbitrage. Près d'un tiers des groupes domestiques des zones
étudiées à I'office du Niger sont dans cette situation.

Les limites du modèle dominant et les recompositions en cours

Le modèle dominant se heurte aujourd'hui à deux contraintes principales. Le dynamisme
de la zone office du Niger attire de nombreux candidats à la riziculture et les possibilités
d'extension des surfaces offertes aux paysans colons déjà installés s'amenuisent. S,ajoutant à la
croissance démographique des concessions ce contexte induit une forte pression sur la terre. Du
point de vue du cycle de vie des groupes domestiques l'accumulation doit assurer Ia pérennité
du modèle par une reproduction élargie des moyens de production. Les cadets en âge de créer
leur propre unité de résidence et donc leur propre unité de production rizicole peuvent ainsi
reproduire le modèle sécuritaire dominant. Dans le contexte actuel de rareté du foncier, et même
dans I'hypothèse d'un maintien des conditions favorables de la riziculture, une telle transition
n'est pas réalisable. Dans le même temps la croissance soutenue depuis une dizaine d,années
incite les dépendants, notamment masculins, à accroître leurs exigences. Se jugeant défavorisés
par le dispositif d'accumulation centralisée ils réclament plus tôt davantage d,autonomie.

Outre la génération de dissensions internes de plus en plus fréquentes la contradiction
entre l'élargissement des droits des dépendants et I'augmentation de la pression foncière conduit
à une impasse' Les scissions de concessions débouchent sur la création d'exploitations sous-
dimensionnées qui peuvent difficilement reproduire une agriculture intensive soutenant
I'accumulation, tandis que le maintien du modèle centralisé est compromis par l,incapacité des
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chefs de groupe à assurer l'équilibrage du système de droits et d'obligations. Le glissement de

concessions développant des stratégies d'accumulation domestique centralisée vers des options

stratégiques défensives recentrées sur la reproduction simple n'est donc pas à écarler-

Les recompositions effectuées par les concessions engagées dans une diversification

extra-agricole offensive augurent de I'opportunité d'un maintien de I'accumulationbasée sur la

cohésion domestique. Les possibilités de diversification permettant une accumulation productive

sont néanmoins actuellement ténues. Le développement d'innovations pour I'agriculture de

contre saison, de l'élevage intensif, du battage privé, voire du transport motorisé sont des options

pouvant permettre une conversion favorable des systèmes d'activités. Il reste que ces

changements supposent d'adapter les règles intemes d'allocation des ressources, ce qui nécessite

un apprentissage pour lequel I'encadrement a un rôle important à jouer.

Il apparaît enfin, notamment à l'issue des analyses des trajectoires des concessions, que

la levée de la contrainte foncière présente les meilleures garanties pour entretenir la dynamique

positive de I'agriculture paysanne à I'Office du Niger. Outre l'assurance de la pérennité d'un

modèle intensif qui a fait ses preuves elle offrirait aux concessions en difficulté l'opportunité de

s'articuler plus favorablement au marché et de contribuer ainsi au renforcement de

I'accumulation privées. Lapoursuite des programmes de réhabilitation et I'extension des surfaces

aménagées en prévision, toutes deux clairement inscrites dans le contrat plan Etat-Office du

Niger-exploitants agricoles 1999-2001 (ON, 1998), engagent à penser qu'un tel processus est

réalisable.

Tout dépendra de I'issue des débats en passe d'être tranchés sur les formes effectives de

la participation privée à ces nouveaux aménagements, et donc du choix de leur mise en valeur.

Il semble acquis qu'un financement privé au moins partiel est incontournable dans le contexte

actuel des filières agricoles. L'investissement nécessaire pour coller aux norrnes techniques

recommandées par l'Office du Niger n'est pas accessible, loin s'en faut, à tous les colons déjà

attributaires de parcelles mais la possibilité d'un déblocage de crédits spécifiques est évoquée.

8 C"tt* accumulationprivée est de fait I'alternative incontournable à lalogique de capitalisme d'Etat ayantprévalue

jusqu'aux mesures de libéralisation.
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Nous pensons qu'un paysannat fonctionnant sur les modèles acfuels d'irrigation et d'organisation
sociale peut cohabiter avec une agriculture commerciale motorisée. Cette seconde forme, pensée

sur des périmètres autonomes et entièrement aménagés sur financement privé, semble
aujourd'hui privilégiée. Elle est jugée apte à maximiser la mise en valeur et à palier le retrait
progressif de la puissance publique. L'expérience de la fin des années 80 dans le delta du Sénégal

est cependant là pour nous en rappeler les possibles dérives.

c. Vers un renforcement des logiques sécuritaires dans le delta du Séné gal ?

Contrairement à la situation favorable et relativement stable de I'Office du Niger les

filières agricoles dans le delta du Sénégal sont caractérisées par de fortes incertitudes. Ces

incertitudes s'entendent aussi bien pour la mise en valeur (la moitié des terres aménagées est

cultivée, avec un fort tum over) que pour la commercialisation des productions. Nous avons

montré que les comportements paysans réagissant à cet environnement génèrent également des

instabilités. Dans ce contexte les "faits mesurés" par les études de cas traduisent des ajustements

fréquents de I'organisation économique et sociale des concessions et ne sont que rarement

conformes à la norme, entendue comme le "pré-jugé" qu'une société porte sur elle-même

(Gastellu, 198 1). Cependant si cette norïne n'est applicable que lorsqu'un horizon de définition
stratégique suffisant est acquis, ses fondements servent de réference aux recompositions que nous

avons pu observer.

Une norme d'organisation décentralisée mise à mal par les incertitudes de I'agriculture i*iguée

A I'inverse de l'Office du Niger I'organisation des concessions comprenant plusieurs

ménages repose sur un éclatement des pouvoirs de décision pour les opérations de production

et notamment pour la riziculture. De ce fait le système de droits et d'obligations s'articule autour

de la consommation alimentairee. Les autres échanges internes obéissent à des relations de

réciprocité entre actifs de même statut et de redistribution intra-ménage, bien que ces

redistributions soientpeu fréquentes. Lacomposition des unités deproduction entre les différents

e Chaqt" chef d'unité de production rizicole doit ainsi participer au remplissage du grenier à hauteur de sa
population dépendante et payer les ingrédients nécessaires à la préparation à"r t.pu, lorJque son épouse cuisine.

548



actifs, voire ponctuellement avec des individus hors concession est régulièrement renégoctée.

Dans cette configuration alliant hiérarchie et solidarité (Diop, l98l) le chef de concession

conserve un rôle social d'arbitrage en tant que garant de la cohésion et du respect des fondements

de I'organisation. Les pratiques rizicoles peu intensives en main-d'oeuvre s'accordent bien à une

telle organisation et à la souplesse qu'elle autorise. Le capital social acquis par le chef de

concession facilite I'insertion de ses dépendants dans les filières (accès au foncier et

commercialisation).

Les circuits de I'accumulation sont séparés. Chaque unité de production (voire chaque

actif) doit assurer elle-même les conditions de son installation future en unité de résidence à part

entière. L'efficience de cette organisation est donc soumise à une forte disponibilité foncière et

à la sécurisation des activités rizicoles pour chaque chef d'unité. Dans le contexte du delta ceci

suppose de se prémunir individuellement mais aussi collectivement des aléas de la mise en

valeur. Les projets privés familiaux gérés sur la base de la confiance et de I'autorité sociale du

chef de concession offrent potentiellement cette sécurisation. Chaque unité s'y voit confier une

parcelle etbénéficie de I'expérience collectivepour faciliter son apprentissage de I'intensification

et de la mise en marché. Le disponible foncier peut être complété par des attributions dans les

aménagements publics de façon à disperser les risques de dysfonctionnements.

euelques rares concessions anciennement installées et ayant su construire un capital

social fort à I'occasion du développement des périmètres privés à la fin des années 80 sont

parvenues à pérenniser ce modèle de gestion. Elles ont généralement des systèmes d'activités

diversifiés car la base d'accumulation acquise grâce au1rz autorise un redéploiement vers des

prestations de services motorisées, l'élevage extensif ou le commerce. Ces activités, toujours

pensées dans leur complémentarité avec une agriculture intensive, structurent et entretiennent la

reproduction élargie du modèle.

Dans I'euphorie et la quasi-institutionnalisation des options de défection vis à vis du

système de crédit de la période lg87-1991 ce modèle a cependant fonctionné majoritairement

de façon artificielle sans qu'une accumulation capitaliste privée et stabilisée soit apparue- Les

réajustements drastiques suite à la crise du début des années 90 sélectionnant les périmètres
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privés, affaiblissant les aménagements publics et entraînant une chute des surfaces cultivées, ont
généré des instabilités externes qui se sont reportées sur les règles de la gestion interne. Les
unités de production les plus marquées par la crise se sont vues incapables d,honorer leurs
obligations dans la configuration normale. Les réponses aux instabilités des années 90 ont ainsi
induit des différenciations dans I'organisation des concessions. une minorité a pu renforcer le
modèle décentralisé, confortée par une position de plus en plus favorable par rapport aux autres
exploitations' Mais la majorité a du entreprendre des recompositions radicales de leurs systèmes
de droits et d'obligations.

Des recompositions adaptatives soumises à I'incertitude de l'environnement économique et
institutionnel

Pour plus de la moitié des concessions des zones du delta étudiées les schémas de gestion
sont subordonnées à une situation de forte précarité, issue en grande partie de la faiblesse des
revenus agricoles. Etant données la réduction des surfaces disponibles, les difficultés d,accès au
crédit et les risques de dysfonctionnements des filières agricoles, la présence dans les périmètres
répond à I'espérance d'un revenu d'appoint.L'agiculture est perçue comme une composante
parmi d'autres dans un système d'activités diversifié, mais aussi comme un moyen de se

maintenir dans des réseaux de solidarité susceptibles d'être mobilisés en cas de besoin. La main-
d'oeuvre domestique s'y substitue au capital (renforcement des opérations manuelles de post-
récolte) dans un souci premier de réduction des coûts. L'intensification n,est donc pas une
priorité, et ce d'autant plus que si I'urgence de la satisfaction des besoins le commande,
I'allocation du travail et de la trésorerie se fait au profit d'activités assurant une rémunération
immédiate.

La faiblesse de I'horizon de définition stratégique empêche la spécialisation pour la
diversification des revenus. Les options défensives consistent à saisir toutes les opportunités de

travail qui se présentent. Elles débouchent sur des espérances de revenu aléatoires et sur une
prédominance du salariat, des prestations de services manuelles et de recours à la solidarité
communautaire. La présence dans les périmètres permet un accès privilégié à I'information pour
cette recherche. Contrairement à I'organisation normale le système de droits et d,obligations est
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distendu . La recomposition porte donc sur une centralisation des décisions et une mise en

commun du travail pour I'agriculture et sur une recherche parallèle et décentralisée de revenus

ponctuels.

Les recompositions offensives jouant des instabilités de I'environnement

Les instabilités des filières agricoles s'ajoutant aux fréquentes options de défection des

concessions en difficulté vis à vis de la riziculture offrent par ailleurs des opportunités

d'enrichissement. En captant des pouvoirs institutionnels au sein des groupements paysans les

groupes domestiques bien dotés en moyens de production et pouvant compter sur une

ascumulation de base peuvent pratiquer une agriculture intensive et viser des marchés sécurisés.

Les intérêts individuels prennent le pas sur les intérêts des groupements, en ce sens que les

négociations collectives entreprises en amont et en aval des filières sont des sources

d'information utilisées pour orienter le système de production de la concession. Le groupe

domestique s'affranchit des contraintes collectives en s'autof,tnançant ou en passant des contrats

individuels avec des commerçant ou les institutions encadrant les filières.

Cet accès privilégié à I'information, élément central des stratégies, incite à une

recomposition des organisations internes vers la centralisation des pouvoirs de décision et de

I'allocation du travail. Le système de droits et d'obligations est alors comparable à celui du

modèle dominant de l'organisation domestique à I'Office du Niger. La spécialisation agricole

est recherchée sauf si une opportunité de diversification sécurisée car fortement intégrée dans les

réseaux d'alliances déjà investis se présente. Le maraîchage, activité techniquement risquée mais

dégageant potentiellement des marges supérieures à celles de la riziculture, est généralement

intégré aux systèmes d'activités. L'accumulation est tournée vers l'augmentation des moyens de

production agricole et le renforcement du capital social. Acquise grâce au travail de tous les

actifs son caractère communautaire maintien I'indispensable cohésion sociale.

Si ces pratiques ne reposent pas sur une accumulation et sur une insertion institutionnelle

suffisantes elles peuyent cependant conduire à des échecs lourds de conséquences. Dans le

contexte d'un resserrement des conditions d'accès au crédit et d'une agriculture intensive
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coûteuse et risquée, une campagne déficitaire remet en cause tout le dispositi f. La cohésion

interne s'effrite et un repli vers les stratégies défensives aléatoires s'impose. Dans le même

temps, c'est le fonctionnement de l'organisationpaysanne sur laquelle s'appuie la stratégie qui

est mis en cause.

L'émergence de stratégies sécuritaires axées sur I'agriculture

Les réponses paysannes aux incertitudes de I'environnementvont ainsi ptutôt dans le sens

de I'entretien de I'instabilité et de la réduction globale des horizons stratégiques. L'aggravation

des risques de dysfonctionnements collectifs n'est pas contrecarrée par la prise de parole des

concessions en difficulté. Cette prise de parole est grevée par leur faible implication dans

I'agriculture. D'autre part, dans la logique de court terme des groupes domestiques en situation

précaire, la possibilité d'un contournement du système de crédit reste une opportunité de revenu

supplémentaire.

Il est cependant notable que les effets des mesures drastiques, et surtout reproduites dans

la durée de la Caisse Nationale de Crédit Agricole s'ajoutent aux progrès de gestion enregistrés

par les Unions Hydrauliques de certains aménagements pour amorcer un changement positif. Les

opportunités de non remboursement ne grevant pas I'obtention d'un nouveau financement ayant

quasiment disparues et les aides extérieures sous forme deprojets s'amenuisant, les instabilités

de I'univers institutionnel semblent se résorber.

Ainsi près de 20Yo des concessions des zones enquêtées adoptent des recompositions

sécuritaires de leur schéma de gestion préservant le fonctionnement collectif des organisations

paysannes. Cette orientation suppose cependant deux corollaires. Il faut d'abord que les surfaces

cultivées soient concentrées sur des périmètres ayant montré un fonctionnement stable sur

plusieurs campagnesrO. Il importe aussi que la dotation foncière soit suffisante pour pouvoir

satisfaire les besoins de la concession. L'élargissement de l'horizon stratégique incite alors à

I'intensification et à la spécialisation rizicole. Le renforcement d'une agriculture dès lors jugée

l0 Gestion de I'eau, organisation des travaux du sol et des circuits du crédit.
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apte à la constitution d'une accumulation privée conduit à une concentration des pouvoirs de

décision au niveau du chef de concessionrr. Il s'ensuit une redéfinition des systèmes internes de

droits de d'obligations basée sur la captation centralisée des surplus et la redistribution verticale

vers les dépendants. Ces derniers entreprennent pour leurs propres unités budgétaires des

activités extra-agricoles ponctuelles mais uniquement sur le temps de travail résiduel une fois

remplies leurs obligations sur les parcelles de riz.

Ces stratégies, souvent en construction et circonscrites à de trop rares aménagements, sont

selonnous un signe encourageantpour l'évolution de l'irrigation dans le deltadu Sénégal. Leur

diffusion peut permettre l'émergence d'une prise de parole effective des producteurs de base

préalable à une démocratisation des organisations paysannes, à une amélioration de la gestion

collective, mais aussi à une meilleure coordination au sein des filièresr2. Accompagner cette

diffusion suppose de renforcer les règles de gestion foncière pour sécuriser ces paysans, mais

aussi d'orienter les décisions d'attribution pour favoriser leur développement. Les périmètres

privés aujourd'hui non cultivés offrent ici des perspectives pour la force publique et ses relais

au niveau des communautés rurales.

Les contraintes à la professionnalisation de I'agriculture, mot d'ordre de I'encadrement

et des institutions de tutelle, sont trop souvent perçues comme échappant au niveau micro-

économique.Pour citer quelques exemples, les actions sur les organisations paysannes touchent

les seuls responsables et se concentrent trop souvent sur I'amélioration des outils formels de

gestion, I'accompagnement des efforts sur la qualité se tourne préferentiellement vers les leaders

paysans et les transformateurs et I'intégration des paysans au marché par la commercialisation

est également perçue comme un champ d'action des organisations de producteurs. Au vu de notre

étude il apparaît que I'impact des stratégies des concessions paysannes sur I'ensemble de ces

aspects est primordial. Si I'encadrement et les institutions politiques de la zonene peuvent bien

entendu pas entreprendre des actions à ce niveau, il leur incombe d'améliorer la lisibilité des

ll Cette concentration est clairement montrée à l'échelle du delta par Bélières et al (Bétières et al, 1999) pour les
petites et les moyennes exploitations.

l2 Porr exemple, les actions des comités de concertation des filières de la tomate et de l'oignon gagneraient en
efficacité si elles étaient relayées par un plus grand nombre de producteurs.
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acteurs et de faciliter les conditions de leur prise de parole. C'est à cette condition que leurs

interlocuteurs poulront jouer correctement leur fonction de relais des aspirations de la base.

3. IUPUCATIONS OPÉRATIONNELLES DE LA CONNAISsANCE DES SCHÉMAS DE GESTIoN DES

RIZICULTEURS ET PERSPECTIVEs À oÉvnLoPPER

a. Les enseignements pour raisonner la recherche sur la diversifTcation des revenus

La redéfinition des interventions direstes de la puissance publique dans les filières

agricoles, si elle n'est pas tout à fait achevée, se traduit par un retrait qui est aujourd'hui entériné

de façon irréversible. Les enjeux stratégiques des grands aménagements hydro-agricoles

préservent cependant la légitimité de I'encadrement pour guider et accompagner les dynamiques

des agents. Dans le même temps les diagnostics méso-économiques insistent sur le poids de la

riziculture dans les économies des deux zones, tant sur le plan de la création de valeur ajoutée

directe que sur le développement des activités qu'elle induitt3.

Dans un tel contexte le développement de la diversification des revenus, dont

l'importance pour I'avenir des deux zones semble faire I'unanimité, doit d'abord être pensé

comme subordonné à de nouvelles règles de coordination, définies par les acteurs concrets et non

plus pas I'Etat. La diffusion de I'information et la vulgarisation de techniques appropriées aux

moyens et aux objectifs paysans sont aujourd'hui les seuls leviers dont disposent la recherche

et le développement. Mais du fait du rôle prédominant que la riziculture est de toute façon

amenée à jouer les actions ne peuvent pas occulter la question essentielle de I'articulation de la

production céréalière avec les autres composantes des systèmes d'activités.

Les études de cas détaillées montrent de fait que les stratégies de diversification des

revenus se fondent sur la confrontation entre la représentation qu'ont les paysans de leur insertion

dans la filière rizicole et leurs domaines de choix dans leur système interne de droits et

d'obligations. Les résultats de ce compromis ont des implications fortes en terme de besoin

13 Nont avons par exemple montré l'importance pour les paysans d'afficher une présence dans les périmètes pour
maintenir des liens socio-économiques avec leur envirorurement.
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d'information et d'appuis techniques. Il importe donc, pour mieux connaître ces besoins et y

répondre, d'apporter un nouvel éclairage sur la problématique de la diversification des revenus-

Les études de filières privilégiées dans les programmes de recherche actuellement

développés gagneraient ainsi à intégrer dans la caractérisation des producteurs la place de

I'activité spécifiquement concernée par leurs travaux dans les orientations stratégiques

d'ensemble des concessions. Une telle démarche impose un détour par I'analyse stratégique des

schémas de gestion domestiques.

b. Les perspectives de contribution aux travaux de suivi-évaluation

plus généralement notre étude montre que les comportements micro-économiques et

micro-sociaux des groupes domestiques contribuent à consolider les règles externes de la

production agricole, ou au contraire à entretenir des instabilités génératrices d'opportunités.

Confrontés aux déterminants agronomiques, organisationnels et économiques des filières, les

acteurs de base de la production développent ainsi des adaptations cognitives et nécessairement

collectives de leur organisation interne. Ce faisant, ils élargissent ou au contraire réduisent leur

domaine de choix pour réponse aux incitations extérieures. Il en résulte des modes d'articulation

au marché différenciés.

La compréhension et l'analyse dynamique de ces phénomènes doivent selon nous être

intégrées dans les travaux de suivi-évaluation actuellement développés sur les deux périmètres

irrigués étudiés. Les compléments offerts par une approche stratégique des exploitations

permettraient en effet de relativiser des conclusions issues d'approches résolument sectorielles

et négligeant de ce fait la dimension paysanne des prises de décisions. Il s'agit surtout de mettre

en perspective les données habituellement compilées par I'encadrement.

Il n'est évidemment pas envisageable de reproduire sur des périodes rapprochées des

enquêtes stratégiques du type de celles effectuées pendant la thèse. La démarche inductive

choisie pour notre recherche imposait une approche exhaustive des phénomènes internes qui ne

se justifie pas dans I'optique d'un programme de suivi-évaluation. Par contre les moyens
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financiers et humains de I'encadrement, englobant les sociétés d'Etat et les projets, permettent
d'inclure dans les enquêtes déjà en oeuvre le suivi rapproché de certains indicateurs clés.

Il importe notamment de pouvoir comparer les performances agricoles et les structures
des systèmes d'activités, de juger des catégories d'acteurs engagées dans les differentes filières
de production et des domaines de choix qui leur sont accordés dans les schémas de gestion. La
consommation, révélant en partie les orientations stratégiques, est également trop souvent
négligée dans les dispositifs existants. Une approche fine des comportements sur un échantillon
judicieusement choisi parmi les exploitations agricoles déjà suivies et tenant compte des aspects

collectifs des prises de décisions peut combler ces lacunes sans entraîner une surcharge de travail
grevant la qualité des analyses à effectuer.

c. L'appui au conseil en gestion individualisé

Les actions de recherche et de développement sur le conseil en gestion à I'Office du Niger
et dans le delta du Sénégal concernent essentiellement les groupements de producteurs. Ces

derniers manquent encore le plus souvent de formation, tant pour la gestion de l,eau sur les
périmètres qui leur ont été rétrocédés que pour assurer les opérations qui leur sont aujourd,hui
dévoluesla.Lapoursuite de leur apprentissage organisationnel et de leurprofessionnalisation est

incontestablement un des points clés de I'avenir de l'agriculture irriguée. Il apparaît cependant
que du fait du virage libéral des années 80 et 90 et de la plus grande autonomie de gestion qu,il
confere aux acteurs de base, les interrelations entre gestion collective des organisations et gestion

individuelle des exploitations doivent être repensées. Nous avons notamment montré que les

choix individuels de commercialisation des productions agricoles et plus généralement de
définition des systèmes d'activités déterminent I'efficacité des fonctions collectives de

recouvrement des redevances et des crédits de campagne.

la App'o'oisionnement en intrants, fourniture en eau, battage, commercialisation, recouvrement des redevances
hydrauliques et des exigibles paysans
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A l,Office du Niger les paysans sollicitent par ailleurs depuis quelques campagnes des

actions concrètes de conseil en gestion touchant directement les exploitations familialesr5. Cette

demande cible I'apprentissage d'outils permettant d'établir des bilans comptables et d'ébaucher

une programmation technique et financière des activités de production. Elle souligne la prise de

conscience par les paysans de la nécessité de rationaliser leurs pratiques dans un environnement

désormais ouvert à la concurrence. Dans le delta du Sénégal les échos du terrain renvoient les

mêmes attentes mais les demandes ne sont pas aussi clairement formulées. Les initiatives en

cours au niveau du Centre Interprofessionnel pour la Formation aux métiers de I'Agriculture

(CIFA), institution la plus apte à relayer ces attentes, laissent cependant à penser que le thème

de la gestion des exploitations est amené à se développer-

La méthodologie élaborée pour notre recherche et la construction théorique des schémas

de gestion rejoignent directement ces préoccupations de développement. L'approche stratégique

par induction permet en premier lieu de préciser les différents niveaux d'objectifs des chefs

d,unité de production (choix immédiats d'allocation des ressources sur un cycle de production-

consommation et choix stratégiques de modification des règles intemes de gestion), ainsi que les

tactiques et stratégies qu'ils développent pour les atteindre. Notre travail offre ainsi une base de

réflexion pour sélectionner et hiérarchiser dans une perspective opérationnelle les thèmes clés

à aborder sur chacun des périmètres.

L'interprétation des schémas de gestion insistent par ailleurs sur la nécessité de penser

le conseil, non plus de façon normative comme cela alongtemps été le cas, mais en y intégrant

la diversité des principes internes de I'allocation des ressources. Il s'agit de tenir compte de la

dimension paysanne des prises de décision et donc des interactions entre les sphères de la

production et de la consommation. Même une typologie fondée sur les structures de production

ne suffit pas pour caractériser des groupes cibles homogènes. Les études de cas ont par exemple

montré que si les capacités à intensif,rer des riziculteurs diffèrent selon leur dotation en moyens

de production, leurs marges de manoeuvre dans l'allocation des ressources entre les circuits de

la consommation, de la répartition et de la production sont tout aussi déterminantes. Ainsi un

l5 La demande est apparue lors du montage du Projet Centre de Prestations de Services, projet d'accompagnement

financier et juridique des organisations paysannes.

557



conseil reposant sur des norïnes rigides et exclusivement axé sur la sphère de la production peut
à I'extrême contrarier les conditions futures de réalisation de l'équilibre des schémas de gestion
et conduire à réduire davantage encore les domaines de choix. Il convient donc d,associer une
caractérisation des systèmes internes de droits et d'obligations aux diagnostics des structures de
production des futurs bénéficiaires des actions de conseil. Les éléments de caractérisation que
nous avons développés permettent de guider une telle démarche.

Dans le même ordre d'idée, nos résultats engagent enfin à accorder une attention toute
particulière aux interrelations entre les différentes activités développées par les chefs d,unités de
production' Le manque d'étanchéité entre les comptes d'exploitation, dans le cas des associations
riziculture-prestation de services notamment, oblige à repenser les schémas de gestion dans leur
globalité' C'est sur I'enchaînement des cycles de production dans des systèmes peu spécialisés
que se fondent les pratiques concrètes. La présence sur les périmètres peut ainsi obéir à
I'entretien d'un capital social et d'un accès privilégié à I'information pour internaliser des coûts
de transaction liés à une autre activité, ou au contraire être au centre des stratégies
d'accumulation- Ici encore I'importance de la finesse du diagnostic des schémas de gestion est
indispensable pour accompagner judicieusement les dynamiques.

Les perspectives opérationnelles offertes par la connaissance des schémas de gestion ont
été insuffisamment développées durant ce travail. Elles semblent cependant susciter un grand
intérêt de la part des differents acteurs de la recherche et du développement directement
concernés et devraient se traduire par des actions concrètes dans un futur proche. Cet intérêt
renforce notre conviction de I'importance d'un recentrage des préoccupations de l,encadrement
des périmètres irrigués sur le rôle central des acteurs de Ia production. Les outils de
I'anthropologie économique et de l'économie des organisations appliqués aux groupes

domestiques se sont par ailleurs avérés adaptés pour effectuer ce recentrage. Nous espérons avoir
contribué à montrer la pertinence de leur mobilisation pour un accompagnement cônstructif des
dynamiques paysannes.
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2.3 Récapitulatifs des budgets de concessions à I'Office du Niger

2.3.| Concession 103 de Tenegue Nl0, classe A

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

18.0
22
I

GE
I 390 488

63 ?;04
1 54 499

;GevÏiv 97/98 + rev hiv 98199)12 + rev CSC 98

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par Personne
Revenu brut annuel par actif

dépendants Total
651 983 2042 472

29 636 92 840
72 U3 226 941

Pawanr rq ertra-aoricoles (FCF
CE dépendants Total

Recettes services divers 199 540 0 199 540

Recettes comerce 0 226 310 226 310

Recettes élevage 0 0 0

Coûts des services 0 0 0

Coûts du commerce 0 14 250 14 250

Coûts de l'élevage 0 0 0

Revenu brut services 199 540 0 199 540

Revenu brut commerce 0 212 060 21? 060

Revenu brut élevage 0 0 0

Dons en espèces 102 250 0 102 250

Salaires 0 0 0

Pêche 0 0 0

Revenu brut total 301 790 212 060 513 850

Revenu brut annuel 201 193 141 373 342 567

Revenu brut annuel Par Personne I 145 6 426 15 571

Revehu brut annuel par actif 22 355 15 708 38 063

A Iture
CE dépendants Total

Revenu brut hiv. 97/98 795 145 0 795 145

Revenu brut CSF 98 1 80 465 510 610 691 075

Revenu brut CSC 98 197 295 0 197 295

Revenu brut hiv. 98/99 827 925 0 827 925

Revenu agricole brut total 2 000 830 510 610 2 511 440

Revenu rizicole brut annuel* 1 008 830 0 1 008 830

Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 1 80 465 510 610 691 075

Revenu aqricole brut annuel 1 189 295 510 610 1 699 905

Revenu agricole brut annuel par personne 54 059 23 210 77 268

Revenu aqricole brut annuel par actif 132 144 56 734 188 878

annexes I 7
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z.3.zConcession 304 de Quinzambougou M2, classe A

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne Présente durant le suivi

nombre d'actifs présents pendant le suivi

17.0
14.0

I

873 120
62 366

109 140

" (rev iv E7198 + rev hiv 9 \12 + rev CSC

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel Par Personne
Revenu brut annuel Par actif

Revenus extra-agricoles (FCil
CE dépendants Total

74 775
ffi

74 775
KgceIIeS sel vluçù urvçr ù

Recettes comerce
26 740

0
El^^^}{ac Alar
f\gvE'Lfgù vrvYsvv

--t
\,rL)ut5 Utiù ùçl Ylr/çù

Coûts du commerce 12 000 12 000
0

l^^ûla r.la llÂlarrana v
\.rvLIlè \fç | vretgvv

| 74 440 ffi
r{gvgllu ul ut ùitl Ylvçr

14 740 14 740
raevtrl lu tJl ut vvr I

0
æ65

0
Kevenu olut elEvclgE
Dnnc en esoèces

48 485

loyers 0 0

0 0
Pêche

Revenu brut total l-îfl665 re
97 175

Lrrr rl Itl 9l 1tc
nçYçl ll|a lvtl Laf ql ll ruvl
Fr ^..^-.. l^'. r+ ^^^,.a1 ^âr ^ctrQatnnê

6 941 6 941
r\EvEl lu vl Lll tll ll lL.sl Hs' l'v

12 147 12 147
Revenu brut annuel Par actif

Revenu brut hiv. 97198

èvenu brut hiv. 9

1 445785everur aqticole brut total
Revenulitiêôle brut annuel*
ffibrutannuel (1 qn)
Reveru aqiicole brut annuel
ffirutannuel

el Par act!!
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2.3.3 Concession 305 de Quinzambougou M2, classe A

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

ricultu

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par pensonne
Revenu brut annuel par actif

dépendants Total
685 368 234 487 919 855

85 671 29 311 114982
228 456 78 162 306 618

17
I
3

CE

Revenus e ricoles (FCFA
CE épouse cE Total

Recettes services divers 534 925 0 534 925

Recettes comerce 0 896 150 896 150

Recettes élevage 30 600 0 30 600

Coûts des seruices I 250 0 I 250

Coûts du commerce 0 563 960 563 960

Coûts de l'élevage 4 575 0 4 575

Revenu brut services 526 675 0 526 675

Revenu brut commerce 0 332 190 332 190

Revenu brut élevage 26 025 0 26 025

Dons en espèces 86 050 0 86 050

Salaire 0 0 0

Loyers 244 050 0 244 050

Revenu brut total 882 800 332 190 1 214 990

Revenu brut annuel 623 153 ?34 487 857 640

Revenu brut annuel par personne 77 894 29 311 107 205

Revenu brut annuel par actif 207 718 78 162 285 880

re
CE dépendants Total

Revenu brut hiv. 97198 71075 0 71 075
Revenu brut CSF 98 0 0 0

Revenu brut CSC 98 0 0 0

Revenu brut hiv. 98/99 53 355 0 53 355

Revenu aqricole brut total 124 430 0 124 430

Revenu rizicole brut annuel* 62 215 0 62 215
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 0 0 0

Revenu aqricole brut annuel 62 215 0 62 215
Revenu agricole brut annuel par personne 7 777 0 7 777

Revenu aqricole brut annuel par actif 20 738 0 20 738
" (rev hiv 97/98 + rev hiv 98/99\12 + rev CSI )8
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2.3.4 Concession 201 de Seriwala KM30, classe B.l

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

A ricultu

98/99y2 + rev CSC 98

par personne
par actif

17.5
12

3

1 238 379
103 198
412 793

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel
Revenu brut annuel

Revenus extra-aqricoles (FGFA
CE dépendants Total

Recettes services divers 60 000 60 000
Recettes comerce 1s5 240 1 55 240
Recettes élevage 0 0

Coûts des services 0 0
Coûts du commerce 165 000 165 000
Coûts de l'élevaqe 0 0

Revenu brut services 60 000 60 000
Revenu brut commerce -9 760 -9 760
Revenu brut élevaqe 0 0
Dons en espèces 26 160 26 160
Salaires 50 000 50 000
Pêche 0 0

Revenu brut total 126 400 126 400
Revenu brut annuel 86 674 86 674
Revenu brut annuel par personne 7 223 7 223
Revenu brut annuel par actif 28 891 28 891

re
CE dépendants Total

Revenu brut hiv. 97198 1 267 395 1 267 395
Revenu brut CSF 98 23 450 23 450
Revenu brut CSC 98 0 0
Revenu brut hiv. 98/99 989 115 989 115

Revenu agricole brut total 2 279 960 2 279 960
Revenu rizicole brut annuel. 1 128 255 1 128 255
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 23 450 23 450
Revenu agricole brut annuel 1 151 705 1 151 705
Revenu aqricole brut annuel par personne 95 975 95 975
Revenu agricole brut annuel par actif 383 902 383 902
* (rev hiv 97 + hiv +
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z.3.|Concession 203 de Seriwala KM30' classe B'1

Les revenus

durée du suivi (mois)

Personne Présente durant le suivi

nombre d'actifs présents pendant le suivi

175
14

7

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel Par Personne
Revenu brut annuel Par actif

CE déPendants Total
2 247 ss4 I 087 633 3 335 627

160 571 77 688 238 259

321 142 155 376 476 518

Revenus extra-agricoles (FCFA
épouses CE Total

,l
ReceG-services divers I-l
Recettes comerce I

Recettes élevage I

Fæts des services I--l
Coûts du commerce I,-'l
Couts de l'élevagev-

Revenu brut services

F
49 800 0 49 800

782 915 59 925 842 840

0 0 0

ffi ffi
708 585 1 000 709 58s

0 0 0

ffi rc00
74 330 58 925 1 33 255

Kevenu Drut uull ll I lsl tvs
0 0 0

Kevenu D[ur elevdgs
Dons en esPeces
Salaires
Pêche

Revenu brut total
^ - - L-..r ^-^..a1

19 000 35 000 54 000

0 255 000 255 000

14 750 0 14 750

re ffi ffi
38 866 239 263 278 129

Kgvgllu ul uL cll ll lLrçl

Revenu brut annuel Par Personne 2 776 17 090 19 866

5 552 34 180 39 733
Revenu brut annuel Par acttÏ

riculture

Trevn-iv 9798 + rev hiv

Total concession

evenu brut hiv. 97/9

Revenu brut hiv. 9

4 418 255ffiruttotal
209 128

Revenu TEiEote brut annuel*
ffibrutannuel (1 an

3 057 498
le brut annuel

157 795Revenu aqticole brut annuel pallelsonne
121 196

ffiu-aqricole brut annuel Par
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Revenus extra les (FCFA
CE dépts masc. dépts fem. Total

Recettes services divers 439 700 137 750 0 577 450
Recettes comerce 0 0 336 170 336 170
Recettes élevaoe 0 0 0 0

Coûts des services 32 500 0 0 32 500
Coûts du commerce 0 0 18 500 18 500
Coûts de l'élevaoe 0 0 0 0

Revenu brut services 407 200 137 750 0 544 950
Revenu brut commerce 0 0 317 670 317 670
Revenu brut élevage 0 0 0 0
Dons en espèces 5 000 15 000 0 20 000
Salaires 0 0 0 0
Pêche 0 0 0 0

Revenu brut total 412200 152750 317 670 682 620
Revenu brut annuel 274 800 101 833 211 780 588 413
Revenu brut annuel par personne I 661 3 580 7 445 20 686
Revenu brut annuel par actif 23 443 I 687 18 067 50 196

2.3.6 Concession 104 de Tenegue NlO, classe 8.2

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

riculture

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par personne
Revenu brut annuel par actif

18.0
28.44
11.72

2505728 784 888
88 092 27 594

213 759 66 957

initial

dépendants m dépendants fe Total

37
16

CE
334 s80 3 625 196
11763 127 48
28542 309 258

CE dépts masc. dépts fem. Total
Revenu brut hiv. 97/98 2 541 020 0 0 2 541 020
Revenu brut CSF 98 334 955 683 055 122 800 1 140 810
Revenu brut CSC 98 191 775 0 0 191 775
Revenu brut hiv. 98/99 867 375 0 0 867 375

Revenu agricole brut total 3 935 12s 683 055 122 800 4 740 960
Revenu rizicole brut annuel* 1 895 973 0 0 1 E95 973
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 334 955 683 055 1?2 800 1 140 810
Revenu agricole brut annuel 2 230 928 683 055 122 800 3 036 783
Revenu aqricole brut annuel oar Dersonne 78 431 24 014 4 317 106762
Revenu agricole brut annuel par actif 190 316 58 270 'lo 476 259 062

(rev hiv 97/98 + rev hiv + rev 98
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2.3.7 Concession 204 de Seriwala KM30, classeB.2

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par personne
Revenu brut annuel par actif

dépendants Totaf
571 869 3 168 641

28 033 155 326
68 080 377 219

)t2

17.5
20.4

8.4

2 596 773
127 293
309 140

CE

Revenus e ricoles (FCFA
CE déoendants Total

Recettes services divers 1 14 000 156 000 270 000
Recettes comerce 124 875 412 625 537 500
Recettes élevaqe 0 0 0

Coûts des services 5 000 1 700 6 700
Coûts du commerce 7 500 22 250 29 750
Coûts de l'élevaqe 0 0 0

Revenu brut services 109 000 154 300 263 300
Revenu brut commerce 117 375 390 375 507 750
Revenu brut élevage 0 0 0
Dons en espèces 18 000 92 425 110 425
Salaires 1 230 000 0 1 230 000
Pêche 0 0 0

Revenu brut total 1 474 375 637 100 2 111 475
Revenu brut annuel 1 011 000 436 869 1 447 869
Revenu brut annuel par personne 49 559 21 415 70 974
Revenu brut annuel par actif 120 357 52 008 172 365

A Iture
CE dépendants Total

Revenu brut hiv. 97198 1 970 860 0 1 970 860
Revenu brut CSF 98 0 135 000 1 35 000
Revenu brut CSC 98 0 0 0
Revenu brut hiv. 98/99 1 200 685 0 1 200 685

Revenu agricole brut total 3 171 545 1 35 000 3 306 545
Revenu rizicole brut annuel* 1 585 773 0 1 585 773
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 0 135 000 1 35 000
Revenu agricole brut annuel 1 585 773 1 35 000 I 720 773
Revenu agricole brut annuel par personne 77 734 6 618 84 352
Revenu agricole brut annuel par actif 188 782 16 071 204 854

rev hiv 97/98 + rev hiv 98/99112 + rev CS(
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2.3.8 Concession 102 de Tenegue Nl0, classe D'l

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne Présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

* (rev hiv 97/98 + rev

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par Personne
Revenu brut annuel par actif

dépendants Total
731 462 3 486 504

34 832 166 024
104 495 498 072

)t2

18.0
21

7

2755 043
131 193
393 578

CE

Parranttc es (FCFA
CE dépendants Total

Recettes services divers 0 0 0

Recettes comerce 0 464 780 464 780

Recettes élevage 0 0 0

Goûts des services 0 0 0

Coûts du commerce 0 25 800 25 800

Coûts de l'élevage 0 0 0

Revenu brut services 0 0 0

Revenu brut commerce 0 438 980 438 980

Revenu brut élevage 0 0 0

Dons en espèces 18 000 14 350 32 350

Salaires 0 25 000 25 000

Pêche 0 0 0

Revenu brut total 18 000 478 330 496 330

Revenu brut annuel 12 000 318 887 330 887

Revenu brut annuel Par Personne 571 15 185 15 757

Revenu brut annuel Par actif 1714 45 555 47 270

riculture
CE dépendants Total

Revenu brut hiv. 97198 2 183 665 0 2 183 665

Revenu brut CSF 98 553 910 412 57 5 966 485

Revenu brut CSC 98 278 790 0 278 790

Revenu brut hiv. 98/99 1 637 020 0 I 637 020

Revenu agricole brut total 4 653 385 412 575 5 065 960

Revenu rizicole brut annuel* 2 189 133 0 2 189 133

Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 553 910 412 575 966 485

Revenu agricole brut annuel 2 743 043 412 57 5 3 155 618

Revenu aqricole brut annuel par personne 130 621 19 646 1 50 268

Revenu agricole brut annuel par actif 391 863 58 939 450 803
* + rev hiv 98/99)/2 + rev 98
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2.3.9 Concession 105 de Tenegue Nl0, classe D.2

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

* (rev hiv 97/98 + r

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par pensonne
Revenu brut annuel par actif

)t2

18.0
7.5

4

I 691 768
225 569
422 942

Revenus extra-a FGFA
CE dépendants Total

Recettes services divers 138 950 1 38 950

Recettes comerce 334 100 334 100

Recettes élevaqe 35 000 35 000

Coûts des services 134 515 134 515

Coûts du commerce 251 500 251 500

Coûts de l'élevaqe 0 0

Revenu brut services 4 435 4 435
Revenu brut commerce 82 600 82 600
Revenu brut élevage 35 000 35 000
Dons en espèces 13 100 13 100

Salaires 1 268 120 1 268 120
Pêche 1 000 1 000

Revenu brut total 1 404 255 1 404 255
Revenu brut annuel 936 170 936 170

Revenu brut annuel par personne 124 823 124 823
Revenu brut annuel oar actif 234 043 234 043

A Iture
CE dépendants Total

Revenu brut hiv. 97/98 702 680 702 680
Revenu brut CSF 98 109 750 109 750
Revenu brut CSC 98 0 0
Revenu brut hiv. 98/99 589 01 5 589 015

Revenu agricole brut total I 401 445 1 401 445
Revenu rizicole brut annuel* 645 848 645 848
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 109 750 109 750
Revenu aqricole brut annuel 755 598 755 598
Revenu aqricole brut annuel par personne 100 746 1 00 746
Revenu aqricole brut annuel par actif 188 899 188 899
* (rev hiv 97/98 + rev hiv 98/99112 + rev CSC 9t
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2.3.10 Concession 205 de Seriwala KM30, classeD.2

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par personne
Revenu brut annuel par actif

17.5
12

3

CE dépendants Totat
3 591 034 346 720 3 937 754

299 253 28 893 328 146
1 197 011 115 573 I 312 585

Itu

enus e FCFA
CE épouses CE Total

Recettes services divers 6 898 590 0 6 898 590
Recettes comerce 297 500 216 360 513 860
Recettes élevage 38 500 0 38 500

Coûts des services 3 553 790 0 3 553 790
Coûts du commerce 288 750 1 16 800 405 550
Coûts de l'élevage 13 350 0 13 350

Revenu brut services 3 344 800 0 3 344 800
Revenu brut commerce 8 750 99 560 108 310
Revenu brut élevage 25 150 0 25 150
Dons en espèces 14 000 0 14 000
Salaires 0 0 0
Loyers 30 000 0 30 000

Revenu brut total 3 422 700 99 560 3 522 260
Revenu brut annuel 2 346 994 68 270 2 415 264
Revenu brut annuel p-ar personne 195 583 5 689 201 272
Revenu brut annuél par actif 782 331 22 757 805 088

ulture
CE épouses CE Totaf

Revenu brut hiv. g7lg8 781 670 0 781 670
Revenu brut CSF gB 82 810 278 450 361 260
Revenu brut CSe 9g 0 0 0
Revenu brut hiv. 98/gg 1 540 790 0 1 540 790

Revenu agrièole brut total 2 405 270 278 450 2 683 720
Reven u riz icole SrulEn nF 1 161 230 0 1 161 230
Revenu maraîcher b@ 82 810 278 450 361 260
Revenu agricole brut annuel 1 244 040 278 450 1 522 490
Revenu agricole brut annuel par personne 103 670 23 204 126 874
Revenu agrico 414 680 92 817 507 497

(rev nlv g nvï + rev hiv 9g/99)l2 + rev
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Z.4.LConcession 112 de Thilène, classe A

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne Présente durant le suivi

nombre d'actifs présents pendant le suivi

CE

19.5
101
40

696 917
69 336

174 229

" (rerr niv 97/98 + rev hiv \12 + rev C

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel Par Personne
Revenu brut annuel Par actif

dépendants Total
191 854 888771
19 088 88 424
47 963 222 193

Revenus extra-agricoles (FGFA)

:

Recettes services divers

CE dêpendants Total

77 500 40 000 117 500

îtsz sos 68 900 1 206 465
Kgcelles uulllslt E 

I

Recettes élevage 165 000 135 000 300 000

CoUts oes servlÇes
925 795 0 925 795

uouls (Ju çullllllElteE
^^.1t^ 

l^ llÂlarraaa 0 0 0
vuutù L,lç | ElçvsrYe

ffi ro 117 500
Kgvenu ul ut SEl vlurtD

211 770 68 900 280 670
XgvgllU lJl Ut lvt''1t ll I lsl vç

165 000 135 000 300 000
Kgvgrlu ulut ElEvclgs

100 000 0 100 000
uolls ell EùPYvçr
Salatres
Pêche

0 56 000 56 000

I 000 0 I 000

ffi re 862 170
r1gvEllu ulut l'\.rtol

Revenu brut annuel 346 012 184 554 530 566

34 425 18 361 52 786
r1gvgl lu ul ut cll ll lLrEl l,,ql yer evr " r!

Revenubrutannuel PL 86 503 46 138 132 642

Revenu brut hiv. 97198

evenu Orut CSF 98

Revenu brut CSC 98

evenu brut hiv.

Re /enu aqricole brut total
nevenu rizicole brut annuel*
-nevenu rnarârcner brut annuel (1 an

Revenu aqnôole brut annuel
evenu agricole brut annuel par personne

neventr aqricole brut annuel Par

annexes 37
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z.4.zConcession 214 de Boundoum Est' classe A

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne Présente durant le suivi

nombre d'actifs présents pendant le suivi

16.5
I
2

riculture

;-(revnvg7 198 + rev hiv \12 + rev C

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel Par Personne
Revenu brut annuel Par actif

CE éPouse CE Total
831 086 70 461 901 547

103 886 I 808 112 693
' 415 543 35 230 450 773

annexes 39

Revenus extra-agricoles (FCIA
CE épo@E Total

Recettes services divers

Recettes comerce
tî!^^altao Âlarrano

-747 
915 17 500 765 415

45 350 98 300 143 650

0 0 0

-t
Coûts du commerce 

,

-Coûts de l'élevage'J-

Revenu brut servlc

-Tôs-6-o0l
--0.]

28 500 26 730 55 230

0 0 0

i-J-ffi' l 660 415

16 850 71 570 88 420
Kevenu orul Çul I ll I lçl tJs

I

Revenu brut élevage
T
Salaires

0 0 0

--1zt tos 0 127 705

0 0 0

0 0 0
f E\,1 lg

Revenu brut total

-n 
^. .^-. . L-. .+ ^^^, ,al

ffi TTozo 876 540

572705 64 778 637 484
nËvËl lu lJl Llt gll 1l luvr

Revenu brut annuel Par Personne
Revenu brut annuel Par actlT

71 588 I 097 79 685

286 353 32 389 -318 
742

Revenu brut hiv. 97/98
èvenu brut CSF

Revenu brut CSC 98
evenu brut hiv.

évenu rizicole brut a
ffitannuel (1 an

ffibrutannuel
ffirutannuel

129 190Revenu agiicole brut anntlqlPgl
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2.4.3 Concession 215 de Boundoum Est, classe A

Les revenus

durée du sutvi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

* (rev hiv 97/98 + rev

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par pensonne
Revenu brut annuel par actif

16.0
6.4

2

CE épouse GE Total
492 577 41 070 533 647
76 517 6 380 82 897

246 288 20 53s 266 823

A

lt2

Revenus extra oles (FCFA
CE épouse CE Total

Recettes services divers 354 825 0 354 825

Recettes comerce 7 400 52 260 59 660

Recettes élevage 0 0 0

Coûts des services 0 0 0

Coûts du commerce 0 1 000 1 000

Coûts de l'élevage 0 0 0

Revenu brut services 354 825 0 354 825

Revenu brut commerce 7 400 51 260 58 660

Revenu brut élevage 0 0 0

Dons en espèces 119 930 3 500 123 430

Salaires 0 0 0

Pêche 0 0 0

Revenu brut total 482 155 54 760 536 91 5

Revenu brut annuel 361 616 41 070 402 686
Revenu brut annuel par personne 56 173 6 380 62 553

Revenu brut annuel par actif 180 808 20 535 201 343

GU ure
CE épouse CE Total

Revenu brut hiv. 97/98 165 456 0 165 456

Revenu brut CSF 98 -9 900 0 -9 900

Revenu brut CSC 98 0 0 0

Revenu brut hiv. 98/99 116 265 0 116 265

Revenu aqricole brut total 271 821 0 271 821

Revenu rizicole brut annuel* 140 861 0 140 861

Revenu maraîcher brut annuel (1 an) -9 900 0 -9 900
Revenu aqricole brut annuel 130 961 0 1 30 961

Revenu aqricole brut annuel par personne 20 343 0 20 343

Revenu aqricole brut annuel par actif 65 480 0 65 480
* (rêv hiv 97/OB + rev hiv 98/99\12 + rev CSC 9t

annexes 4l
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z.4.4Concession 313 de Boundoum Barrage' classe B

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne Présente durant le suivi

nombre d'actifs présents pendant le suivi

10.5
10.0

2.5

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel Par Peronne
Revenu brut annuel Par actif

CE éPouse CE Total
886 059 44 686 930 745

88 606 4 469 93 075
354 424 17 874 372298

riarrlac ftr(]FÀ
lagYgrluD !i^fl q-qvr rvv'v

:

Recettes services divers

Recettes comerce
Et^anf*ae Âlarrana

CE épouse CE Total

0 64 600 64 600

5 130 0 5 130

0 0 0
! \gvçrlfrs vrv ' uvv

-ô.'I

-TsT0-o-l 25 500
uoul.s uEs ùEl vlvsù
Coûts du commerce 0 0 0

0 0 0
l^^.^rla l{a llÂlarrana\.rvlf lo \f \- r vrv , -

tt^.,^^, , hrr rl aanrinac.

-0Tô0-
I 39 100

f\Evçl lLl l,tl vf evr r lvvv

Revenu brut commerce
n ^..--.. l^'. r+ ,(larraaa

5 130 0 5 130

0 0 0
r\çvEl lu vl Llt srr
l-r^-^ 

^^ 
aanÀa 45 000 0 45 000

lJtJl l- gl I sÙlJevv

Salaires 0 0 0

0 167 950
pêche

D^.ro^,r Jrrrrl lnlal

16/ 9CU

| 218 080T-mo I 257 180

ô^.,^^.. t-.'r r+ ^nnr ral 249 234 44 686 293 920
r\Ëvl;l llJ lJl ur s.l rr rsvl
r.r:.,^^,. 1^-"+ ^nnrral rrâr nôrcatnnê 24 923 4 469 29 392
r\Evçl lLl Lrl

99 694 17 874 1 17 568
Reve.nu brut annuel Par actif

evenu brut hiv.
Revenu brut CSF 98
Revenu brut C
Revenu brut hiv. 9

e /ern.r aqricole brut total
ffirutannuel*
ffirbrutannuel (1 an

Revenu aqricole brut annu
Revenu aqncole brut annuel
Revenu aqricole brut annuel Par
* rev hiv 97/98 + rev

Total concession

annexes 43
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z.4.|Concession 314 de Boundoum Barrage' classe B

Les revenus

durée du suivi (mois)

Personne Présente durant le suivi

nombre d'âctifs présents pendant le suivi

14.5
5.2

2

* (rev hiv 9 /gB + rev hiv

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel Par Personne
Revenu brut annuel Par actif

CE éPouse CE Total
7s5 671 147 770 903 441

144174 28 193 172367

377 836 73 885 451 720

annexes 45

Revenus extra-agricoles (FCFA) 
,
I,l

es services divers 
I

Recettes comerce 
'

-, 

I(iôûtc des servtces I

l(]ôfrtc rlil eommefce

lCoûts de l'élevage

Revenu brut servtces
Revenu brut commerce

Dons en esPeces
Salaires

lHêritage
I,
lRâvenu brut total 

.

l-Revenu brut annuel Par Perqonne
lR-evenffirut annu

CE épouse CE Total

0 16 500 16 500

1 05 750 273 305 379 055

0 0 0

-6'.I -6-,I -0
21 250 t0g zso 1 90 000

0 0 0

r-l
-G5mt

ffiEôO
84 500 104 555 89 055

0 0 0

38 000 57 500 95 500

0 0 0

20 000 0 20 000

ffi t-T7885t-mæ
1 17 931 147 770 265 701

22 500 28 193 50 693

58 966 73 885 132 850

418 250
Revenu brut hiv. 97

èvenu brut C
250 410

Revenu brut CS

1 025 0701 025 07n-Lven-u aqrrcole brut tot4 637 740
Revenu rlzicole brut ann
ffialulg!]l 3!

ffitannuq! 121 67 4
venu adicolê brut annuql Pglpersonne

318 870Effinuét par actif
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2.4.6 Concession I l4 de Pont Gendarme, classe C.1

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par personne
Revenu brut annuel par actif

19.0
17.4
10.0

dépendants masc.
941 874 223688
53 984 12821
94187 22369

dépendants fem. Total
34 304 1 199 866
I 966 6g 77',,

3 430 119 987

CE

Revenus extra-aqricoles
CE déoendants masc. dépendants fem. Total

Recettes services divers 0 137 000 0 1 37 000
Recettes comerce 32 000 0 25 250 57 250
Recettes élevaqe 265 000 1 55 000 29 065 449 065

Coûts des services 0 25 000 0 25 000
Coûts du commerce 0 0 0 0
Coûts de l'élevage 63 000 50 000 0 113000

Revenu brut services 0 112 000 0 1 12 000
Revenu brut commerce 32 000 0 25 250 57 250
Revenu brut élevage 202 000 105 000 29 065 336 065
Dons en espêces 1 97 500 0 0 1 97 500
Salaires 0 0 0 0
Pêche 0 0 0 0

Revenu brut total 431 500 217 000 54 315 702 815
Revenu brut annuel 272 526 137 053 34 304 443 883
Revenu brut annuel par personne 15 620 7 855 1 966 25 441
Revenu brut annuel par actif 27 253 13 705 3 430 44 388

riculture
CE déoendants masc déoendants fem. Total

Revenu brut hiv. 97/98 552 435 100 215 0 652 650
Revenu brut CSF 98 79 400 0 0 79 400
Revenu brut CSC 98 0 0 0 0
Revenu brut hiv. 98/99 627 460 73 055 0 700 515

Revenu agricole brut total 1 259 295 173 270 0 1 432 565
Revenu rizicole brut annuel* 589 948 86 635 0 676 583
Revenu maraîcher brut annuel (1 an 79 400 0 0 79 400
Revenu agricole brut annuel 669 348 86 635 0 755 983
Revenu agricole brut annuel par personne 38 364 4 966 0 43 329
Revenu agricole brut annuel par actif 66 935 I 664 0 75 598

(rev hiv 97198 + rev hiv + rev CSC 98

annexes 47
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2.4.7 Concession l l l de Pont Gendarme, classe C.2

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

ricultu

19.5
13.9
4.9

CE dépendants masc.
655 044 1 231
46 961 88

132 366 249

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel
Revenu brut annuel

par personne
par actif

dépendants fem. Total
94 931 7s1 206

6 806 53 855
19 183 1sî 798

Reven us extra-aq ricoles FA
CE déoendants masc. déoendants fem. Total

Recettes services divers 2 489 430 0 0 2 489 430

Recettes comerce 2 373 730 0 121 825 2 495 555

Recettes élevaqe 0 0 0 0

Coûts des services 1 932 570 0 0 1 932 570

Coûts du commerce 2 191 510 0 0 2 191 510

Goûts de l'élevaqe 0 0 0 0

Revenu brut services 556 860 0 0 556 860

Revenu brut commerce 182220 0 121 825 304 045

Revenu brut élevaqe 0 0 0 0

Dons en espèces 126 000 2 000 0 128 000

Salaires 0 0 0 0

Pêche 0 0 4 000 4 000

Revenu brut total 865 oEO 2 000 125 825 992 905
Revenu brut annuel 532 357 1 231 77 431 611 018
Revenu brut annuel par personne 38 165 88 5 551 43 805
Revenu brut annuel par actif 107 575 249 15 647 123 470

re
CE déoendants masc. clêDenclants tem. Total

Revenu brut hiv. 97/98 0 0 o 0

Revenu brut CSF 98 -39 800 0 17 500 -22 300
Revenu brut CSC 98 0 0 0 0
Revenu brut hiv. 9E/99 324 975 0 0 324 975

Revenu aoricole brut total 285 175 0 17 500 302 675
Revenu rizicole brut annuel* 162 488 0 0 162 488
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) -39 EOO 0 17 500 -22 300
Revenu aoricole brut annuel 122 688 0 17 500 140 188

Revenu aqricole brut annuel Dar personne I 796 0 1 255 10 050
Revenu aoricole brut annuel oar actif 24792 0 3 536 28 328
* (rev hiv 97/98 + rev hiv 98/99)12 + rev

annexes 49
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2.4.8 Concession 115 de Thilène, classe D.l

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

* (rev hiv 97/98 + I

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel par pensonne
Revenu brut annuel par actif

dépendants fem. Total
52114 1 802 U7
4738 163 859

10 423 360 489

)t2

17.5
11.0
5.0

CE
1 750 333

159 121
350 067

Revenus extra ricoles (FCFA
CE dépendants fem. l-otal

Recettes services divers 100 000 0 1 00 000
Recettes comerce 0 64 000 64 000
Recettes élevage 0 4 000 4 000

Coûts des services 30 000 0 30 000
Coûts du commerce 0 0 0
Coûts de l'élevage 0 0 0

Revenu brut services 70 000 0 70 000
Revenu brut commerce 0 64 000 64 000
Revenu brut élevage 0 4 000 4 000
Dons en espèces 241 000 I 000 249 000
Salaires 50 000 0 50 000
Pêche 0 0 0

Revenu brut total 361 000 76 000 437 000
Revenu brut annuel 247 543 52 114 299 657
Revenu brut annuel par personne 22 504 4 738 27 242
Revenu brut annuel par actif 49 509 10 423 59 931

riculture
CE dépendants fem. Total

Revenu brut hiv. 97198 541 770 0 541 770
Revenu brut CSF 98 758 500 0 758 500
Revenu brut CSC 98 79 850 0 79 850
Revenu brut hiv. 98/99 787 110 0 787 110

Revenu agricole brut total 2 167 230 0 2 167 ?30
Revenu rizicole brut annuel* 744 290 0 744 290
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 758 500 0 758 500
Revenu agricole brut annuel 1 502 790 0 1 502 790
Revenu agricole brut annuel par personne 136 617 0 136 617
Revenu agricole brut annuel par actif 300 558 0 300 558
* (rev hiv 97/98 + rev hiv 98/99\12 + rev CSC

annexes 5 1
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z.4.gConcession3lldeBoundoumBarrage'classeD.l

Les revenus

durée du suivi (mois)

pàttonn" Présente durant le suivi

lomUre d'actifs présents pendant le suivi

17.0
27.6
10.0

CE
2 278 033

82 397
227 803

dépendants masc.
3 781 279

136 770
378 128

(rev

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel Par Personne
Revenu brut annuel Par actif

dépendants fem. Total
1 321 382 7 380 694

47 795 266 961

132 138 73E 069

.Les recettes du commerce du chef de concession sont des ventes de paddy donné par les parents'

ces derniers ont un rôle de régulation economique de la concession, qu'ils remplissent indirectement

sans participer aux dépenses courantes mais en aidant le fils aîné' héritier désigné'

Revenus extr coles (FCFA F*^drntc. fem Total
CE 0 1 580 000

noc divers 0
1 904 540 4 182 660

ntuEltçg gvt !ivvv -

Reeettes comerce 887 500 ] JYU AZ\,
817 000

-

Ponêtiês élevaoe I

eoilts des services 
,

-

Coûts du cg.mmerce

Coûts de l'êlevage

rf ^.ranr r hrr rt cênrlC-CS

/lu uuul

Ê41 rl7n_T

-

0 Tzgs us 1 lzcooc-E00 49 500
24 500 G

-

ffi

-

ffi

-

lTsffil-6iæo-r-rcor-l
tll^^i' hnrt ôômmerce 887 500 VC ZU?

il*tr irrrrt élêveoe 685 500 v
724 895

Dons en especes
Salaires

300 000 lu, v\,v
35 000

0 5C UUU
0

0 0 U

Pêche

::Darranr r hrrrl tntal
ffi T@T-TEfo-m ffi

761 492
27 543
76 14(

--3 366 342
Po*ror-r, r hrrtl annugl 1 322 118 1 Zël t J.)

761121
47 821 +Q !)V

336 634
32 212 128 273

fll^.1on1o lYrâq,e déoendants fem Total
CE

523 100 " 
149 623

rr 
=R-enu nrut hiv. 97/98 523 750 I tvz I t.)

0 0 0 v
6ffi h;-estr 98 I 750 763 885

-iT"'6m

-ffil

ffi
Da.raarr lrnrl nrrr 9R/QQ

286 500 rlo / oJc

815 OEO 1 959 O5ul cvo ec,vJ

ffi
f \E Y9f fs v.vr

Era.ranrr anrinnlÊ frrlll 1O1âl 1 625 330 .+ ozV 'r-rfJ
559 890 /, r)1ô 351

-

Revenu maraîcher brut annuel (1 an)

R.evenu agricole bru annuel

@rut annuel P?[ Pgrsonne
Revenu agncole ffinn-gglPar actit

gss gts z 4vÔ c+o
0 0 0 v

559 890 4 014 351

-955 
915 z 49U 54o

34 576 90 373 ?Q Z5'l 145 200

55 g8e 401 435
95 592 z4v occ

98
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2.4.10 Concession 312 de Boundoum Barrage, classe D.2

Les revenus

durée du suivi (mois)
personne présente durant le suivi
nombre d'actifs présents pendant le suivi

Reven

98/99)/2

16.0
12

5.5

Total concession

Revenu brut annuel
Revenu brut annuel
Revenu brut annuel

par personne
par actif

CE
2 888 485

240 707
525 179

dépendants masc. dépendants fem. Total
662 818

55 235
120 512

24225 3 575 528
2 019 297 961
4405 650 096

Les revenus du commerce du chef de concession viennent d'un don de paddy d'un associé.
Ce don de 94,5 sacs pour 1997/98, est vendu 793 500 FCFA pour financer I'achat d'une décortiqueuse.
ll a également reçu 127 sacs pour lgg8/gg, stockés à la fin du suivi.
Nous considérons ici, comme A. a acheté et gère la décortiqueuse, que celle-ci lui appartient.
L'associé a contribué sous forme de dons et touche des dividendes.

us coles (FCFA
CE dépendants masc. dépendants fem. Total

Recettes services divers 734 250 693 850 0 1 428 100
Recettes comerce 793 500 0 32 300 825 800
Recettes élevage 0 0 0 0

Coûts des services 0 0 0 0
Coûts du commerce 0 0 0 0
Coûts de l'élevage 0 0 0 0

Revenu brut services 734 250 693 850 0 1 428 100
Revenu brut commerce 793 500 0 32 300 825 800
Revenu brut élevage 0 0 0 0
Dons en esoèces 0 38 500 0 38 500
Salaires 1 443750 0 0 1443750
Pêche 0 0 0 0

Revenu brut total 2 971 500 732 350 32 300 3 736 150
Revenu brut annuel 2 228 625 549 263 24 22s 2 802 113
Revenu brut annuel par personne 185 719 45772 2 019 233 509
Revenu brut annuel par actif 405 205 99 866 4 405 509 475

culture
CE dépendants masc dépendants fem. Total

Revenu brut hiv. 97/98 431 285 63 190 0 494 475
Revenu brut CSF 98 0 0 0 0
Revenu brut CSC gB 259 550 0 0 259 550
Revenu brut hiv. 98/99 369 335 163 920 0 533 255

Revenu agricole brut total 1 060 170 227 110 0 1 287 280
Revenu rizicole brut annuel* 659 860 113555 0 773 415
Revenu maraîcher brut annuel (1 an) 0 0 0 0
Revenu agricole brut annuel 659 860 113555 0 773 415
Revenu agricole brut annuel par personne 54 988 I 463 0 64 451
Revenu agricole brut annuel pàiEôtfi 19 975 20 646 0 140 621

(rev hiv 97198 + rev hiv 98/99) 12 + rev CSC 9 I
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3 Dorrr,lÉnS nCnÉcÉES POUR L'EXTRAPOLATION DES Érunss DE CAS

3.1.1 Résultats de la répartition par classe de stratégie

Classe
I I

il2 tv.t lv.2

-

--6nsemute

- 
2.97

-

Æ

--t
--55-
_F_
--ffi6I

-sfr6,'
ffi

Æl

nT 23? 4.64 Z.JJ
nombre d'actlls nommes

2.52 2.7'l 4.14 3.07 5.33

nombre d'actlls lemmes
2.?sl| e,77 4.77 2.93 4.3E

ilmbreîEct'fs enfants

2 ^d.ll

-537
t-36] 5.72

ffiace cultivâble (ha) 1.03 1.92 0.55
:re

aciar nnrt rêhâhlllle 0.Es 1.09
2.44
0'5

4.60
ô:TTffi

-- : :i l-
^,..rara ^ârcor rcnanrlité 1.43 2.13

--E^=

0.02 0.03 v
slllld(;t Ilt lù vsrrvl

surface maralchere
0.14 0.1 u.l é

t 74 152 216 837 321 136 603 500 931 'lUU

revenuS extl?:e9g
3 170 0 209 159 10 000 59 04E

dont : salaires
0 30 90s 27 72 0 10 714

-nhr
penslon
artisanat

25 982 13 485 10 221 U

-tg 

gtz
I 839 51 364 27 72 436 66 159 524

tlômmerce I 167

-

23 81 4 obt
ffiTlpêche 3 125 417

239 524
5 357 0

transPort 0 3 788 10 38( 1 667 --22238 E tan
décorttcage 0 795 q___ll-ggq 36 19(

2111'lffi
6 861ffi

pesèe
battage

n 0 0T- 33!!! 157 143

"1 
?aq 88 352 21 591 0 4 76?

autre servtces '------------
loyer
aulres revenut-

nombre de bovins d'élevage
;om-brsA-ns-
nombre de capnnS
nombre d'ânes

iffi.tE t'npufs de labour

lnombre de charrues

Inombre de herse
r 

-

Inombre de charrette

l-nomore autre mat. agricole

Ivoitures Personneles
lmotos
lmobvlettes

5 000 I 545 OT llqqz 7 143

1 339
,tA 19) 14 318 80 000 11 905

t'-'--

il- 6.36
0.46t-E T-'n

-Tr.o71o.25 1.6 0.86 1 1.43
0.19
æ
E
{ ftÊ

0.13 03gT- q !g 0 0

0.89 1.2 1.55 1.4 1.71

1.18 1.76 3.73 3.40 4.57

0.61 0.88 1.95 1.47 1.62
0.7

0.39 0.53 1.32 0.93 .19

0.73 0.85 1 .18 1.07 1.33 v

0.00 0.03 0.05 0.13 0.10

0 0.05 0 0.13 0.19 g.t c
Â21

0.07 0.36 0.45 0.4 0.71
0.83

0.36 0.85 1.?7 1 1.43
1.29

635
0.84 1.271 1.91 1.6 t.0

r--oo6', I-T:T. [-,E
décortiqueuse
ffi* mrr ]a nrestalion

basculç
magasln
batleuseffi

0.00
0.0s 0.00 0.19

ffi
0.03

-_-o5-:68

o.o0 U.t,U

0.00 0.02 o.o0 v.zv

0.02 0.03 0.05 0.40 o.?4

0.00 0.00 0.00 0.07 0.19

0.04 0.15 0.14 0.20 0.48 v. 19

autlg lllé1. ç^rrq-qY
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3-l-2 Résultats de la répartition par taille et par zone

Niono réamEg6 À,/iôË;i;-rdsùe petits moyens grands ensemble petits moyens grands ensemble
nomDre d'actifs hommes
nombre d'actafs femmes
nômhrô r{'aatifr a-3--r^

2.08 4.38 10.00 3.15 2.17 4.07 5.00 2.662.34 4.47 10.75 3.38 2.37 3.64 4.00 2.692.53 3.93 9.75 3.26 2.46 4.79 12.00 3.1s
surface cultivable (hâ 2.52 5.80 11.40 3.97 2.37 5.78 15.20 3.36:ruilaqe caster non rehabiltté 0.03 0.05 0.00 0.03 2-32 4.63 15.20 1ôA

2.31 5.21 10.88 3.62 0.00 0.46 nnô
J UCI'IËT 0.02 0.25 0.00 0.11 0.01

OI?
0.61
ôTB

0.00
0.11
dÏ5.ut t.rue maralcnere 0.16 v.o1 u.zz 0.00 0.05

nompre qe o.ovins d'élevage
nôfftt.llê a{'^rriÂ-

|.76 12.09 81 8.13 0.52 7.64 0 2.15
nombn
nnmhrr

r{a
17 1.16 0.75 1.15 0.63 1.07 5 0.80.1 0.04 o.25 0.09 0.52 0 0 0.390.93 1.6 3.25 1.25 0.91 1.5 3 1.08

nompre oe boeufs de labour

-:nômhrâ r{o nharn,ao
1.38 4.22 9.75 2.70 0.76 3.29 0.00 1.33

nomhra do haroo
0.71 r.82 4.50 1.23 0.39 1.57 0.00 0.66

nomhre r{a ehrriatlo
0.50 1.13 3.25 0.82 0.26 1.00 0.00 0.43

nomhre ârrfra mâl
0.72 1.24 3.00 0.98 0.61 1.07 2.00 0.74eY 0.04 0.04 0.25 0.05 0.00 0.07 0.00 0.02

voitures personnelles 0.03 0.16 0 0.07 0 0 0 0
mohvloftac

0.2 0.6 1.75 0.39 0.15 0.21 1 0.18
vélos

0.64 1.27 2.25 0.92 0.46 1.O7 0 0.590.96 1.82 3.5 t.35 0.87 1.71 4 1.11
décorf inrre
votturenorrffi 0.00 o.22 0.50 0.10 0.02 o.21 0.00 0.07
bascule
maoasrn

0.01 0.07 o.2s 0.04 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.16 0.25 0.06 0.00 0.07 0.00 0.02
betfeus,ê

0.04 0.13 0.50 0.09 0.02 0.21 0.00 0.07
autre mat. extra-agricole

0,01 0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.00 0.05
OF

0.16 o.17 0.15 0.00 1.00
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S.Z.lRésultats de la répartition par classes de stratégie (355 conc')

18 110
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3.2.2 Résultats de la répartition par taille (recensement SAED, l87B conc.)

Glasse petits moyens grands ensemble

population totale 10.44 16.20 20.23 11.69
nombre d'actifs 5.91 9.16 11.20 6.61
nombre ménages 1.48 2.00 2.05 1.58
âge du chef de conc. 50.20 51.75 51.70 50.50

surface cultivable 2.62 11.12 56.77 5.66
surface non aménagée 0.74 1.40 3.64 0.94
surface sur am. publics 1.24 3.26 2.54 1.61
surface extension 0.22 1.25 0.68 0.40
surface PIV 0.18 0.95 4.38 o.44
surface PIP 0.25 4.26 45.53 2.29

revenus extra-agric. (FGFA) 260 060 361 170 661 520 289 050
dont: salaires 96 350 115250 109 060 99 870
retraites 17 040 5 930 5 260 14 840
artisanat 28 360 I 750 42 110 25 690
commerce 26 340 80 390 66 970 36 5s0
pêche 49 470 72 670 95 840 54 730
transport 11 740 22 040 74 740 15 370
autres services I 850 40 810 250 000 21 480
autres revenus 21 910 14 330 17 540 20 520

UBT total 2.51 3.58 3.71 2.73
nombre de bovins 1.58 2.32 2.39 1.73
nombre de petits ruminants 3.17 3.49 4.05 3.25
nombre d'ânes et de chevaux 0.4 0.65 0.6 0.45

charrettes 0.31 0.52 0.53 0.35
équipements motorisés 0.07 0.41 | 1.49 0.17
pulvérisateurs qq1 | 1 oeT 2.02 0.49

annexes 60



\o
(t)
q)
X()

cd

a,
bo

E
ag
(,
o

;(J
=oa

!

;)
F.frl

nv)lrr c)z= vYq)N'F
x ':.

I

r-'r U2

=ÉI

2È:c)rr=
tI]E.ti oL
-Ara*

=âa.E-E5
-)-
FI''l-

=q)a) u)

=0)t4 \(9
;èD
YGl
t'.r \QJ

-- -EFn8ItLl 9i tJ#.s zl;2=l cn'n El -:
v q;l lrl
(t) q)l i
ti lEl !

riil-o ol
-ll- F(l2+l
F
Fo
!+

5\
æ
æ
æ

(\
al
rrt

t\
ral
a-î

ç

(\
tal

r.,ç

\o
o\
r--
l--
o\

æ
æ
r-
æ

\o(\
cî

11

ôls

rat
(\l

(\ç

ço\

æ
o\

Fr
æ
€
æ

\o
ôl
|..
iô

o,
o\
cl

o\
o\
c-l

æ
æ

o
D
aF

\o(\
c.)
râ

c.)
cîç
ca

c1
..|{t
o.
co

r-
ral
o\(\
oo

n
F
ç
æ

O\o
ôl
cfl
ral

ç
rrr

æ
cî

I
3
oo
c')

\o
oooç
\.o

ç
0Ê
r.l
æ

\o
(\|
rl
rô

o
C!
o,
\o
c.)

(\
o\
\o
ca

a.|\o
\o
ç\o

f2l
æ
N
æ

o\{)(\
al
i,Fl

æ

ial
c')

oo

iô
|.â

.<f(\
rr)
\o
\J.l

Np

r

\{)
t\
el|r|

\o
o.
co
\o
cî

\o
o\
æ
\o

ô{
o\o\
ral\o

æ

æ

\o(\
11
ral

o\
ærl
iô
a-t

o\
oo
ial

ra)
cô

o'(\
o\\o

æ
o\r-

\o
(!
cl
rô

ç
i
cr|

ç
iô
ca

=1ô
t\\o

ât-
Dt-

\c)(\
cl
iô

r-
lfi
rô
\o
c..t

r\
rat
lal
\o
cô

rô
o\

â
6l
ttt

ct

aÀ(u
It
èl
GI

rq,

çt
.t
(l,
I
.E
t-

(n

cE

aat

ct

I\c,

u)
O
€,

.âq,
'c)

È)
.o
tU
(J

.çl
ll-
l3lûl

cl

(u
èr
çl
Lq)

N
L

o?t

t,{,

o

€
6l

O

c

ot-

ær-
rrr*

t\
rl

\oç
o\
r-
a.t

\o{r
o\
r-
r1

r-r-
\9
r*

\o
a.l
mrrl

r-\o
\ô
o\
a.)

r-
rô
o\
cî

<rço\

If-
|n
r--

\o
ôl
r.|
rô

\o
o\
o\
rf)

\o

o\
1.} o\

tt-)
t-
çt-

\o(\
a1
ta)

T
t--r-
ç

ç
r-^
c-

ç \o
oo

!rr-
F1
rr

\o(\
cl

o\
a1

ç

o\
!
ç

æ(\
cî
oo

t-
N
f-

\o
c!
('a

\o(\
\o
t--cî

\o
(-l
\o
r'-
(^1

ç
r-ç
r-.

Nr-
r-

\o
ôl
fa
rn

c.t
î1
rrl
oo
c.)

al
a1\ô
oo
c-,

ô.1\o
o.
@

t-

rr

\o(\
tar

q\
aa
oo
o\
cô

11
æ
o\
aî

æ
t--

o\\o

rr
a\\o

\o(\
c1(rl

m
ôr\o
rô
cn

lal
ôt
oo
ô.tcî

|'')
9
Érr|

â
F

\o
Ôl
..)
rrr

r'ç)
o.
c{
a1

rr
o\
C\

ôs
\os

æ
\o
rr
\ê

\o
t\
a1

\oo
c1
ca

\o
O
o\ôl

aâ
çç

tà

cll
aÀ

É!

aa,
(u

ie)
àI
6l

\q,

GI
tt,
ê,
I
e
(h

6l

ar,

Gl

()
rc)

tit)

.â
(9

ta,
t.tU

!
tt,
I
c)

lL

lq)

6l

ru
èr
6l

t-
(9

N

o

at,
(u

o

cg

(u

a)

o\
o\
æ
o\

r^
ca
o.
t+)
ral

\o

o\
Fr\o
o.ç r-

oo(\

æo\
r-o\

ral
c.lr-
cl
in

o\o\(\
rô
iô

=t-1
o\ç

\o
oo

r-\o(\

t-â
â

O\o
(N
r.|
rr)

O.
c7)

(\
ral

s
oo
O,
r-rf

ôl

\o
$(\

\0
e
u')g\

\o(\
f1
ral

c1
r-.

ral

o
.<r

\os

\oo(\
(\
cî(\

lf,)
a\
ço\

\o(\
a-l
rô

\c'
c.t
t-
î-!(t'

<t\o
o\çrt

oo
l!-
O,
o.
N

ço\
rrl6\

\o
(N
rôrô

(\çç
rô
<t

(\çs
rôç

ç(1
\o
ôl(\(\

Iâ
Nt\

o\o(\
fl
rô

cî
rql
æ
<t
<f

cl
rf,
æ
-t<f

9
ral
æo(\

ôl€\

o\

\o
t\
rô

rô
1.)ççs

irl
f1çç
r<t

o\oo\
o
æ

o\
g\

o\o(\
î1
ral

ôl
t-*
oo
r'.|ç

(\r-
æ
f.tç

æ
aî
o\
1.)-t

3\
3\
æ

\o(\
c')
lr)

(\
çs

ral(\
.{tç

11
o\rô
\o
o

E
c
Y

G
at

GI

ta,
t9

r(u
èlql

.(|,

Eql
çt
tU
I
G
L

=a

GI

u,
É
o
6l
I(,

rg,)
Êr.vt
tt
t

=o
6
Ê|\c,

=t)
t,()
I
eL
rr\

€

t)
àr
E
ELi)

€
N
L

c
=t

o{,
tro

ql
ê
tU€
tr
o
C)
tEoL

âr

r-
\0
\0\ê

t\
cî
rô

ôl
c!

m

cl&
oO(\

ç
ç

\o
u.)
\0

\o
c!
cl
iô

rô(\
ôl
c.l
a'-r

N

æ
N

ç
ô{
ôl

ç

tf')€
ç

\o(\
(-a
ral

(\
o\
o\
|^1
a1

s
æ(\

eô

r+

It
\o
ffl
\o

F^\or-
rr)

oo
o,
ral
\o
rô

r-
(\
o,
ôl

rn
ao
ô.1
.<r

f,|

N€

rô

|.1
o'
<C

r-
c-(\
cô

o\(\
ô.1

æ
c-l

l.|
\o

\ê

ç
c.l
\oç

çôt
r<r
?1

c1
ôlç
r-
t\

r-
o\o\
Oç

\o

\o

(\
al
inç

cl
\o
r-.
c.|

<tr
o\
oo

a.)

\or-\o
s
ral

\ê
o\
rn

o\r-çç

r-t
t\ç
o\
cl

(\
oo(\
r.)

oo
râ
iô

3\|n
æç.

F*ç
ôl
a.lv

(\
oo
oo
rn

væ

afl

c-t
O\o
\,^l
iô

æ
V.
r-
la')

ôt
r<r

(\
ôl

\o
(-1

sr-
cô

irl

o\ç

t-
|n

Vt

(\
r

s

r*
æ
oo
ô{

æ
rr)
ca
00
ôl

00
cô

rô

o
v,
Cll
4t

tâ
ù

'!Jè

\c
E
G
o.
qr
a
é
L

U.

ltt

GI

(J

O
u1
c,

at2{,rqr

(J

O
(9
I

È
L

(h

cq

I
â!
6l

L
(u

N

at)(,

Étl

q)

c)

ot-

€ln
|n
tf')

c-)
t\
æ

r-
\o
O
e.l

oor-
ral
t\

ç(\
\o
.<rç

nn
ç
lô

æ
r

c1

æ
cî
o\
\o(\

o.
ôl€
c!t\

r-
o\
c'lv

!t
tn
f.1
tt')

ôt
e.l
ci
cl

cîr\.(r
ç(\

ç
Ot

ôl

o.\o
\o
o\
c.l

If.
N|n

c!r-l\o
rô
oo

(\

T(a)(\
æ

o\o
o\
s
c1

êl
tiL

ra1

oo\or-
oo
ôt

oo

rô
O..<r
r-l

çr-
æ
\o(\

lt-)

rn

Ë
\o
(\

ial
rn(\

(-ê,
c1

It

rf,ç
rô

(N

tt)
t\ç

c!
riÈ
\o

ôl

ral
oo\ôç

\a)
\o
N

a.t
cî\o
r<r
ôl

âç
DIt

=\o(\
ôl

\o
ôt
s

\o
F-

t\

ç\o
r.)
(\(\

æç
r-ç

\o
cl

ô.1
t\

ral
\oç
an

oo
.<l'

ç
ô.1
æ
o\

r\ç
\ov

\ô

c.I
tN

(\.1s
clç

l'-
c1
r,.)
c\

ial
cî
o\
F-

\oç
râ

\al
o\
c\(\

ôlr\o
cl

ôlr-(N
(\

o\
o
æ

tt)
6l
aÀ

cq

aÀ(u
\(u
Èx
a

.(u

ct
utq)
c

.Cq
t-

(h

gr,

ct

<,)rqi

0
4''(u

,)(u
\q,

(,
artq)
q)

.c!
t-

=(t\

€)
àT
6t

L
i)

N

o
=t

,tq,

o

€fi
(u

c)

t-

rtç
tÎ
iÎ

rrt
o\
c\
ôt

ôl

aî

cî
l--,

F-r-
\o

ç
It
a.)
!t

o\
TN
N
t\

o\
\o
(\

o\\o
lr1
\o
\o

Ç
Nç

c1

r-

o\m|r|
\o
rô(\
o\

t-
r-
oo
<t

Ntt

ç

F.-

t\
I

\ô
cô
<t

|r)
c1
ôl
00

æ
lr)
\al

ç
:?

('a
ôlç
c1

o\(\
æ
o\

r'-)
Frr-
F-

s
oo

tdl

€\
{tl

û
o\

oo

t--
r\

ærô
æ

t\I
æn

æ(\
<f
oo

rr

cl
\o

ô'l
t\
oo
irt

ç
r-
oo

É
F-
r.1

r-

\c)

ç
ca
o\
s

oo
l--
oo
s

ô{
aa

\o

Irn

æsç
cî

ô{
{<r

t\
s

oo
c\|ç
ta)

\0rl
Vt
f.)

lfl

r- ..)
O
a1
iô

(\l
ç

ft
I
ç
t)

l--
r,ôç 11

(\
aî
ô|

t\

rf,

gt

Gl
çt,

cl

et
ê,rq)
èl
G3

'q,

tll
U)
Iu
È
(t)

GI

ut

GI

c)
'€,
(rt
v)
ê,

5
o
çrt
e).€)

I
G(u(,

.qt
L

lv)

cl

e,
èI
cl
t
i,

N

0(u

G

(u

<J

L



4.1.2 Evolution des prix des produits pour I'agriculture

Zones réaménagées

Zones non réaménagées

Source : Mariko et al. 1999.

unités Période 92-94 Période 95-97

paddy FCFA/ke 7l lzl
riz décortiqué FCFA/ke t30 178
uree FCFA/ke l 15 227
DAP FCFA/ke 126 257
fumure organiqu FCFA/tonne 3 000 5 000

unités Période 92-94 Période 95-97

paddy FCFA/kg 7l t20
riz décortiqué FCFA/ke t28 192
uree FCFA/ke l15 22t
DAP FCFA/ke t26 257
fumure organiqu FCFA/tonne 3 000 5 000
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Année

Agrlcolc

Riz d'hivcrnage Ril dc reiron cheudc fometc dc rgicon frûida

Sry(ln) Pùion @ Rù Frtu) Sup (In) Pùion A Rt (T/lu) Sry 0nù Pùron (l) nà Oltn)

965166 6 310 l0 60c l,6t Paç de mise en valeur Pas de mtse en valeur

966/67 9 3',t7 15 00c r,6l

96'1/68 9 478 t2 70c lJ4
968/69 I 889 80c 0,0J Pat de mtse en valeur

969/70 9 4t0 l6 4o0 1,73 6 lE0 30,00

970/71 l0 000 5 00c 0,50 l3 390 30,00

9'n/72 l0 526 l0 00c 0,95 30 900 30,00

972/73 l0 345 6 000 0,5t 77 r 500 19,4t

9'13/74 9 905 l0 40( 1,05 l4 2 650 Ir,40

9't4/75 E 414 19 l0c )'r|/ 650 8 900 13,69

975/76 E 459 6 t'15 0,73 971 lt 4E0 I1,79

9'16/71 E 003 16244 2,03 730 l4 600 20,0(

9't7/'78 5 255 5 991 I,14 652 12 048 lE,4t

9'78/-t9 6 to7 l4 90c 2,44 758 9 697 12,79

979l80 6 881 22 s7l 328 628 l4 _513 23,t I

980/8 I 5 885 l5 596 2,65 Par de mise en valeul 514 9 633 rt,14

98 l /8? 6 177 t5133 2,4! 2t4 t32 sJe 507 8 ?74 1632

982/83 8 925 36 323 4,01 n.d n.d 824 t6 27C 19,7S

9E3/84 l0 300 46 352 4,50 3lE 786 2,41 707 lr 163 1s,79

984/85 40 490 47 778 I,l t 7l 20E 2,93 7t6 lt 979 16,73

985/86 l0 871 47 941 4,41 563 2778 4,93 585 4 108 7,02

986/87 l0 415 49 679 4,71 731 5 tz' 4,41 732 24 E2l 33,91

9E7lEE 8 077 36 671 4,54 2 6E5 l3 318 4,9( 7M l7 lt0 23,00

988/89 9 637 4 525 4,62 2 70C 13 500 5,00 570 8 027 14,0t

989/90 2 648 59 319 4,69 3 995 t9 975 5,00 791 I9 172 24J4

990/91 6 039 75 062 4,6t 5 l3-s 30 298 5,90 l 272 41 976 33,0(

99t/92 6 l7l 80 E53 5,00 5 536 32 662 5,90 I 036 20 560 19,t4

992/93 6 t7t 69 695 4Jl 4W 20 E9E 4,50 691 l7 2't5 25,0(

993/94 9 936 93 500 4,69 3 135 l4 358 4,5r I 3E9 30 900 223!
994/95 6 393 78 522 4,79 4 158 20 458 4,92 908 to 714 l l,t(
995/96 4 019 59 300 423 2 167 E 494 3,92 | 135 6 E00 5,9J

996i9.V,'. 24É8 ::47 550 '3J2 2 79t I01.163 ,"17{ l8(] 1.qq!
991/eÈ 4 521 ,70,136 ::,tfrt3 4 475 31,t38 :4i71 59c û

,199ff/.99, , 4 497 69 587 .,t't0 I 534 969 0
: .:: :::::::
I9 ,9t2InI: l5 107 :û 0 ,:Û ,0

source : base de données SAED

4.Z.3Evolution des principales productions agricoles (délégation de Dagana)
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Annéc

Attl.olt

Marelchege' loton d'hivcrnâgc n de reison froide Arechidc de trison cheudc

W fto) Fdtron (1) .". - I Fdt!û (r) l- Rdt (tuha) ùlp (ho) FdLoa (Tl ldt fTh!) w ftot PdUon ll: Rû (î/ra)

1965/66

1966/6?

I 967/68

I 968/69

1969/10

1910t7 |

t91 l/12

t9'1211!

t973t14

tgi4l75

tg'l5l'i6

lg't6/1'7

t9'17178

t9'78t79

I 979/80

t980/81

l98l/82

1982y83

I 983/84 sl

r984/85

I 985/86

I 986/8?
tt: a

I4(

I 987/88

1988/89

1989/90

1990/91

t99l/92

l 992193

I 991/94

t994/95 ::::::: ::::I:l8I

1995/96 ;:::: ;:::::;::: jl:::::.2::l7l

:t996.f9?: 261 .:l:75( ;58 r'l?5 5;e :,30 ;45€ I S'{ :::::::::::::::4d

t9ç1/98 i :tlt .:.?? : ::;( I

t99S/99' :6ff :4 i6i 98
',0

:,,l9tgllù-"1 :{ ;:;:{ :::0

source : base de donnécs SAED

EVOLTÎTIONDESPRINCIPALES PRODUCTIONS AGRICOLES DANS LE DELTA DU SENEGAL

(DELEGATION DE DAGANA, suite)

annexes 7l
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Budget de culture moyen selon le type d'aménagement PRM/PIIBLIC

Priemert de la "zakat"
Valeur aulres dons de paddy

Annee 1997

00
0,0(X) o,q)t

0 264itl
0

0,95

nTn n
t694 17

t6944 17991

de réfection et d'entretien Fcfa/lra
Superlicie labourée ha

Ptix du labourF/ha

Supedcie ofBétée ha

Prix de I'oGet eo F/ha

4994 t 626

0 0,000

#DMo! fDrv/o!
00

0,92 l,@
Ir 0@ 17792
16 63t t7 70t
16 63t t7 70t

lz3 t24
t27t6 2,2074

59 7t
93æ t3434
ln lto

2t 5TI 32969
00

37t99 46404
?-65 +y

9062 l4lt4
0,t2 1,05

392t 5134
t07 t9l7

L379t 2t tffi

r43 12

570Ét 279r
45 t3

794 14

l9l 76
354Æ2 43ffi

0 100

tt;t 406 57 753

+72 3,67

1465t 11924
l,?-3 0,96

5 854 4Sv
0 2@l

20 505 19 0t0

52762
3,82

l?4r
0,9t

47r2

de la Mein dbeuvre setrriê EA inditrc'renciées

de mois de Surgaparha

23t 567

o,ol 0,03

17190 93 mo
t45 3 093

00
t29 stt

0 743

0 l4lt
o 274r

de I'epandege

du tnnsport des ht ots
des ftis de fonctionnement des OP auEes quTrrigrtioa

d'echat do pctit matériol

dcs ftis DPV
pour I'eohat des sros

des frris de ilossier

0

254
0
0

0

0
0

I 043

4f/o t1
l4o/o 6

l5o/o 2

35o/o ll

44 lto 74365

Financcmcnt (en 7o) des chrrgcs aneot rccolte tors
S I Oo/o

OP (UMON) | r5o/o

DETTES fonrnisseurs | 4to/o

Autofinucement | 52"/"

de écottc et de brttege | 39 640 g

de pmùutun û. Fttt Qt F/*t)

2749 4071
97 103

16 562 749/15

5 915 140t5
69445 1t3294

annexes 75
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4.2.6 Budgets de culture type pour la riziculture (Bélières et al, 1999)

Année 1993

fype d'aménageuent PRIVE PUBLIC
TOTALSaison sc93 Hrvg3/94 SThlvc sc93 Hrv93l94 STPubllc

Nombre de oarcelles l6 t47 163 39 147 Ir( 349

Superficie oultivée ha \u.79 253,95 37t.74 37,99 159.78
'97.n

576.51

Superficie recoltees ha t 14,09 24p,30 35439 36,9i 154,16 l9t.l 545,52

Production totale enkg 386E52 t76 415 12632tr1 17625: 629 594 r05 r49 2069lt6
Reademeat sur cultivé kslha 3 100 3 451 3 335 4ffi 3 940 4075 3 5t9

Reodemeot sur rccolté kglha 3 39t 3647 3 565 4768 40w 4216 3 793

Tmvnux de réfection et d'entretien Fcfa/ha
Superficie labourée ha

Prix du lrboru F/ha
Coût du I-abour Fclàlha

Superlioie offiétée ha

Prix de lbffset en F/ha

Coût de lbGet Fclir/ha
Sous-Total prépnration du sol

E 87t 5 E00

0 0,002

2t 500 l0 000
69 20

l,0o o,gE

15 556 15209
15481 14963
t5 549 14983

6 tl,l
0,002

16 93t
36

0,90

t53U
l5 134

15 169

109 350
0,000 0,030

0 33 333

0 995

0,99 0,91

t4 890 15 094

14 ill 14263
14 tu 15 258

t0tt
0,0u

33 333

t04
0,95

t5 053

14 36t
15 r72

4 581

0,010

30 97r
299

0,9E

75 233

14871
t5 t70

Qustrtité de semetrçes

Coût de la semence

Quiltité de lt-46-fi)
Coût du lE46-00

Quantité dlrée
Coût de lUrée
Coût autres engnis

Cott total Engrais

Quantité de Propaoyl

Coût du Propanyl

Qusûtité de Weedone
Coût du Weedone

Coût rutres produits

Coût total produits phytosanitaires

133 130

2t 055 20333
lll 19

rl 250 t72r
25t 2t0

25753 2064,5

o 952

37 003 30 317

4,76 451
E747 E476
3,03 I,l2

9237 3 051

I 000 5 060

lE 984 16 586

t232t
63t

32 520

460
r t65

7,75

5 089

3m
r7t76

t3t
2l':N

95

59
ztâ

9

IK I3E

18372 20067
ll3 ll4

11237 u 133

2t6 zlt
2t309 2ro2t

0 156

32546 3231E

47r 480
907t t976
l,5t 0,93

4023 246r
3347 25t9

t644t 14027

140

19741
l13

ll 153

217
2l 0t2

r26

t236?
4,79

t 994

t,06
2761
2735

14490

IA
20719

toz
l0 103

223

21 901

42
t2 466

4,66
8 712

1,5 I
4290
3 384

16 3E6

Superfioie inieue€ (facturée) 1,00 0,99 0,93 1,001,00 l,o{ 0,99

3oût de lr Main dbeuwe saleriée EA indiftrcnciées
Nbre de mois de Surga par hr
Coût mensuel du sourga

Coût des surgas puha

051
0,66 0,49

t237?. ll 8t3
I 130 5 815

34

0,55

12(B5
6571

197 v9
0,84 o,o9

ll 738 l0 l7l
9 rr7 891

320

0,23

rr 251

2619
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