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La reproductibilité du modèle d'aménagement participatif à l'ON avec le . perirnètre de

M'Béwani, dependra <ie ,':ia capacité des expioitations agricoies à se mainrenir, r,oir

s'améliorer Cans ce système.

Les résultats de cette étude qui s'est inspirée d'outils méthodologiques déjà testés en zone
li

Ofïîceldu Niger (enquêtes, schéma de fonctionnentent etc..) inhiquent :

Ii
I

i

Uné forte diversité dans Ie fo.4ctiorrnement deS expf oitations agricoles avec une

prédominance des cultures sèches dans Ie système de prodgction.

- La possibiliié de regrouper lcs exploitations en 3 Upes (A, B, C) selon les caractéristiques
'a

structurelles, s.traté$ques et les résultats technico-économiques.

''.'
-Lareproductibilité du modèle M'Béu,rani : en effet,50Vo des exploitations agricoles peuvent
.lr .rl

se maintenir eV-ou s'améliorer dans i.çe système. Des mesures d'accompagnement sçront

I
I

t
I

I
I
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1.INTRODUCTION

L'OfEce du Niger, grand périmètre irrigué au cæur du Mali, âprès une histoire très controversée

tente auJourd'hui de mettre en æuvre un vaste programme d'{xtension. Ce programme corrobore

bien avec la politique nationale de lutte contre la pauweté à travers la sécurisation alimentaire et

I'augmentation des revenus au niveau du secteur rural qui regroupe environ 800/o de la population.

Faute de ressources financières pour atteindre cet objectif l'ON a initié une approche

d'aménagement dite participative. Elle implique une contribution physique des bénéficiaires

(producteurs) à la réalisation de certains travaux.

i

La première expérience est conduite depuis 3 ans dans le systèmè hydraulique du Kala Supérieur sur
i

le périmètre de M'Béwani où I 185 ha sont actuellement aménagés.

De cette première, dependra la poursuite de l'approche.

L'Unité de Recherche Développement Obsevatoire du Changement (URDOC) dans le cadre de sa

contribution aux refléxions actuellement en cours à I'ON, a initié une étude sur le fonctionnement

des exploitations agricoles de ce nouveau modèle d'aménagement.

Notre stage qui s'inscrit dans ce cadre a, à partir d'une méthodologie axee sur les enquêtes

collectives et individuelles, tenté de poser un premier diagnostic.

Le présent document qui fait une synthèse des travaux se structure autour de sept (7) chapitres.

Dans un premier chapitre, une synthèse des théories et concepts du fonctionnement des exploitations

agricoles et fait également un rapprochement entre la conception Africaine de I'exploitation agricole

et celle occidentale.

Le second présente le cadre de l'étude.

Le troisième et le quatrième présentent respectivement la problématique et la méthodologie de

l'étude.

Les chapitres 5,6, et 7 donnent les principaux résultats portant sur le cadre de fonctionnement, la

diversité des exploitations, les regfoupements possibles (TY?OLOGIE) et les perspectives

d'évolution des tlpes d'exploitations identifiés.

En dernier essor, nous présentons les principales conclusions et suggestions faites au terme de nos

travaux.
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Deux principales approches existent en la matière: une, d'origine anglosaxon et I'autre d'origine
francophone. Nous sommes beaucoup inspirés de la seconde compte tenu de la disponibilité

bibliographique qui nous était offerte.

| 2.1 Notions de fonctionnentent des exploitations agricoles
t-ltes perception de I'exploitation agricole (définition et :fbnctionnement) differe selon qu'on
I

occident ou en Afrique. Cependant des points de convergence existent. Ils permettent à

chercheur se trouvant dans un camp, d'exploiter des travaux menés dans I'autre.

Ainsi, nous avons été amené à nous inspirer à la fois de travaux réalisés de chaque côté.

soit en

chaque

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

:+ Philippe JOUVE, pour qui, "comprendre le fonctionnement global d'une exploitation agricole,

c'est précisément expliciter en quoi les caractéristiques structurelles de I'exploitation, c'est à dire

les moyens de production dont elle dispose, déterminent les orientations et le fonctionnement des

systèmes techniques de production et inversement montrer quelles sont les implications des choix

techniques sur la gestion des moyens de production".

Ce même auteur, citant MM Blanc PAMARD et MILLEVILLE (1985) note que " c'est I'analyse

des décisions prises au sein de I'exploitation qui est à la base de la compréhension du

fonctionnement de celle-ci. L'experience a montré que I'inventaire et I'analyse de ces décisions

techniques et de gestion constituent un des meilleurs moyens pour révéler les objectifs de

I'exploitant. C'est par I'analyse de leur pratique (modalités d'exécution des décisions techniques et

de gestion) que vont pouvoir être mis à jour les objectifs de I'exploitant ainsi que la nature exacte

des contraintes et possibilités liées au milieu physique ou à I'environnement socio-économique.

+ CAPILLON A et SEBILLOTTE M. (t'INA-pG)

Pour ces auteurs cités dans plusieurs documents, Ie fonctionnement de I'exploitation agricole se

définit comme "l'enchaînement des prises de décisions dans un ensemble de contraintes qui

s'exercent sur I'exploitation, en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs en mobilisant des moyens.
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Les flux divers (circulation de matière, de monnaie, de travail, d'iniormation, etc) au sein de

I'exploitation, comme entre elle et I'extérieur pour aboutir à des productions et donc à un revenu,

font aussi partie du fonctionnement de I'exploitation". 
,

lDans <le Jusement des pratiques et fonctionnernent deslexploitations (CAPILLON A) D on note quel-ri" I'étude des pratiques ne peut se concevoir indépendamment de I'analyse du fonctionnement sous

peine d'être incapable de faire des propositions compatibles avec les exploitations considérées. A

l'inverse, on ne peut anal-vser le fonctionnerlrent sans étudier les pratiques:on se priverait alors

d'une r'érifîcation du bien fondé des choix stratégiques postulés par I'obsen,ateur". L'étude cles

pratiques permet d'expliciter I'emploi des techniques par les agriculteurq elle rend signifiante la

çomparaison de résultat technico-économique entre expf oitation avant le même fonctionnement : et

enfin- révéler la cohérence des choix à travers les çonvergences détectées entre fait de diverse

nature. [-e schéma I montre I'intérêt de la cronrllréhension des pratiques dans le fonctionnement des

e.xploitations.

= Pour Bino TEil'IE, notre principale réfërence aliicaine, "parler du fbnctionnement cles

erploitations revient à s'intéresser aux décisions qui sont prises au sein de celles-ci. Les décisions

sont fbnction des objectifs, de la situation et de la perception qu'à I'agriculteurde sa situation et de

ses objectifs.

Cet auteur pense que :

I Les objectifs ne sont pas seulement économiques. ils relèr'ent souvent du social, du politique...

o La situation de l'exploitation est I'ensemble des facteurs de production dont elle dispose, les

conditions physiques et socio-économiques de I'environnement dans lequel elle évolue.

. La perception est en faite la compréhension de I'agriculteur de ses propres problèmes, cette

compréhension résulte de I'analyse qu'il tbit de la vie de son exploitation compte tenu des

informations dont il dispose, et de sa formation professionnelle et culturelle".

Notons que dans le concept africain, I'exploitation agricole est une Unité de Production Agricole

(UPA) ou Familiale (UPF) définie comme "une équipe familiale de travailleurs cultivant

ensemble sur au moins un champ commun ou principal auquel, un ou plusieurs champs secondaires

d'importance variable selon les cas ayant eux-mêmes leurs centres de décisions respectifs peuvent

être liés".
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Ainsi, I'exploitation agricole apparaît comme un système au sein duquel Ie chef d'exploitation
cumul trois fonctions : il planifîe, il organise, et il produit. Donc, il agit en :

ENTREPRENEUR : il assure les fonctions financières, sociales, assume le risQue, choisit les

objectifs sociaux et le partag! du produit, détermine les mobiles de Ia production. 
i

CHEF D'ENTREPRISE : il exerce les fonctions administratives de l'exploitation, dirige et
planifie, choisit les équipements, organise le travail et c'est à lui qu'incombe la responsabilité du

résultat.

OUVRIER : il doit mettre la main à la pâte, avoir des aptitudes physiques, techniques et morales.

iCette unicité entre les trois fonctions à des avantages ('unicité de vue et <J'dction) et des

inconvénients (contradictions internes ou certaines ambigu'ités). Toute anal-,u,se de l'e.xploitation doit
tenir compte de la particularité : entrepreneur, chef d'e.xploitation. oul,rier et la liaison production -

consommation.

SCHEMA I Tiré de <.lusement des pratiques et fonctionnement des exploitarions <

PLACE DE L'ANA L YSE DE S PRATIOTTES pA is;1,'ANA LysE p u,FoN cTIOI.tiryE_ IIENT
DES EXPLOITATTONS

Objectifs généraux.. . . ..)

1l
tt J

Choix stratégiq ues ......'..'..-....)

1l
ll t

Choix tactiques )

{

Famille

Histoire

Exploitation dans son ensemble

Les caractéristiques du système de production
et ses résultats technico-économiques

Analyse des procéssus de production

{
Légendes :

Determinent..

:==+ Dont les résultats et la possibilité de mise en oeuwe conditionne le
rnaintien des......

..) Revelé par

Chaque exploitation aggicole peut être caractérisée par un schéma de fonctionnement (schdrna 2).
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SChéMA 2:MODELE DE FONCTIONNNEMENTD'UNE ExPLoITATIoN AGRIcoLE

Mo,uens de
prociuciions
disponibles

Contraintes et possibilités
I

de I'environnemen,t
I

struio-eutrilonri{uel

décisions
de

gcstion

. terre

. m. o.

. Matériel
l rrâr.ritol- veyr.*.

o etc

décisions
techniques

-l- -
I

I
I

It

ges t i0t't (SG )

lalités de
des mor,'ens de

Productions végétales et animales
consommatton

SvstAme Ae s

Formes et mod
mobili-sation (

production

;

i

iiSystèmes rechnitlues de protlucr ion i--*
il l -

iiSTP : SPV + SPA I

;r ' \'r 'n 
I

ilProcessus techniques de 
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I
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2.2 NOTION DE TYPOLOGIE DES EXPLOITANONSAGRICOLES

En depit de Ia diversité qubn peut rencontrer dans le fonctionnement des exploitations agncoles, il
est possible de procéder à un regrouryment counmment appelé ^TYPOLOGIE..-rl
Selon les critères utilisés, on distingJe deux groupes de typologies :

' tæs typologies structurelles c'est à dire basees essentiellement sur les éléments de structure
des exploitations.

o Les typologies anarytiques qui s'attachent prus à r'anaryse des processus techniques de
production, donc nécessitent une {nalyse des decisions techniques. 

i

Plusieurs auteurs pensent quhucune 
:de 

ces t"vpologies n'est satistàisante pour rendre cornpte de
taçon globate et synthétique de ra diversité de fonctionncment des e.xproitations agricorcs.

Ainsi, une autre approche plus adaptée à t'objectif de compréhension grobare de rexploitation
agricole consiste à distinguer dans les décisions prises par les agriculleurs, ce qui relèr,e du choix
stratégique et ce qui correspond à des choix tactiques. La distinction entre celdeux types de
decisions n'est pas toujours facile, on peut cependant considérer que tes choix ctratégiques sont
ceux qui d'une part influent à moyen et long terme sur le fonctionnement de I'exploitation, d,autre
part concrétisent des orientations majeures de ce fonctionnement. Lgl choix tactiques se
définissent surtout comme des décisions en partie conjoncturelles, tbnction des aléas du milieu et
des conditions économiques' et qui visent à methe en cohérence les processus de production et la
gestion à court terme de I'exploitation avec le choix stratégique fait par I'exploitation.
(Capillo4A.).

En zone oftice du Niger, plusieurs etudes ont eté menées sur ra typologie des exproitations
agricoles. [æs travaux réalises par une équipe de chercheuls de IICRA et de I'IER en 1994. font le
point sur ces differentes typologies. Les critiques notees dans "Etude de la dynamique d,évolution
des exploitations agricoles dans la zone d'intervention de I'o N (cHAssEt 1994) sont les
suivantes :

' La typologie basee uniquement sur I'intensification de la rizicutture avait été faite au momenr
où fa monoculture & nz était dominante dans la zone, actuellement avec la diversification des

productions agricoles, elle n'est plus du tout appropriée pour caractériser les systèmes de
production paysan ;
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o Il en est de même de la typologie sur les systèmes de culture qui n'avait pas la perspective

d'intégration des diffërents sous-systèmes qui est la base même de l'étude des systèmes de

production;
I

o quant à la typologie basée sur les categoJies des exploitations agricoles, elle n'a tenu

réellement compte que de la résidence, aucune analvse des paramètres techniques des s-v-stèmes

de production n'avant été taite ;

o la typologie basee stlr les perfbrrnances cles exploitations à pris non seulenrent en compte

I'aspect structurel, mais aussi, I'intensification et Ia diversité des activités. Elle cadre le mieux

dans Llne perspective d'analyse du fonctionnempnt des exploitations agricoles.

:

Notons que toutes ces typologies sont antérieure$ à la création cf u périmètre cle M'llé11ani.
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3.1 L'OF-FICE DU NIGER
Créé en I93?, I'Office du Niger, est un grand périmètre irrigué conçu â I'origine pour être le grenier

de I'Afrique et un des principaux pourvoveurs de I'industrie française en coton.

Il se caractérise par :

3. I . I (lne topographie Jbrtement Jttvoroble
Depuis 1925, à I'issue de ditlërentes études dntre tes villes de lJamako et de 'l'ombouctou.

l'ingénieur français Emile BELIME, après la découverte du delta cc'ntral nigérien (delta lbssilc'). a

mis en évidence la possibilité d'exploitation de 1.470.û0(-) ha à partir cle-s hr.rit systèmes hvdrauliqges

suivants :

le systèrne du Kala Supérieur couvrant une superfïcie de 64.000 ha

le systèrne du Kala lnférieur couvrant une supert'icie de 67.000 ha

le s1'stème du Kouroumari couvrant une superflcie de 83.000 ha

le système du Farimaké couvrant une supertîcie de 94.000 ha

le système du Méma couwant une superficie de 95.000 ha

le système du Kokéri couwant une superfîcie de I I 1.000 ha

Ie système de Kareri couwant une superficie de 372.A00 ha

le système du Macina couvrant une superficie de 583.000 ha

La mise en oeuvre du projet d'aménagement grâce à la construction du barrage de Markala qui

permet de relever le niveau d'eau du fleuve Niger de 5m (achevé en 1947) et des infrastructures

nécessaires (canal adducteur, canaux du sahel et du macina) pour la mise en eau des falas de Boky

Wèrè et de Molodo.a donné une nouvelle vie à une région fbrtement désertique

[-es cartes 1 et 2 présentent respectivement le perimètre aménagé et extension prévue, et les

systèmes hydrauliques du delta central nigérien.

CHAPITRE II
3. tE CADRE DE L'ETUDE

I
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3. t.2 Une histoire très controversée
i* travaux forcés pour la réalisation des aménagements ,

ii' installation manu militari des premiers exploitants ; i

lt
ll'tit encadrement coercitif et monopoliste, laissant p.u ,f initiatives aux producteurs ;

çi modification des svstèmes de cultures :

,ii important soutien de l'état et des partenaires au développement ;

'..i restructurations drastiques ayant entraîné un recentrage des activités :

Le tableau no I résume les principaux événements qui oni marqué la vie de cette entreprise.

t0



Tableau nol LHistorique de I'Ofiice du Niger : quelques dates et événements
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3. t.3

l2

Un potentiel faiblement valorisé

Plusieurs facteurs, dont l'évolution historique et les difficultés de financement, n'ont pas permis une

meilleure valorisation du delta central nigérien

Sur les 960.0P0 ha ctue les levées topographiques indiquaient irriNables par gravité, seulement

60.000 ha sont actuellement exoloités.

[-es résultats escomptés avec la culture de coton puis av'ec la riziwlture (avant son intensification)

n'ont famais été atteints.

3. t 4 ( Jn avenir trè.s nromettetu'

= la forte oreçsion toncière actuellement constatée . r

',
I

= le niveau d'intensification de la riziculture (repiquage sur plus de srir 90q'o cles surfbces) :

+ les bons rendements obienus en riziculture (en movenne 5.6tlha en l9aS t :

= le développement des cultures de diversification (plus de 3000 ha de maraicl,age. pour un chiffie

d'affaire d'environ li milliards en 1998).:....

:+ L'importance du taux de capitalisation. surtout dans l'élevase bovin t I 17000 têtes en 1998 dans

le kala infërieur (Niono Molodo N'debougou.) ;

= L'ébauche d'initiatives privées au niveau des agriculteurs et la mise en oeuvre de proiet

d'extension basée sur une approche oarticinatile des bénéficiaires ... ..etc-

sont autant d'indicateurs de l'évolution positive de I'Office du Niger.

La grande sécurité (eau surtout) qu'offre I'ON. la possibilité de produire plusieurs produits agricoles

sur les terres- les besoins d'intégration au marché sous régional font de I'Oftice du Niger est un Pôle

de développement économique incontournable au Mali.

D'où I'impératif de mieux gérer ce joyau.
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3.2 IWILIEU D,ETTIDE: M,BEWANII
Situé sur la rive droite du canal Costes-Ongoi'ba à 26 Km de Markala, le casier de M'Béwani
couvre environ 16.6A0 ha frrigables et constftue avec Ies casiers de Sfribala et de Dougabougou Ie

système du Kala Supérieur.

Le creusement du canal COSTE- ONGOIBA (dans les années 1980) rendait possible

l'aménagement de 16.000 ha dont 3.000 en projet prioritaire. Faute de financement, les travaux

d'aménagement n'ont pu demarré que Ie2l/12/96 grace à un financement de Ia Banque Mondfale.

L'approche retenue a été une particfpation physique du bénéticiaire aux travaux d'aménagement.

Elle a pennis I'aménagement de I185 ha en 3 tranches pour un coût total d'environ deux milliards.
III
Le tableau No 2 indique Ia dispersion des coûts pour ies differentes tranches. Le principal critèreI

!l
lJt^+4-:L--+j^.^ -.1;--,_- -_ rr tt. I I i 1.. .d'attribution des parcelles a été le nombre de TH dispotliUte pour les travaux.

Aujourd'hui, I150 exploitations (pour une population totale de 19.473 habitants) reparties entre 39

villages fortement dispersés (souvent plus de 30 krns). exploitent le périmètre de M'Béwani.

Les surfaces moyennes par exploitation sont de I'ordre de l,l5 ha. Ceci explique pourquoi la

culture de mil reste dominante dans les systèmes de production. Elle est soit pratiquée autour des

villages et dans bien de cas à 60 voir 100 kms, dans rle Seno. Notons que la présence du bassin

sucrier (oiseaux) et I'inégularité des pluies ont rendu très aléatoire la culture de mil.

Certaines exploitations ont une expérience en riziculture acquise au cours de I'exploitation de

champ hors casiers (séribala et le long du canal de Macina).

Un accent est également mis sur le maraîchage pour lequel, l'aménagement d'environ 7A ha au

profit des femmes est prévu. Certaines exploitations le pratiquent en rotation avec le nz, pendant la

contre saison

L'élevage est dominé par celui des petits ruminants appartenant généralement aux femmes.

Comme illustré par la figure l, on observe une forte diversité des exploitations en matière

d'équipement. Environ 37 % des exploitations n'ont pas d'attélages pour Ia préparation du sol.

Au plan organisationel, c'est un comité de pilotage (composé de 13 membres ressortissants de I I

T4

I
I

I
I

I
I

I
I

luoir la carte no3
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vtllages), constitué depuis le démarrage du prget qur assure I'approvisronnement des paysans en
intrants agricoles et Ia mobilisation des populations pour les travaux de terrassement. Il joue le rôle
d'interface entre les populations et les structures administratives et techniques.

i'l

Son démenrbretnent dafis les villages est le comité de village composé de7 (sefltl membres.
:

Tableau no?: Récapitulatif des coûts des travaux de llf'Bérvani

Désignation I 
*'" tranche

I 99?
2"'t" tranche

!998
zcittc tranche bis

I 999
total fbla

".i' {J J',. 
": 

1''1;,;1t

:" : :. i;,::.irl':i:l ::.;':lr,:..i
: : I l:::'; i ia:;ji'l;rl r i:t :.: .!:r.: :.:,1..li: !i

+l+1.13'10;;ï
'.r';',;.,,:1|j1;:i,i: i::.rij::':!::r'.lr

Tnrx à I'entreprise (fcfa) 897.666.883 298.963.302 r4s.344.398 1.31t.971.583
travaux paysall (fcfa) 

I 231.7yû.ûûC, 83.100.00Cf 87.5C'Cr.0ûû iqoz.:so.ûûû
contrôle (tctâ) 

i
i

c,cût total (fcfa) :

;"ût,h" (lbf"i

129.560.000

l-259 0163.93

A6-',0t56f

15.600.000 
i---:--,--- ---i

397.663.302 
i

- ---.+
1.282.785 i

r 5.630.000 
I--.-_------+

248.474 3e8 
I

--62-.1s-.-i

i '69iteq9!t- l
1 905.1s4.583 i

1.6t]7.725 i

|_---
i c,cût totat (fcf,

sotllE: LE M'BEWANI : Une approche réussie d'aménagement participatif ON juillct g9

Fisure I
I

Le niveau d'équipement des exploitations agricoles de
M'Béwani

3 attelages
4,960/o

pfus de 3
attelages

4,794/a
2 attelages

pas d'attelage
36,780/o

17,740/o

I attelage
35,740/o



ao
Clr

:z

/-

0
g

6
0f,1
o
G-.tË

f
o4
Eô
stl,

r(n

\
t

o
0
(-

0
\

8.-s
(-

r
l:.
d9l\+'10'\u-lo

I r\,
l-

, /rO
VË/

JI-t
:l

, ilc
:. ^, 

IL

i: 6
I.j .gru' 3lo,Èirâ ($

{Ë,

iÂ(,

/.'t.

-Q 
og

o'!
6

4
\-\\-.

-\,
1

t,

3
I

d\

'--/ É.

Çi-e

'n

l:

\- \.
C-rçT
6*c 

=.- ,' ry

--V--'tl ùs\
r-.-,
10i
l-j

[ii I
ûh., I

\;|/
,Aj
\[llt,,, ./

ii,i.A
'-: i.\ w 3ll

f-

.à/Ê
\,.1.N

Nr.
c'6
o-:

\

,N*

Ig
ov

,è,t
=o

6v
I
I\/
, F- \

,r -a
Ir
I

'l
,t

I

I
I

ah

\'f€

u

- -...._r 

-.-

\./ clr'{ / r ,3
" , 

-l-r:r--+:r:f --r=.14
t-- t' lcnl- -\-.t I l.rl tlc0

:c)
Ë5
oJ

ô.' o

tE*

lilil"'

:)<ooo
f:loo
oco

'.)t

'ù ,ttæ\.J

&

ZONE D'ETUDE ET DISTF1IBUTION GECGRAPHIQUE

i.

' ll

,i,
li .'il'

,:iifl.
'i.{i .

.':'ti'l
n
{;

' !:fl
.lt

i,
:.

1l
i'

l.

t
I
I
I
I
I
I
I
t
I

I
I

j

I
I
I
I

f:

Ii:I;.
':

I, i



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

,t

.'..J LE PROTET URDOC
La présentation du projet se résume essentiellement dans

BORDERON, 1999) :

Ie rapport d'évaluation de I'AFD (A.

"Démarré en l9î5, le projet URDOC (Unité de Recherche Dévelo[pement Observatoire du

Changement) est la suite du volet Recherche-Développement du proi"i Retail I et Ret ail 2. IÂ
première phase qui vient de prendre fin en 1999 a mis I'accent sur:

. la pérennisation des niveaux de rendements :

' la rnaîtrise des coûts de production dans le contexte post dér,aluation ;

i:o appui à la diversification des cultures dans les casiers rizicoles :
I

. renforcernent des relations élevage-riziculture ;

o suivi des stratégies mises en oeuvres par les producte-urs :

Ces actions ont été rnenées dans le cadre d'une collaboration étroite Avec les services d'appui à la

production (ON), les paYsans de la zone de Niono, et la recherche thérnatique (IER), à travers des

conventions de collaboration.

Une deuxième phase du projet a été préparée. Elle fait I'objet de la convention de fînancement

CML I19801 C entre la république du Mali et I'Agence Française de Développement (AFD). Au

cours de cette phase, I'URDOC poursuiwa les objectifs suivants :

3.3. r Dans Ie cadre des activités de recherclxe :

o étude des s1'stèmes de production ;

o développement de la culture de l'échalote et de la pomme de terre;

o appui à la riziculture : production de semence avec les producteurs et OP, évaluation des

coûts de production, réduction de la consommation d'eau ;

o intégration agriculture-élevage

3.3.2 Dans le cadre des activitës de type observatoire de changement :

. inventaire des superficies et rendements des cultures maraîchères et estimation de la

valeur ajoutée de la production maraîchère ;

l7
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t8
o mise au point de <<nouverte>> méthode d'évaruation de Ia production rizicore ;

o évaluation de l'évolution de la virose du riz à I'ON : exploitations et variétés de riz

'touchées; ,

rl
3.F 3 Auplan institutionner, Ie schéma de la lère phase est consemé, à

savoir :
o ON maître d'ouvrage délégué ;

o CIRAD opérateur et maître d'oeuwe pour le compte de I'AFD :

' comité de pilotage pour approbation des programmes et budgets et analyse des rapports

d'exécution technique et financier; !

. protocole d'accord reconduit entre I'ON, I'IER, I'URDOC, et pa-vsan :

Autre objectif important de la convention: << au terme de ces intcn entions, les fbnctions de

I'URDOC devraient être tolalement intégrées dans I'ON et financées partiellement par les

redevances des producteurp>. "
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4. [Â.PROBTEMATIQUE .DE L'ETUDE

Au vue du succès des actions de réhabilitation des aménagements (à partir des années g0) et de Ia
revalorisation de ra culture du riz qui I'a suivi, r'office est entrée dans une phase d,extension
d'autant plus justifiée que la pression foncière est forte. Face â ces demandes croissantes de terres
rizicoles, l'office e$ resté rimité dans sa poritique par insufîisance de moyens financiers.t:
D_a!(re nart' les calamités naturelles (déficit pluviométrique) et les attaques aviaires (consécutives
à l'irdplantation des champs de cannes) ont mis les exploitations agricoles de M'Béwani dans une
srtuation d'insécurité arimentaire. cera les irnposa une nou*elre strâtégie de survie qui s,est
matérialisée par I'exode rural, la culture du mil dans le seno, la pratique de la riziculture hors-casier
etc cette stratégie n'améliore guère la sltuation alimentaire et économique de la zone. Eprourées,
elles estiment que ra sorution passe par |aménagement d,un perimètre inigué (cf historique de
M'Béwani).

Le perimètre ainsi réalisé sur ta base de la participation physique du bénéficiaire se singularise par :

= son stâtut foncier particulier : en efret, I'acquisition des champs est influencée pa.r te niveau de
participation physique du bénéficiaire à l'exéc'tion des ..travaux 

paysans,, dans laménaçment du
perimètre.

= son système de production fbrtement dominé par la culture du mil sur les terres non irriguées.

= l'a disposition géographique des viltages autour du perimètre : certains villages se situent à plus
de 20 Km du perimèhe rizicore. Aussi, r'accès au perimètre n'est pas toujours facire.

Dans la perspective de réaliser de nouveau aménagement à I'image de M'Béwani, il est aujourd,hui
rmportant d'apprécier ra reproductibilité de ce modèle d'aménagement dit .,participatif ,.cette

étude a pour objet d'apporter ra Éflexion sur cette probrématique à travers une anaryse du
fonctionnement des exploitations agricoles de M'Béwani. Les résultats attendus devraient permettre
une orientation . pour res futurs programmes d'exrension de loffice du Niger, aux conseiflers
agricoles de mieux assoire reurs conseirs, aux décideurs de bien choisir res mesures
d'accompagnernent.
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5: IA...METHODOTOGIE ..DE L'ETUDE

l)our cette étucie, il a eu d'abord une synthèse bibliographique et une visite de reconnaissance sur le

terrain. Ensuite, un échantillonnage a eu lieu car l'crtudc ne peut ni s!'faire avec toutes les

exploitations, ni avec tous les villages de la zorte ii cause d'un certain nombres d'impératits (la

nécessité de Ia prise en compte de la diversiti:, le coût, le ternps etc...).

I

Un choix devait donc s'imposer ; partir avec un nomtrre suffîsant de villages échantillons d'étude

pour un effectif rnodeste d'exploitation d'étude, oùr procéder à I'inverse.

Ln privilégiant la diversité qui sernble être notoire entre e.rploitatious qu'cntrc villages de la même

c:ontrée, il est apparut utile d'avoir un nombre modeste de villages et choisir la moitié cles

e.xploitations de ces villa-ues comffre echantillon. Le plan cle travail: éiatoré devait alors guider pour

le reste de l'évolution des travaux.

A partir des données ainsi collectées à cette première étape, une typologie des 39 I'illages du

M'Bérvani a été élaborée afin de choisir un échantillon de villages représentatifs.

5.T TYPOLOGIE DES T,'ILLAGES DU fr,T'BEII/ANI

Les critères ci-dessous ont permis de dégager 5 t1'pes de villages dans la zone de M'Bérvani.

t [a pratique de la riziculture hors-casier par le village avant I'avènement du périmètre de

M'Béwani (il est dit d'expérience en riziculture ou d'inexpérience en riziculture selon que' les

villages exercent ou non la riziculture hors-casier).

* la pratique par le village de la culture du rnil dans le seno

La proximité du village de I'usine de Siribala ou de Dougabougou apparaissait comme un critère

"intéressant" qui differencie les villages en terme de revenu extra-agricole, d'expériences acquises

dans les champs de cannes, et I'absence dans les champs à cause du travail à I'usine.

ll se trouve que même certains villages assez éloignés comme Sanangolola (à plus de l5 Km) ont

quelques actifs employés à I'usine. Aussi, les villages supposés être intéressé par I'emploi à I'usine

I
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(à cause de leur proxtmtte) semblent avolr tres peu de personnes travarllant â l'usrne. Cependànt,
lors des campagnes de coupe de canne, certains jeunes de ces villages se fbnt recrutés.

5.2 CHOIX,DES VILLAGES ECHANTILLONS I

Au regard des considéralions ci-dessus mentionnées, et certaines conditions parficulières du terrain
(l'accessibilité des villales surtout en hivernage, la localisation de certains champs de mil, la
déltcatesse de la collecte des données, etc...), un chorx rarsonné tenant compte du pol6s de chaque

Lvpe de village, et aussi de l'appartenance dthnique des villages, à perrnis de retenir les six (6)

villages ci- dessous représentant 15.38% des villages du M'Béç,ani (cf. tableau 1'r 3.).

'l'ableau no J : Quelques caractéristiques des vittages échantilons
i

li

Ces six (6) villages renfernrent 192 exploitations pour une population totale de 3292 hbts

représenfant respectivement 16.69 o/o et 16.90 7o des exploitations totales et de la population totale

des villages du M'Bérvani.

5.3 typologie paysonne dans les villages d,etudes

Elle se justifie par la nécessité de prendre en compte la diversité des exploitations dans la mesure

où elles ne seront pas toutes soumises à l'interview. Pour cela, nous avons privilégié " I'opinion

des exploitations concernées" sur les ditïerences entre elles. Afin de cerner cette opinion paysanne

sur Ia diversité des exploitations, une assemblée générale a eu lieu dans chacun des villages retenus.

Au cours des assemblées (les 2èmes assemblées tenue dans les villages), les participants ont, après

avoir compris I'objectif recherché (ce qui differe une exploitation à l'autre dans leur village),

villages .l
riombre d'exploitation I qup" de village
,l

ethnid

Îrli nr | ('^r I
^l.v$t>v* d"l A! Bamtrara

M'Bér.vani 26 AI Soninké

Dosséguéla 57 A2 Bambara

Tango t3 Barnbara

Zanftna 28 BI Maure

Sanamad Markala 27 B2 Soninké

2 voir annexe 2I
I
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ont été retenus.

le (s) critère (s)

village entre les

t

I' Les critères consensuels retenus au cours des assemblées sont :

* L'effectif de la population totale de I'exploitation . ce critère a été retenu dans 2 villages.

* L'effectif des TH de I'exploitation . ce critère est aussi retenu dans 2 r,illages.

* La pratique de la culture du mil par I'exploitation : ce critère a été retenu par I village.

l

' L'effectif de la population active de I'exploitation et son autosuffisance alimentaire:ce

critère est retenu par I village.

5.4 CHOIX DES EXPLOTTATIONS ECHANTILLONS
Sur la base de la typologie paysanne etTèctuée dans les 6 villages, il a été envisagé un échantillon de

100 erploitations renfermant au ntoins la moitié de chaque groupe d'exploitation. Ctela devrait

représenter 52-91 0,6 des exploitations des 6 r,illages. Cornpte tenu de certains constats sur le terrain

en occurrence :

o la non résidence sur le terroir villageois de certaines exploitations recensées avec le village;

' la résidence de certaines e,xploitations du village dans les hameatx de cultures souvent à plus de 2 Km

Ainsi, au lieu des 192 exploitations constituant la population, ce sont les 160 exploitations

résidentes qui ont constitué la population.

Le choix des exploitations a été guidé par le souci d'avoir au sein de l'échantillon au moins la

moitié de chaque groupe, et d'autre part, par la disponibilité des CE auprès desquels seront

collectée des données.

A partir de ces considérations, 83 exploitations (soit 51.87 % des exploitations résidentes) ont servi

d'échantillon d'étude (voir tableau N' 4).

dégagé des critères de difïerenciations parmi lesquels, les critères consensuels

Ensuite, I'assemblée définie les groupes possibles d'exploitations existants suivant
consensuel (s). En dernière étape, I'assemblée classe toutes les exploitations du
groupes préalablement défi nis.
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Répartition des exploitations échantillons : effectif / groupe / villagc

I Groupes groupe I gr"tp" II- groupe III gto"pr fV groupe v TOTAL

Villages etïect t/o* effect o/o'r effect oh* effect o/o* effect o/o* RESIDTE

Dosséguéia J 50 2 100 2 6166 6 42.8s 9 56.25 4l

Sanamad. M t 60 ') 50 8 44.44 27

Niougou J 50 5 55.55 t2 46.15 4l

Tango 2 66.66 5 50 13

M'Bérvani J 50 I 57.14 20

Zant\na 2 66.66 J 50 5 55.55 r8

total** t6 10 25 t5.62 27 16t87
I

6 3.75 9 5.62 160

f{l}: * : les pourcentages sont fbnction de I'eff'ectif hes exploitations résidentes / groupes / village

I 
+* les pourcentages sont fbnction de I'etlèctif total des exploitations constituanl

I l'échantillon(l60exploitationsrésidentes).

5.5 MATERTEL ET COLLECTE DE DONNEES

Un guide d'entretien (cf le guide ci-dessous) à serv'i de matériel pour la collecte de données. tl a été

conçu et testé auprès d'un échantillon restreint d'exploitations (de vif lages échantillon et non). Ce

test à permis de prendre en compte certaines insuffisances en adaptant au rnieux le matériel à la

réalité du terrain, et surtout faciliter la compréhension de la formulation des réponses paysannes au

guide.

La collecte des données a eu lieu au près des CE qui, au besoin étaient assistés ou remplacés par le

chef de travail de I'exploitation.

NB: Toutes les données chiffrées collectées au près des exploitations sont des estimations de

mesures par celles-ci (exceptées les données de superficie des parcelles). L'une des limites de la

méthodologie a été d'exclure délibérement la quantification.

5.6 MATERIEL ET OUTIL D'ANALYSE DE DONNEES

L'analyse s'est déroulée en deux phases. La première a été un dépouillement et structuration

pour une saisie informatique des données. un ordinateur PC et des logiciels Winstat, Word, et Excel

ont servi à I'analyse de la seconde phase.

'l'ableau no4:

l-â;;,--..
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GUIDE D'ENTRETIEN

N FAMILLE ( éducation, alphabétisation, formation professionnelle, etc...)

Population Totale, Population Active (particrpant aux travaux agricole),

Nombre TH, Nombre d'homme marié, Age dp chef d'exploitation

Autres personnes installées au niveau de I'ex$loitation.

Bl EOUIPEMENT ( nombre, fonctionnel, mode d'acquisition, gestion, etc...)

Boeuf de labour, Charrue, Herse, Charrette, Ane, Autres

Cl ELEVAGE (type cheptel, nombre, mode d'élevage)

Bovirq Ovin/Caprin, Autres,

Dl FONCIER ( ha, lieu, distance, mode d'acquisition, gestion, etc....)

Mil, Riz M'Bewani, Autres riz, Autres spécul'ptions

El AUTRES.{TIV TES DE PRODÛCIION ( nature, importance relative)

FI STRATEGIES

Organisation du travail / champ et pour les autres activités

Comment se fait I'organisation de la production (Végétale, Animale, et autres): enchaînement de

toutes les activités? Comment sont prises les décisions?

G RESULTATS TECHNIOUES (rdt, prodt/spécul pour la camp 98/99, commentaire du CE)

Riz M'Bewani, Autres riz, Mil, Autres spéculations, Niveau d'autosuffisance alimentaire

Hl OBJECTIFS (famille, foncier, équipement, etc....)

Techniques, Socio-economiques

V SOURCE DE REVENU ET SITUATION FINANCIERE

Principales sources de revenus, Endettement ou non, Relation avec la banque, les caisses de crédits

villageois, Opinion $rr les institutions financières

TI CONTRAINTES ET ATOUTS

Difficultés rencontrées et solutions en \nre concernant :

Mil, Riz M'Bewani et ailleurs, Coexistence du riz et du mil, Autres spéculations

DispositionVpossibilités de I' exploitation

W OPINION SUR M'BE\ilANI

Situation actuelle (problème, remembrement, organe de gestioq partenaires etc...)

Avenir du M'Béwani (proposition ou changement souhaité, les raisons etc...)

LI PROFIL HISTORIOUE

IW EXISTENCE D.E CHAMPS INDTVIDUELS

Pour qui ?A quoi sert la production de ces champs ?

N/ PARTICIPATIqN DES FEMMES AUX ACTTVTTES AGRICOLES DE

L'EXPLOTTATION

OI ORGAMSATION POUR LA CONSOMMATION EN CAS DE RUPTTIRE DU

STOCK CEREALTER DU ÇE
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Contrairement aux autres exploitations agricoles de I'Office du Niger, celles du M'Béwani évoluent

dans un environnement très caractéristique marqué par :

6.7 Un système de prqductionfortement centré sur les cultures pluvfles

La riziculture est une activité nouvefle pour ta majorité des exploitations agricoles du péririrètre de

M'Béwani (cf présentation du milieu; d'étude). Cependant quelques exploitations ont une exiérience

acquise au cours de I'exploitation de rizières en hors casiers soit dans la zone sucrière soit le long du

canal de macina.

Ainsi la faible taille des parcelles rizicoles et les anciennes habitudes font que les cultures pluviales

dominent encore dans cette localité contrairement aux autres zones de I'Office du Niger où elles

n'ont jamais connu un véritable essor. Elles sont essentiellement dominées par le petit mil cultivé soit

dans le seno ou aru( alentours des villages. D'autres cultures sàches, d'importance variabte (mais,

vouandzou, fonio sésame...) sont égalernent pratiquees.

Le maraîchage, pratiqué par seulement 37% des exploitations de notre echantillon de travail, apparaît

également comme une activité nouvelle rendu possible grâce à la disponibilité de I'eau d'irrigation.

Très développé dans la zone, l'élevage de petits ruminants (ovins caprins) est pratiqué par 87 % des

exploitations enquêtees contre 27Yo pour celui des bovins.

Le tableau 5 présente I'importance de quelque éléments du système de production dans la localité.
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'lhbleau NoS : lmportance de quelques étéments du système de production dans te périmètre

de M'Béwani (échantillon de 83 exploitations)

Eléments du système
de production

Nbre d'exploitations Observations '

p#:Fpnfif
v^lvvctl

o/a dvtote!

Riziculture en casier 83 100

Superf,rcie moyenne/exploitation: I ,145 ha 
I

minimum : 0,1I ha, maximum :6,97 ha

Rizicuiture hors casier )r+ o)

Superhcie moyenne / exploitation: 1,11 ha

minimum : û,i5 ha, maximum : i0 ha

I*,{i! Cans le seno 'lL îo Superficie mcyenne/ er.ploitation: ! t ha

Mil au village 42 5l Superficie mo-venne/ exploitation: I ha

Maraîchage 31 37 Nécessite en général un déplacement minimum

de 3 Km.

Autres cultures sèches Début d'introduction du sésame et la culture du

ma[s dans le perimètre

Eievage bovin 27 JO L'effectii torai pour ces expioiiations est cie

I'nrrlrc ?l? têtecr v^Fv 
-lJ 

9vùvg

Elevage ovin caprin 72 87 Ces petits ruminants appartiennent en général

aux femmes

6.2 UNE FORTE DISPERSION DES WLLAGES AUTOUR DU
CASIER RIZICOLE

Elle s'explique par I'antériorité de la création des villages à celle du perimètre d'une part et

I'aptitude des terroirs villageois à un aménagement pour une riziculture irriguee grawtairement

d'autre part. Elle constitue une contrainte majeure pour certaines exploitations qui sont obligées de

procéder à Ia délocalisation partielle de certains membres de la famille. Ceci entraîne une

augmentation des charges de production du riz. L'analyse des rendements, indique que parmi les 30

exploitations (36% de l'échantillon) qui ont plus de 4tlha de nz casier, seulement 6 exploitations

(20% ) sont des villages qui se délocalisent.

Notons qu'ailleurs à I'ON, les parcelles rizicoles sont situées dans un rayon très limité autour du

village.

3 voir la carte zone d'étude et distribution gægraphique
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6.3 L'ABSENCE D'ORGANISATIONS COOPERATIVES
N'ayant connu qu'un système d'encadrement diffus par le passé, les villages de M'Béwani n'ont
pas la même ex$rience en matière de mouvement coopératif que celle rencontrée dans les autres

zones de I'Office du Niger. 
I

Les actions initiéés dans ce domaine par le nouvel service d'encadr*-"itt technique de I'ON sont

encore timides à cause de I'insuffisance du personnel et des moyens logistiques. Les services

communs, notamment I'approvisionnement en intrant, sont organisés par un comité de pilotage

composé de 13 membres originaires seulement de t I villages sur les 39 que compte le casier de

M'Béwani. Ceci pose un problème de représentativité des villages et d'effic,acité de cet organe de

gestion. 
i ï6.4 n\ OCCES LrMrrE AU CREDTT rNSTrrUrrd{NEL

i

Les insuffisancesiorganisationnelles soulignées, n'ont pas favorisé I'introduction du système

financier décentralisé (caisses villageoises) dans les villages de M'Béwani. Des tentatives sont en

cours notamment avec la fedération des caisses mutualistes du delta ( CMRDIFDV) qui a financé

cette campagne I'approvisionnement en engrais de certains villages.

6.5 DES ALEAS CLIMATISUES TRES MARSUES

Il s'agit surtout de I'inégularité de la pluviométrie et les attaques aviaires (dues à la présence des

champs de canne di sucre;. Ceci rend très aléatoire voir impossible la culture de petit mil dans un

large rayon de la zone.

Ainsi, I'exploitation agricole du casier de M'Béwani présente de fortes disparités par rapport à la

situation moyenne en zone office du Niger, comme I'illustre le tableau N" 6.

Tableau No6 : Analyse comparative de I'exploitation agricole de M'Béwani et celle des autres
zones de I'ON

Désierations Office du Nieer M'Béwani
Surface riz (ha) 3 1.15

Nombre moyen de chamre l.l5 1.54

Nombre moyen de bæufs de trait 2,4 2,44
Diversification Maraîchase Cultures sèches

Disponibilité du crédit institutionnel Elevée Faible
Charges opérationnelles du riz 309.000 Fcfa/ha 350.000 Fcfa/ha
Coût de production du riz* 69 Fcfa/kg 69 Fcfalks
Niveau de formation des exploitants Bon Faible

* A noter que les coûts de production ne sont pas les plus élevés même si le cumul des charges de production à l'ha I'est,
sur I'ensemble de I'ON; les agriculteurs parviennent à realiser de bon rendements (cf annexe sur le rendement et les
coûts de production).

En dépit du cadre global défini, une dispanté existe entre les exploitations au sein du perimètre.
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. A I'image de I'ensemble de I'ON, les exploitations du M'Bérvani se caractérisent par une forte

diversité qu'on peut apprécier à travers les éléments de structure, des contraintes, 6es objectifs, et

stratégies, et des résultats technico-économiques au niveau de chaque exploitation.

7.1 DIVERSITE DES ELEMENTS DE STRUCTURE
Elle repose bur :

:

+ la taille de la famille : Les composantes de la taille prises en compre sonr :

0 la population totale : la moyenne de la population totale par exploitation est de 19 personnes

pour l'échantillon de travail. Les valeurs extrêmcs sont 4 pour le minimum et 69 comme

maximum -..

0 la population active : Elle est définie comme étant une personne âgée de g â 55 ans et

physiquement apte pour le travail. Le nombre moyen d'actif par exploitation est de I l. Le

minimum est I et le maximum est 45

0 le nombre de TH : Il se défini comme étant un homme âge de 15 â 55 ans physiquement apte

pour le travail. Pour notre échantillon, une moyenne 6 TH /exploitation a été enregistrée (valeurs

extrêmes=0et25).

Les figures 2 et 3 pésentent respectivement la distribution des exploitations de l'échantillon

suivant les classes de PT, de PA, de Ttl, et de superficies de riz dans Ie casier

Comme dans la majorités des exploitations africaines, la famille se compos€ généralement de

plusieurs ménages. Nous avons considéré un ménage comme un homme marié avec une où

plusieurs femmes et ses dépendants directs

0 le nombre de ménage : Très variable selol les exploitations, il est inférieur ou égale à 2 dans

58% des exploitations et supérieur à l0 dans 4 % des exploitations.

0 l'âge du CE : Il varie de 20 à 78 ans. 610/o des CE sont dans la tranche d'âge 40 à 60 ans

i. DtvERstrE DES'EXpLOmnnôNs aGRCôÈËS ou
N'I'BEWANI
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Fieure 2

Fisure 3
I
I

Distributiondes cxpbitations suiuant hs classes de

10à15
5%

TH

>'15 0à5
64%5à10

25%

:+ le foncier : Toutes les exploitations ont une parcelle de nz dans le périmètre. La dimension de ces

parcelles est proportionnelle à I'effectif des TII des exploitations. A la troisième année

d'exploitation, la dimension des parcelles de riz pour les 83 exploitations varie de 0,1 | à 6,97 ha" et

la superficie moyenne est de I'ordre 1,145 ha. La figure 3 ci-dessus donne la distribution des

exploitations en fonction des classes de superficie de riz dans le casier.

Le mil est cultivé par 66 exploitations (environ \V/o des exploitations). Il est cultivé dans le seno par

24 exploitations (36,360/o de celles qui cultivent le mil) avec une superficie moyenne est 17, 53 ha

contre une moyenne de 9,07 ha pour celles qui le cultive dans leur propre terroir.

Le champ individuel existe au sein de 14 exploitations et il les confert une autoalimentation des

ménagesa

= l'équipement : attélage (une charnre et une paire de boeuf de trait) fait aussi la diftrence entre

o De façon générale, la production ôr champ cornmun assure le dejeuner en hivernage, et le dner en saison sèche. Ag
niveau de certaines erploitations, en plus du déjeuner (en hivernage) elle assure le petit déjeuner. Pour d'autres, en
saison sèche, elle assure le petit déjeuner en plus ûr dner

distribution des cxploihtions suinant hs clasres

31à44
7%

de PT

>44 4à 14
8% 53%

24 à34
8%

14 à24
23%

Dlstdhnbndes erploltatlom sdnil les ehsses
de PA

I

>31 1à 11

6%11à21
z3%

2t à31
6%

i

Répartiûon des expldltaËons en dasses de
superficies de riz dans le ;Érlmèbe

0,11 à 0,25
2à3ha >3ha ha

1,5 à 2 ha 70Â 60.A 12%
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Ies expiortations de l'échanûIlon surûout en terme de possesslbn. (btles qur ne possédent pas

arnvent â s'en servir auprès des autres moyennant une rémunération (le système de sufuru), ou par

le biais de compensation (mise en commun des éléments de I'attélage entre exploitations) et dans

certain cas gratuitement. Au sein cie I'échlntillon, Ie nombre moyen de chaîne de transport

(charrette avec âne) est de 1,30. læ nombre mdyen de chamre est de z,l2pour un nombre moyen de

3,14 boeufs de labour. La figure 4 ci dessous illustre Ia distribution des exploitations suivant les

classes attelage.

7.2 LES CONTRAINTES ETATOUTS DES EXPLOITATIONS DU

M'BEIIANI
Certaines contraintes relatives à la zone du projet et qui concerne toutes les exploitations à des

degrés plus ou moins similaires sont pas priJ,s en compte. Cependant, ces contraintes ne doivent

pas être ignoÉes car elles peuvent être (ou soht) des facteurs limitants. Il s'agit en occurrence de

I'insuffisance ou le manque de pâturage, les dégâts de la faune avicole, etc...

Pour cç qui conceme les atouts, les exploitations ont évoqué essentiellement les élément de

structure qu'elles disposent, et dans certain cas à des p.ramètres non contrôlables. Ainsi, ta variable

atouts des exploitations n'a pratiquement pas été pris en compte dans t'analyse des données.

En dehors de ces contraintes ci haut citees, les exploitafions de I'échantillon sont confrontées à des

containtes ciaprès: I

= conÉrainte a: elle correspond à l'insuffisance d'équipement agricole e/ou de main d'oeuvre, et

elle conceme presque 46% des exploitations.

= Contrainte B : elle correspond au déficit céréalier et conceme presque 30% des exploiations.

Cependant, seul 4l% des exploitations de l'echantillon sont autosumsantes.

= Contrainte C : elle correspond à la détocalisation pour la riziculture, à l'inaccessibilité du

perimète en c€rtaines periodes, à Ia taitle reduiæ des parcelles de riz et l'augrrentation des

charges alimentaires à la suite de la division de l'exploitation en plusieurs équipes de ûavail. Elle

conceme 24Yo de l'échantillon.

+ Contrainte D : elle correspond à la cherté de la redevance earl le pnix des engrais eÉ la période

de payement non indiquée; à la pénibilité (ou I'état de fatigue ressentie) des traraux manuels

correspondant à la participation des paysans dans I'aménagement du périmètre. Elle concerne

25,30% de l'échantillon

:+ contrrinte E : elle est relative aux difficultés de la culture du mil ,l"ns le seno (manque d'eau

pow la consommatioq cohabitation difficile avec les autochtoneq distances assez longues (80 I(m

pow certaines exploitations), dépeuplement du village pour une periode donnee, etc... Elle

I
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concerne presque 23% de I'échantr{{on.

La figure no4 donne les fréquences des contraintes

exploitations suivant le nombre d'attélage possedé.

Figure n"4
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7.3 LES OBJECTTFS DES EXPLOITATIONS
Comme prin-qipaux objectifs pouvant faire une différenciation entre les exploitations on peut noter :

+ La recherche de la sécurité alimentaire : elle concerne 54 exploitations (soit 65% de

l'échantillon).

+ Augmentation des sources de revenu : objectif visé par 19 exploitations (soit 23o/o de

l'échantillon)

+ L'amélioration eflou renforcement de l'équipement agricole : 32 exploitations (soit environ

39% de l'échantillon) cherchent à améliorer leur équipement agricole

+ L€s objectifs sociaux : qui portent essentiellement sur la recherche de la cohésion familiale,

I'agrandissement de la famille, la stabilité familiale, reproduction de I'exploitation. Ils constituent

une préoccupation pour presque I'ensemble des exploitations étudiées (évoqués par 55

exploitations). Ils sont cependant plus marqués pour les petites et grandes exploitations.La figure 5

donne les fréquences de ces objectifs au sein de I'echantillon.
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Fieure 5

A : sécurité alimentaire : I a : amélioration de I'efiuipemenr agricole
B : diversification/ au8rneftation des sources de revenu D : objectifs sociaux 

I

l

Pour parvenir à ces objectifs, l'exploitant en considérant les possibilités qui lui sont ouvertes par

son environnement physique et socio-économique, adopte des stratégies.

7.4 LES CHOIX STRATEGISUES DES EXPLOITATTONS
Elles dépendent des contraintes, des atouts et surtout des objectifs visés par chaque exploitation.

Ainsi on observe : 1 i

=+ La pratique de la location d'équipement communément appelée sufurus et la vente de la force de

travail d'un actif pour gérer les contraintes liées au sous équipement et atteindre I'objectif

d'amélioration du niveau d'équipement.

+ L'extension des surfaces agricoles (notamment cultures sèches), et la recherche de terres

sécurisées (champ de mil dans le seno, riziculture de hors casiers... .), pour atteindre

I' autosuffi sance al imentaire

=+ La diversification des cultures, I'amélioration des performances techniques, la pratique

d'activités para ou exffa agricoles (transformation des produits, commerce, transport), I'exode rural

(observé chez 5l% des exploitations), pour atteindre I'augmentation des revenus. Outre le respect

des conseils techniques, quelques rares exploitations recherchent I'amélioration des performances

techniques à travers une meilleure organisation du travail (planification et gestion de la main

d'æuwe)

5 signifie en bambara changement temporaire de domicile.il designe le système de prestation de service pout lequel Un
boeuf de trait est sufuru par campagne à raison de 5 sacs de mil (500kg) ou 6 sacs de paddy. En espece, il est sufuru à
25.000 fcfa ou 30.000 fcfa.
La charnre, est sufuru à 5.000 ftfa pour la campagne. Le bénéficiaire du zufuru de la chamre prend en charge les
réparations au moment de restituer la chamre au préstataire du srfuru.t

I

Distribution des exploitations suivant la
typotogie

B
, 

^ 
fiêô,
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+ Lapratique de mariages précoces, de la polygamie, de la recherche d'équité dans la répartition

des revenus, de l'autonomisation relative des dépendants (champs individuels), du maintient de

l,esprit collectif (entraide) etc, sont autant de stratégies utilisées pour atteindre les objectifs sociaux

7.5 LES RESULTATS TECHNTCO-ECSNOMISUES DES
I

EXPLOITATIONS I

Comme indicateurs technico économiques, nous avons retenus les rendements des principales

cultures (petit mil et riz),lacapitalisation dans le cheptel bovin, le niveau de l'épargne familiale, la

situation de la sécurité alimentaire

'...j Rendements mil .
I

I

ri
Lesrrésultats sur le rnil sont diflicites à apprécier compte tehu des insuffîsances enregistrées dans la

collecte des données, consécutives à une absence totale d'encadrement. Cependant sur la base des

informations fournies par 43 exploitations, nous avons f-ait une ér'aluation des rendements' Ils ne

dépassent pas z tlha, avec une moyenne de 1,2 tlha, la situation est très variable selon les

exploitations. Dans tous les cas, la culture de mil, soumise à plusieurs aléas, est très aléatoire dans

cette localité.

'.* 'Rendement riz (M'Béwani) |

La moyenne enregistrée auprès des exploitations de notre échantillon est de 3,6 t/ha' Elle cache

cependant des disparités entre exploitations car les valeurs extrêmes sont de 0,7 t/ha pour le

minimum et g, 5 tJhapour le maxi. 36% des exploitations ont un rendement superieur à 4 tlln et

20%ontentre 3-4tha.

Les plus bas rendements (< à 2 tlha) sont observés au niveau des exploitations résidents dans les

villages étoignés, donc obligées de faire une délocalisation temporaire pour la réalisation des

principales opérations de la riziculture (installation, récolte). Ces rendements ne permettent pas une

bonne appréciation de la production totale de riz, compte tenu de la taille réduite des champ (en

moyenne lha/exploitation, 3\o/odes exploitations ont moins de 0,5 ha, et 28o/o ont entre 0,5-l ha)

I
I

I
I

I
I
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çi Bffectif bovins

3lo/o des exoloitations pratiquent l'élevage des bovins. Elles totalisent olus de 200 têtes. Ces

chiffres sont à prendre avec réserve compte tenu des réticences encore observées dans la fourniture

d'informations précises concernant l'élevund pur les asriculteurs.
I

''-* Sécurité alimentaire : 4l% des exploitations sont autosuffisantes. Le stock est essentiellement

constitué de mil. La production de nz est généralement commercialisée. Les paysans de

M'Béwani ont des habitudes alimentaires fortement centrés sur la consommation de mil

'..* Epargne familiale :

60/o des exploitation disposent

une source de revenu viable

importante du pays)

i
I

d'une liquidité f,rnancière en banque (ou thésaurisée), 13,25%o ont
:

(emoloyé permanent à I'usine Sukala. commerce dans une ville

Le tableau no7 ci-aorès donne I'imoortance de oueloues indicateurs tec.hnico économioues

Tableau no7 Importance de q uelq ues indicateurs technico-economiques

7.6 LA TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS AGMCOLES DU
M'BEWANI

En dépit de la forte diversité des exploitations agricoles du M'Béwani, nous avons pu procédé à des

regroupements. Ainsi, les 83 exploitations de notre échantillon sont reparties en 3 gands tlpes .

LE TYPE A :représentant 2Ùo/o de l'échantillon, il est 
.constitué 

d'exploitations de grande taille

avec une population active comprise entre 15 et 45 et un nombre de TH variant entre fi et 25.

+Elles sont très bien equipees : chacune d'elles possede au moins 3 attdlages (50% ont plus de 3

Indicateurs Pourcentage des exploitations

Rendement riz M'Béwani 3,6 tlha (base 81 exploitations)

Renrjement mil 1,2 tlha (base 43 exploitations)

Capitalisation en bovins 33% des exploitations

Autosuffi sance alimentaire 4lo/o des exploitations

Bonne trésorerie 60lo des exploitations
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attdlages) et au moins 2 chaînes de transport (37% ont plus de 2 chaînes de transpoftf

+Elles disposent des plus grandes zurfaces aussi bien pour la culture de mil pratiqué soit dans le

iseno ou autour du vill4ge, que pour la riziculture dans le casier ou en hors casier. La surface

lmoyenne dans le casier tourne autour de 3 ha et ,r4 des exploitations de ce tlpe possilent des

I champs en hors casier dont la taille est supérieure à I hâ dans 38yo des cas.

=Outre le maraîchage pratiqué par 57oÂ, les exploitations de ce type mènent des activités fortement

diversifiées (transformation, cornmerce, embouche ovine etc ) dont les revenus ajoutés à ceux des

bons résultats techniques de l'agriculture (rendement iz > 4tlha pour 32% ), assurent une relative

sécurité alimentaire et economique. 65% des exploitations de ce tlpe sont autosuffisantes au plan

=+L'objectif principal pour ces exploitations est le maint ient de la cohésion familiale, gage de leur

est autorisé dans 57Yo des cas.reproductibilité. Ainsi l'exploitation de champs individuels

=+ Quelques unes des exploitations de ce type, connaissent des difficultés au plan de la sécurité

alimentaire et celui de la cohésion familiale. Elles sont donc très fragiles car potentiellement exposées

à la séparation.

LE TYPE B : 4lYo de I'echantilloq il est composé d'exploitations qualifiees de moyennes avec :

:+Une population totale comprise entre I I et 25 personnes et un effectif de TH compris entre 4 et 9

+Un niveau d'fuuipement relativement moyen : 2 attélages et une chaîne de transport dans TlYo des

cas et seulement 1 attelage et à peine une chaîne de transport pour 2f/o des exploitations.

+ Des surlaces rizicoles dans le périmeûre généralement comprise entre 0,5 et t ha. Pour la

riziculture de hors casier pratiquee par 65% des exploitations de ce t1pe, les surfaces dépassent

rarement 0,5 ha.

+Des surfaces destinées aw( cultures seches (mil) essentiellement concentrées autour des villages et

relativement faibles par rapport à celles des exploitations du tlpe A.

=+Des rendements riz (casier) tournent autour de 3 T/tra

=Dans la majorité des sas, ces exploitations cherchent à maintenir ou assrer leur securité

alimentaire à travers I'amélioration de leur niveau d'équipement etlou la diversification des sources de

revenus
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6un 
aaélage -- ulle chamre *une paire de boeufs et une chaîne de transport = un âne * une cbarretre
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LE TYPE C: il enregistreSgYo des exploitations de I'echantillon et se caractérise par:

il

=+ pne population totale et un nombre de TH respectivemqrt inferieur ou égale à l0 et 4;
tl
leil

= Une absence totale attélage dans 40% des cas et une sinlation très precaire pour les autres;

+ La possession de microparcelles dans le casier (moins de 0,5 ha dans 72% des cas);

=+ L'abandon totale de la culture de mil par 44Yo

=+ Des rendements riz inferieur à 3T/Ta dans 4lyo des cas et une production totale très faible à cause

de lp taille réduite des champs, en dépit des bons rendementl (Rlus de 4 tlha pour 44Yo);

i

| ,.n. f ., I ra ,.. 
I

nous avons qualifié ces exploitations de "petites en situatioh difficiles"



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

'f\\i\,L

7t
7.7 LE SCHEfuTA SIMPLIFIE DTI FONCTIONNEMENT DES

EXPLOITATIONS AGRICOLES DU M'BEWANI
scHEt\4A N" 3 : SCHE I{A:SIMPIIFTE pu FoNCTrOryrypMp,L\I,T -qES,Æ+rL1çrr+TroNS

DU TYPE A (EXPLOITATION NO54)

diffiulté liée à la délocalisation pour le
lz CASICT

dimension trop petite des parcelles
difficulté d'accès aux aliments betail

.l
gr:: j

diversité des sources de rerlenu de
'exploitation i

disponibilité des actifs er du nratériel

erïnne --+>
'"'-""""""""""'/

foncier (ha) équipemt et autres
mil: 17 chamre: 5
rizbew: I. 19 BL'. 4
niébé pure: I qharrette: 2
vouadzou: I dne.Z
fonio :3 d,vlcap ?2
2 chps individuel bbvin : 3

resultats techniques
mil:27,450 T; riz bew: 49 sacs paddy(3675 Kg)
fonio: 300 Kg
niébé: non estimé
vouadzou : non recolté
exploitation au tosullisante

I
I

qbjsçlifs
mariage de 3 enfants
maintenir la sécurité alimentairemarntentr ta secunte allment
naintenir la cohésion sociale
renforcer le fonds de commerce

stratégies
2 équipes de travail et grande superficie de
2 sites de travail

embouche bovine et ovine
exercice d'activité extra agricole
cntretien des 2 champs inclividuels par tous les

tic: exploitation solide, cohésion sociale assunb. Contrairement aux autres e*ploitations ou à.iste"t des
individuels avec obligation aux ménages d'assurer en partie lzur alimentation, la production des champs

ividuels est exclusivement destinee aux besoins financiers du chefde ménage pour lequel il est cultivé. De mêmg,
r entretien est assuré par tous les actifs de I'exploitation. Elle dispose d'une richesse capitalisee dans le betail

bovin ovin) dans le commerce à segou et à Bko. Ellejouie d'une opulence matériel (moto, mobylettg télévisiorl
rattéries etc..). Elle est capable d'atteindre ses objectifs et s'adapter à I'environnement tecnico-économique de

'Béwani. Un conseil de gestion la sera certainement utile dans un contexte évolutif
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SCFIEMA N" 4 : SCHEMA STMPLTTTN DU FONCTIONNEMENT DES

EXPT,OITATIONS DTI TYPE B (EXPLOITATION NO36I

------)

rgnostics: exploitation securisee au plan alimentaire et elle a un besoin d'effectif. Elle supporte difficiÈment la
ision de I'exploitation pour periode de la culrure dans le seno raison pour laquelle le CE aspire à la plygamie. I

dévenir viable au plan financier et economique au regard de son resultat technique et de sa moindre charge
niliale. Elle a besoin de conseil technique au \ re de son résultat (10 sac de paddy) et de gestion pour la maîtrise
ses charges opérationnelles.

9nII4ruQl
insuffisance d'attélage et de charrette
<iifficuité pour ie battage et
achéminement du mil du seno au
iiiage(eiiviron 80 Kiii du viliage)
problème fbncier dans le seno
incapacité de fbirq frce à une urgence
narrcière 

I[outs 
i

stock dc mil évalué à I T env'iron

objestifs
amélioration de l'équipement (achat d'un BL
sufuru d'un autre)

diverfication des sources de revenus (cherche

mariage et bien être pes dépendants

2 equipes o. rr*rffi*es superficie de

4 sites de travail avec 6 cultures
sollicite des BL par le sufuru
reçoit le service d'un bouvier dans le seno

foncier (ha) Équipemt ef autres
nii.2A charrue: 2
rizbew:0,33 BL:3
rhc: 0,25 char^'ette: I
maraich: oui ane: i
maïs: oui i ov:cap: 6
niébé pure. pui
vouadzou: ôui
sesame .ouil

il: 16T; riz bew: 10,5 sacs paddy(7S7 Kg)
'lzhc: l8 sacs ; mars: non estimée
iébé: détruit par les animaux

: 35 Kg; vouadzou : 70 Kg
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(lrrLrEltA tro 4ùt-.rlirviÂ- ij" j : SCEEÈIA sID{PLrFlE_jD_iI FitjgCg!+1.,'-T.JE}fF,NT nP.s

EXPLOITATIONS DII TY.DE C {EXPLOITATION NoTg}

Exploitation fragile.Elle vivait du salaire du CE qui aait gardien dans le Sukal4 la vente du bois de chauffe et la
culture du mars.Elle ne fait pas depuis longtemps le mil à cause de I'insuffisance de ses moyens (humain et
maériel). Depuis 94, elle fait évoluer 2 enfants ur sein d'une exploitation dans le seno, qui de retour les aide à
emblaver un champ de mil. Sa stratégie de production n'est pas viable. la preuve en est que I'exploitation qui
reçevait ses enfants à decider de s'en passer de leur prestation pour la campagne 99l2OOO.Il est fort probable
qu'elle n'atteingne pas son objectif compte tenu de ses contraintes et stratégies adoptees. Elle peut orienter ses
efforts sur le riz surtout qu'il se constate un fort rendement pour les villages proches du périmètre. Elle a
necessairement besoin d'une assistance en terme de conseils et matériels agricoles

t1 /i
/i

{ ..-j
7-:

..' /
,j/

,'t /.'' /
.i/

.i/
t//

PT :7, PA : 4, ,TH : 4,Ffrvr.Z,: âge cE : S4,'Enfants sdrarisés : 0, Alpha : 0, Inst.

manque d'équipement agricole
insuffisance de main ci'oeuwe
déficit alimentaire

appui des parents
vente du bois de chauftè

Lde$Aduqttqns1!re_s_so-rlr_ces
foncier (ha) équipemt et eutres
mii: oui cham.re: 0
rizbew:0.66 BL: 0
maïs: 0,25 charrcite: i /:

niébé pure: 0,10 {ne: I

jv:can: 3

objectifs
re I'autosufffi sance alimentaire

stratégies
sufuru d'une chamre
coopérer avec une erpl qui a des BL pour erécuier

travaux au village et dans le périmetre
prestation de ces 2 actifs au sein d'une expl dans le

pour recevoir en compensation la mise en place

resultats techniques
:1,57

rz: 22 sacs paddy( I 650Kg)
: non récolté à cause de la sécheresse

iébe: production non estimée
tation non autosuflisante
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Pour ce nouveau modèle qui sltscite beaucoup d'engouement tant au niveau des decideurs (état,

Office du Niger, partenaires au développement) que d'éventuels futurs benéficiaires, quelques

interrogations semblent nécessaires. Elles se structurent essentiellement autour :

8.1 DE U REPRODUCTIBILITE DES DIFFERENTS TYPESD'EVPLOTTATTONS Iti
læs exploitations aglricoles, jouant le I6le le plus déterminant dans la valdrisation du périmètre, il
nous a paru utile de porter quelques réflexions sur leurs évolutions possibles. Ainsi, nous avons

tenté d'étudier l'évolution de chaque type d'exploitation à travers une analyse critique des

composantes structurelles (capital foncier, main d'æuwe, équipement, situation financière etc...),

des contraintes et atouts, des choix straûegiques (opion de production, organisation du travail, erc..)

et des résultats technico-économiques des exploitations.

L'une des trois optiohs suivantes peut être envisagee pour chaque type dbxpioitation :

Option progressiste : c'est une repoduction positive de l,exploitafion (ascension)

Option stationnaire : lbxploitation se maintient dans sa situation initiale

Option régressive : cbst une situation de reproduction négative; I'exptoitation évolue vers rme

situation moins confortable que la pÉcédente.

Les schémas 6'a 6$, et 6-c illustrent l'évolution, en fonction de ces différentes options,

respectivement pour les exploitations de type A B et C.
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SCHEMA NO 6 :

6-a) : illustration des hypothèses d'évolution des exploitations de $pe A

tl

Nouvelle 

ituation
Exploitati

expioitations du type À si elles arrivent à mieux maîtriser

contraintes et améiiorer ieurs pertbrmances technico-
iques à travers une stratégie adéquate, se retrouveront en

ituation {+ (situation plus perforrttatlte que la précédente).

niveau de I'altération de la situation initiale

i elles se maintiennent et n'améliore çuère leurs perficrrnances,

lles resteront en situation A. Illç5 t tr5tttl L)lrL çIr ùllt].alllrll ra. 
I

i elles n'arrivent pas à se maintenir pôur cause de mauvaise

estion sociale et économiqrre, elles péuvent devenir B ou C selon

Notons que les deux dernières options, c'est dire le passage de A vers B ou C seront surtout

constatés au niveau des grandes exploitations présentant déjà des signes d'incohérences au niveau

familiale qui les prédisposent à un éclatement futur.

6-b) : illustration des hypothèses d'évolution des exploitations de type B

/ffi

\w
Egalement, en cas de séparation, certaines exploitations de type B pounont rapidement se trouver

parmi celles du type C. Celles qui présentent des signes d'une évolution positive (objectif

d'agrandissement, résultats technico-économiques performants), évolueront certainement vers le

type A

e.ptrttattons du type B qui arrivent à mieux maîtriser leurs

'ruint", 
et améliorer leurs perfiormances technico-économiq

i travers une stratégie adequate, se retrouveront en situation A

situation plus performante que la précédente)

ii elles se maintiennent et n'améliore gUère leurs performanceg

resteront en situation B
contre si elles n'arrivent pas à se maintenir pour cause de

ise gestion sociale et economique, elles deviendront C
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6-c) : illustration des hypothèses d'évolution des exploitations de type

Iæs eryloitations fu t]"e C qui arrivent à mieur maîtrisei leurs
intes et améliorer leurs performances technico-

iques à travers une stratégie adéquate, se retrouveront en
ituation B (sinration plus performante que la précédente).

i elles se maintiennent et n'améliore guère leurs performances,

resteront en situation C. Par contre, si elles n'arrivent pas à

maintenir pour cause & mauvaise gestion sociale et
ique, elles seront C (-), c'est à dire disparaitrent

Pour les exploitations du type C se triuvant dans une situation extrêmement difficile (manl{. A"
t,

TH, mauvais résultats...), le risque de disparition (abandon) est très élevé. i

Il est important de noter que l'âge des chefs d'exploitation sera déterminant dans leur évolution

future. La figure 6 illustre la répartition des chefs d'exploitation par classe d'âge.

Figure no6: Répartition des exploitations suivant l'âge du CE

Répartition dés exploitations suivant l'âge du
CE

>60
220A

20 40
1704

8.2 DE I-4 PARTICIPATION PAYSAIWE
II semble que la forte motivation des producteurs de tvîtséwani pour I'aménagement à travers une

participation physique connaît un début d'eftitement. En effet, les rézultats obtenus sur ce sujet

auprès dbn echantillon restreint de 40 exploitations (faisant partie de I'echantillon initial) sont très

mitigés. Pour 38 exploitations qui ont donné leurs opinions (2 n'ont pas voulu se prononcer). les

I

l,ffi$,ffi
ldffils&tr'ffiirt+;T;{

Iffi
tffil
l'ffifËffi|
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options surVantes ont été proposées :

43

'S Option A : rempfacement dé fa partricr'patrbn physrque par une particr-patrbn financrëre sur fa

base d'un credit dÏnvestissement. cette option est suggérée par environ 45% des 3g

exploitations.Elles souhaitentfeue I'echéance de paiement des annuités soit décaft3e dr rapport à

celle de Ia redevance eau. i ;

Notons que sur Ia troisième tranche, certains paysans n'ont pas pu continuer le creusement des

drains. Ceux plus disposes ont exécuté à la place des défaillants et bénéficier ainsi la portion de

surface correspondante. Iæ déboisement réalisé en Mai 99 n'a pas enregistré selon les témoins

I'enthousiasme des années précédentes.

Pour analyser les possibilité de r{alisation de cette option, nous avons contacté les étabfissements

financiers de la place. t, 
"n 

,"rrsrtlque des tentatives infructueuses ont déjà été menées : I

L'agence BDM.sa, une tentative d'octroi de crédit d'investissement était en cours en Juin 99. IL

s'agissait d'allouer un prêt de 6.000.000 fcfa à un groupe de 25 paysans de Kouyancoura reunis en

GIE. la direction de cette banque a estimé non adéquates les garanties du groupe (100 ha de riz, des

concessions dans le village et à Niono, un compte d'épargne d'un montant de 500.000 fcfa).

l,Agence BNDA, garde un mauvais souvenir des faibles taux de recouwement des crédits octroyés

pour l'équipement des OP. : I

Cependant, en dépit de ses contraintes les financiers conviennent de la nécessité d'octroyer du

crédit " investissement" aux paysans compte tenu des immenses potentialités agricoles, faiblement

valorisées de la zone Oftice du Niçr. Ils sont favorables à la mise en place d'un cadre formel

décentralisé de concertation entrc les responsables chargés de ia promotion du monde rural, les

banquiers et les paysans concernés.

iii' Option B : allégement de la participation physique exprimé par environ 160/o. Ce group

d'exploitations souhaitent une augrnentation de la participation de ION

i* Option C maintient du statu quo (approche actuelle). Cette option est privilégiee par environ

29% des exploitations.

i* Option D : système de colonat à I'image des anciens perimètres de I'Office du Niger. Elle est

suggérée par environ l0% des exploitations.

Par rrpport

+Au taux dhugmentation moyen des superficies enregistré au cours des fiois annees d'existence du

perimètre, à savoir 0)15 tnln/exploitation;
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+A I'objectif moyen de zurface/exploitation (6 tta)

+A I'objectif d'aménagement de 3000 ha pour les producteurs de MBéwani,

+A nombre d'exploitation évoluant actuellement sur le périmetre (l150), ''rl
selon I'option C, il faudrait d *r pour que chaque exploitation obtienne (partir des !815 ha restant

à aménager) une surface moyenne de 1,6 ha. Cette moyenne, augmentée de I'actuelle moyenne

(1,145 ha) ne représentera que 46Vo de I'objectif moyen de surface/ exploitation;

environ 30 ans pour satisfaire les objectifs moyens de surface par exploitation, soit I'aménagement de

7026 ha (à négocier avec IOIID.

Faute de ressources financièref, tes options B et D semblent inéalistes dans le contextt actuet

rl
Il apparaît dès lors que c'est l'ôption A qui a plus de chance d'aboutir.

Dans tous les cas les agriculteurs posent la question du savoir "Pourquoi ils payent les mêmes

redevances que ceux qui ont eut gratuitement leur champ?" Problème d'information au niveau de

fON. Une confusion existe entre participation aux travaux et droit de propriété.

La figure N'7 illustre I'opinion des exploitants.

Figure no7

Répartitlon des expbitatlons suiuant suivant les options de
rticipation à fam
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I

Au terme de cette étude, nous ne saurons pretendre avoir épluché le fonctionnement des

exploitations agricoles du MBéwani dans leur complexité pour les raisons suivantes :

+ Le caractère complexe de l'étude qui demande une équipe pluridisciplinaire ;

Le temps imparti pour l'étrpde ;

i

Notre nranque d'expériencp en matière d'étude specifique du genre

+ La taille relativement réduite des échantillons d'étude (6 villageV39 et 83

exploitationVl 150)

= La forte dispersion des villages (44% des villages sont à plus de 20 Km du périmètre)

+ L'absence de donnees prépises sur les cultures seches qui dominent dans le systpme de

production.

Cependant, elle a permis de noter :

+ Ia diversité de fonctionnement des ænloitations.:

Elle n'est pas ignorée par les exploitations elles mêmes. La tlpologe élaboree avec les exploitations

pour le besoin de l'échantillonnage avait essentiellement comme critère les éléments de structure. Ce

qui denote pour elles toute I'importance de ceux-ci dans leur processus de production. Cependant, à

l'état actuel de I'intensification de la production rizicolg certains éléments de structure semblent peu

important dans la détermination du résultat technicoéconomique de I'exploitation.

La diversité dans le fonstionnement des exploitations a été constatée à partir des éléments de

stnrcturg des options stratégiques, et des rézultats technico-economiques. Aprés des regroupements,

3 types d'explotations ont eté distingués dans le périmètre de M'Béwani. Ils se carastérisent par

leurs aptitudes à se maintenir voir s'améliorer dans le système de production du M'Béwani.
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La typologie élaborée sur la base des données collectées a pris en compte les éléments de sffucture

et le couple objectiÊstratégie des exploitatioirs. Elle a défini trois types d'exploitations identifiés

par les lettres A, B, C en ordre décroissun{ d'uptitude à se maintenir et se reproduire dans le

système de production du M'Béwani. i

Ceffe typologie ne doit pas restée une simple description de la réalité des exploitations agricoles du

périmètre de M'Béwani, mais servir de vraie support de conseils et d'orientations pour les prises de

décisions.

= Ia reoroductîbilité du modèle ele M'àéwani

I

Cette première analyse sommaire perrnet de noter que 50% des exploitations de M'Bérvani peuvent

se maintenir voir s'améliorer dans le système actuel. Des études complémentaires sont nécessaires

pour bien approfondir la réflexion sur I'importance des differentes options d'évolution au niveau des

trois types d'exploitations identifiés Ce pourcentage pourrait être amélioré si des mesures

judicieuses d'accompagnement sont prises. Nous proposons la mise en æuvre des mesures

d'accompagnements suivantes :

e l'approfondissement des connilissances sur Ie fonctionnement des exploitations

agricoles du M'Béwani z

Il serait bien indiqué que des études ultérieures apportent des précisions sur ces premiers résultats.

La prise en compte du rôle des femmes dans le fonctionnement des exploitations, la détermination

de la superf,rcie moyenne de nz rentabilisable par type d'exploitation seront aussi utile pour orienter

Ies décisions.

e instituer ane polîtique d'allocation de uédit d'investissêtttênt :

Il pourrait être utilisé d'une part pour I'acquisition de matériels agricoles compte tenu du faible

niveau d'équipement des exploitations. D'autre part, conformément à I'article 14 du 2è contrat-plan

Etat-Office du Niger-Exploitants agricoles qui encourage les investisseurs privés à prendre part aux

aménagements, intéresser certaines exploitations économiquement viables au financement des

aménagements.
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e initier des formations :

Elles concerneraient les techniques de la riziculture
.l . I

conseil de gestion qui serait un appoint nécessaire
I

meilleure geption socio-économique de la production.

L'alphabétisation en cours par I'encadrement de I'ON mérite d'être poursuivie.

ë nppui ù Ia professionnalisstion:

Compte tenu de Ia singularité du périmètre, une refléxion sur la forme d'organisation des

exploitationslsemble nécessaire. L'organe dirigeant de I'actuelle orgfnisation (le comité de pilotage
, t, I r ret son démlmbrement dans les villages) semble n'avoir plus fâire I'unaminité en raison de

I'acquisition par Ie canal de l'administration de l'ON, de I halpersonhe en 3 ans d'exercices.

(+ oménagement de porcours naturel (zone de pâturage, de bois de chauffe et de

construction etc) .

n compense le déboisement occasionné par I'aménagement des rizières. Cela pour garantir la

disponibilité du fourrage ligneux, du bois de chauffe et de construction
I

I'insuffisance de pâturage évoquée pose Ia nécessité d'adéquation du potentiel fourrager et effectif

du cheptel d'une part et la production founaçre dans le système irrigué d'autre part.

ë an encfldrement r&pproché :

Il favorisera certainement une amélioration de la technicité des producteurs de Mtséwani qui n'ont

pas la même expérience professionnelle que leurs homologues des autres zones de I'ON

47

avec un accent sur la gestion de I'eau et le
I

pour ces exploitations dans I'optique d'une
I

I

I
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ANNEXES

Annexe I : exple de modèle de fonctionnement de l'exploitation agricole du secteur

sahel de I'ON

Annexe 2 : planning du travail pendant la période de stage

Annexe 3 : typologie paysanne dans Ies villages échantillons

Annex e 4 : répartition des exploitations suivant quelques variables de diversités
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ANNEXE I

PT:25 H: 8

Ménages : 3
Scolarisés : 3
Alphabetisés : I
Consomrnation :4.5,kg de riz
déconiqué et quelqule kilo de miUjour
Condiments . I I100 fcfa/mois
Responsabilité CE : Président de la
caisse FDV du nllage

Résultats tech{iques
3.2t i ha Prod: 9 6 t (virose)
2.93 tlha Prod: 4. j9 t (r.irose)

une constr. à Niono. une
décortiq. r.éhicule dc
transp. 2 motos et I r.élo.
I mach. à coucire. 13

bovins créances: 2715()0
fcfa

vii

7
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uctlon

Chamres: 2

Herse: I
Boeufs: i
Charrettqs: 2
Àres: 2 i

Autrcs: 0

FDV: 150000 fcfa
caisse farniliale:
50{i000 fcia,20
sacs de pacidy, l8
bot'urs, 5 ovins

néant

Atouts
di versificaticrn des a ctiv

Conrraintes

Famille

Main d'oeuvre
SC: 3 ha

DC: 1.5 ha
HC:0
N[CG: 0.5 ha

Location: 5 ha

Finances

Biens Endeitement

SC96:
DC96:
CS96:
MCG 96 : 950 000 fcfa
Transport: plus de 500 000 FCFfu,an

rendement riz.8 tonnes à I'ha
développer le transport
rentabilisé le maximum possible la
decortiqueuse

i _ Stratégie .le production
location de rerre, utilisation de semences autoproduræs G""ru..t "âge des plants au repiquage: 2-5 jours. pour I ha: 2 sacs de DAp e
4 sacs d'urée. Décorticage, transport Niono segou, production
contrastuelle de tomate.

I

I

Stratégie de cornmercialisation
-vente de tomate à la SOMACO.
-conservation d'échalote et vente si prix au prod. intéressant
-stockage de nz et vente si prix au prod. intéressant afin de

Strat e de Gestion
-autofinancement de ses intrants
-planification de Ia main d'oeuwe pour I'extlcution des différentes

equlpement et mai:r
d'oeuvre su ffisant;'sr,p .

bonne situation furanc
nireau de responsairilité du

superfrcies in sr, fti santes
par rappo$ à la PAE
problèrnc
phltosanitairesI

I
t
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Exploraricr assez *bl" o po,,

*.mt fj"::*^1T,?fj t*t"* n'" p", c"i a;toiia*t considérabte, r" *re* 
"rJeæ assunb par les autre

t
I
t

activites. Mais ele porrra consorider ses acquis p"; ;;îtÀ d* ;il; Ëi;;:i;ôffi;ii#i"'i"1";maximiser ses profits, elle pourra faire une inteniification ae sor Jbvage 
"nn 

i" air. un" p;#; hftière ou uneproductior de viande.
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ANNEXE 3

-,noolo*i* d", nilla*es: répartition des 39 villages selo,t les tvDes de villases identifiés

VillagesCarabtéristiques

ffisako. M'Béwani,

Choualani, Torola, Bougoula

Sanangolola, Fiébougou, Zambougou'

Toussouma, Ir4assala, Tiongoba'

Eg!'ob-
Tl*g, P"g".-f ntndou-':oucoro, Djado'

Sairamadou -Bamana, Tinezana'

N'Drlucourouna- 
-f attqo', Tambana'

Seri',vala- Dosséguela

Expérience en riziculture avant

Iv{'Bérvani
piatique [a culture du rnil dans leur

lv{'Béwani
-- Pratique ta culture du mil dans le

seno

Z*rf*, {anto- Chobougou' Sirskcro-

Tiorioni. N'l-ornikoro-Tiongoni'

Kaiarrgola

f tr-ro,ttonougoi.I, Siguiné'

Vlarkabougou, Tiongozana'

Seribabotlgou- Kanlona, IJ-odiana'

S a namadougo u -lv{ arkal a

Djadowère

tv{'Béwani
--î Pratiqùe la culture du mil dans le

- Pas d'expérienc€ en riziculture avant

ê,têrfolr,,'

. M'Bérvani 
' . ' r.,r ,, ,,i ,. , '; ,i:,

-: Pratique ta cuttùre du mi! dans leur

Tableau 3 : Effectif des villages selon les types de villages
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TYPOLOGIE PAYSANNE: Dans les 6 villages retenus.

VILLAGE DE DOSSÉGUELA: -Ce village à retenu comme étément de diversité, la
population totale de I'exploitation. Il a défini cinq (5) groupes d'exploitations qui se

caractérisent comme suit : I

Le ler groupe sont des exploitations dont l'effectif est sunérieur ou égale à 90 personnes
Le 2ènre groupe sont des exploitations dont I'effectif varie de 50 à 89 personnes
Le 3ème groupe sont des exploitations qui ont un effectif variant de 30 à49 personnes.

Le 4ème groupe sont des exploitations avec un effectif de l0 à29 personnes
Le 5ème groupe sont des exploitations dont I'efTectif est iniérieur ou égale à 9 personnes.

VILLAGE DE M'BEWANI: Le critère de diversité reteuu dans ce village est la pratique de
la culture du mil. tl est donc relatif au système de culture. Dans ce village" le mil est

exclusivement cultivé dans [e seno. Il a été défini deux (2) groupes d'exploitations dortt les

caractéristiques sont les suivantes: Le ler groupe sont les exploirations qui cultivent le mil
Le 2ènre groupe sont les exploitations qui ne culrivent pas le mil

VILLAGE_D_E NIOU_GOU: [,a diversité retenue est I'eftbctif des fH (-l'ravailieurs [-[ommes)
des exploitations tl a été défini trois (3) groupes d'exploitations ci dessous caractérisées :

Le ler groupe se compose d'exploitations dont le nombre de TH esr supéi-ieur ûu e,sale à l0
[,e 2ème groupe comprend les exploitations dont le nombre de TH ,;arie de 5 à I
Le 3ème groupe se compose d'exploitations dont Ie nonrbre de TH est inférieui: ou egale à 4

WLLAGE DE $AN{MADOUGOU PTARKALA: L'effectif total de la poputation est aussi
retenu dans ce village coûrme élément de diversité. Trois (3) groupes d'exploitations ont été
délini et se caractérisent ainsi :

Le I er groupe sont les exploitations ayant un effectif supérieur ou égale à 3 5 personnes.
Le 2ème groupe sont les exploitations avec un effectif variant de 20 à 34 personnes.
Le 3ème groupe sont les exploitations dont l'effectif estinferieur ou égale l9 personnes.

VILLAGE DE TANGO: La diversité des exploitations exprimée dans ce village est arrssi
l'etïectif des travailleurs hommes (TH). A la différence du village de Niougou- il a été identifiés
deux (2) groupes d'exploitations qui se caractérisent comme suit :

Le ler groupe sont les exploitations qui ont un nombre de TH est supérieur ou égale à 10.

Le 2ème groupe sont les exploitations qui ont un nombre de TH inferieur ou égale à 9.

VILLAGE DE ZANFINA: Ce village a retenu deux (2) critères pour exprimer la diversité
des exploitations. Le premier critère est l'importance numérique de la population active
(homme et femme) et le second est le niveau d'autosuffisance alimentaire des exploitations.
Trois groupes d'exploitations ont été définis:
Iæ ler grand groupe se compose d'e,rploitations dont la population active est uperiare otr egale à 9
Le 2ème grand groupe comprend les exploitations dont la population active varie de 4 à 8.
Le 3ème gand groupe sont les exploitations dont la population active est inferieure ou égale à 3.
Chaque grand groupe est subdivisé en deux (?) sous-groupes dont le I er est composé
d'exploitations autosuffisantes, et le second par des exploitations non autosuffisantes.
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NB . les pourcentages par village sont tbnction des eftbctifs des exploitations du village
* le pourcenta54e est fonction de l'eftctif totai des exploitations des 6 villages.

IL a été constaté au cours de cette étape que :

o les exploitations (surtout des villages Banrbara) exprimaient à priori leurs diversités par
I'appartenance à une classe sociale (forgeron. noble etc.. ) où par ies afÏinités fanriliales (le
iignage)

o La majorité des r,'illaees échantillcns explique la diversité des exploitations par des éléments
structurels (population totale, population active, nombre de TH) ce qtri dénote toute
I'irnportance de ceux-ci dans leurs activilés de production

o le troisième groupe de paysan à le plus grand efFectif bien que 2 villages n'ont défini que 2

groupes au lieu de 3. Ce groupe semble être le moins doté en ressource potentielle.
o Le 4ème et le 5ème groupe qui n'eriste que dans le village de Dosseguéla, coirespondent en

faite au 3ème groupe défini dans le village de Sanamadougou lvlarkala qui partage le rnême
critère de diversité que Dosséguéla. La moyenne des bornes supérieures des 4ème et 5ème
groupes correspond à la borne supérieure du 3ème groupe de S. Markala

Tableau: récapitulation de la classification des exoloitations nar groupe et par village

Groupes Groùpe I Groupe II Groupe III Groupe [V GrouDe V Eftciftu
uillages etrest o/u effect % etrect o/o effect % effect '. yô eok,itdkl's
Dosséguéla 6 r0.52 5 8.77 6 lt.52 l5 26.31 25 43.85 57

Sanamad. M 5 18.5 l 4 14 8l l8 66.66 27r
Niougou 6 14.63 9 2t 95 26 63;41 4I
Tango 1J 23.07 10 76.92 t3
M'Béwani 6 23.07 20 7 6.92 26

Zanftna IJ 10.71 I 28 57 t7 60.71 28

total* 29 15.10 56 29.16 67 34.89 t5 7.81 ?< 13.02 192
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ANNEXE 4: Répartition des exploitations
suivant quelques variables de diversités

5.1 Distribution des e.xploitationsp:rr classcs de
population totale

villages 4-14 14 -24 2+U u44 >4
Dosséguéla 11 5 1 2 3
M'Béwani I 2 0 0 0
Niougou I 5 4 1 1

S. Markala 7 2 1
.)
a- 1

ïango 2 2 1 1 1

Zanfina 6 3 0 0 1

total 44 19 7 6 7

5.2 Distritrtrtion des
dc population active

esploilations par classes

villages 1 - 11 11 -21 >21
Dosséguéla 12 o A+

M'Béwani 10 1 0
Niougou 12 5 ?

S.Markala I 4 f- 1--
ïango 4 1 2
Zanfina I 2 0
total 54 19 10

Distribution des exploitations par classes de

villages 0-5 5 -10 10- 15 >15
Dosséguéla 13 5 1 3
M'Béwani 10 1 0 0
Niougou 13 5 1 1

S.Markala 7 5 0 1

Tango 3 2 2 0
Zanfina 7 3 0 0
total 53 21 4 5

5.4: Distribution des e.xploitations par classes
de ménages

villages 0-2 2-4 4-6 >6
Dosséguéla 14 3 1 4
M'Béwani I 2 0 0
Niougou 10 7 1 2
S.Markala 7 ô 0 0
Tango 2 3 1 1

Zanfina 6 2 1 1

total 48 23 4 I

xii

5.5 Distribution dcs exploitations par classes
d'âge des CE

Mllages æ-30 304C 4G5C 50fi 60-7( 70fi
Dosseguda 2 1 7 11 1 t0
M'Bérarani 0 3 3 3 2 l0

Niougou 0 3 I 4 2 3

S.Martala 0 2 4 3 3 1

Tango 0 1 1 2 1 2

Zanfina 1
1
I 3 2 2 ,1

I

total 3 11 26 25 11

5.6 : Distribution cles e-xploitations par classcs
de supcrficie (ha) dans le pcrirnètrc

villages <0.25 02r1 1-1,50 1,12 2-3 >3

Dmeguela 1 12 2 ? 1
I 3

l'/TBénani 3 3 1 2 2

Nicx4ou 1 11 J 2 0 1

S.tulaftala 3 5 3 I 0 1

Tarço 1 I
I 2 1 2 0

Zanfrm 1 7 0 1 1

totaf 10 39 13 10 o 5

5.7 . Distribution des exploitations par classes
superficie (ha) dans le hors-casier

villages <oÆ 0-æ{,5 0,50,75 0,75-1 1-3 >3

Dosseguda 0 6 1 4 4 3

M'Béwani I 0 3 2 0 0
Niougou 2 16 0 1 0 0
Tango 0 2 0 0 3 0
total 3 24 4 7 7 3

5.8 : Distribtrtion des exploitations p?r classes
de superficie (ha) du mil dans le seno

villages <5 5-15 1S20 20 -30
M'Béwani 0 0 1 0
Niougou 2 2 3 3

Zanfina 0 3 1 0
total 2 5 5 3

Lcs rcnscigncmcnts rclatifs à Ia supcrficic du rnil
n'él,aient disponibtes que pour 15 exploitations du
seno, et 33 e.rploitatioru du r.illagc

5.3

TH
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-5. t0 : Distribution dcs cxploitations par classcs
d'attélagcs

5.9 : Distribution des exploitations par classcs
de supcr{icic (ha) de mil dans lc I,iltage

villages <5 5-1 0 10 - 15 15-20 >20
Dosséguéla I 3 2 1 0
S. Markala 4 4 1 2 1

Tango 2 2 0 1 1

total 15 I 3 4 2

xiii

C: Eloignement du perimètre, délocalisation diffcile
(effrcacité reduitc, champ trop petit, accès diffcile,
abris inapproprié etc... )
D: redcvence él*'ée. periodc rnal indiquée,pour le
rcmboursernent dcs dettcs. trar.aux manuels diffrlcs
et/ou fatiguants 

i

E: condition dc vie ct accès dift-icilc pour lJ. culturc
dans le seno (distancc longuc. colrabitation)

5.12 Fréqucncc dcs contraintcs par r.illagc

A B c D E

Dosséguéfa | 11 I 7 7 0

M'Béwani | 7 3 0 4
I 2

Niougou | 5 1 2 B 15

S. Markala i 4 2 I 1 0

Tango I S 5 3 1 0

Zanfina ! O A.+ n ? 2

total 38 24 2C 21 19

Fréqucrri;c dcs ob.jcoifs prr riltagc

NB: A : scturité alimentaire B
Diversilication des sources de re\€nus C
Amélioration de l'équipcment agricole D
objectifs srcciaux

5.14 : Distrihution des exploitations suirant
nbre d'ecpipe de travail et le nbre de sites

villages 0 1 2 3 >3

Dosséguéla 1 11 7 1 2
M'Béwani 3 5 s 0 0
Niougou 1 6 7 2 4

S. Markala 0 o 6 1
n
TJ

Tango 1 2 2 0 2
Zanfina 6 2 0 1 1

total 12 32 25 5 I

5.1I Fréquence tles contraintes
d'exploitations

par r-tpe

I
I
I
I
I
I
I
I

A: Insuffisance de materiels agricoles et/ou
insuffisance de main d'oeuwe
B. lXficit cerealier

contrainte I 3.16 1.1.9.I0.
28.36.40,
12.4-1.57.

6r).6{.69.
70.72

8.1 l.12,17
.2I,2+,29,
30.31.32.3
3.48.66.71

-73.78.79.
80.81.82.13

-)

4.13.19,2
7.69.75

7.12.17,21

,22.3r,32,
47,59,7I,7

13.19,46,
50.57,61,
62.64,65,

7A

4.1.1.26,3

8.-t2,43.5
0.59.70

27.28^36,
38.+0.44.

{5.50

A B D

Dosséguéla 17 1 I 12

M'Béwani 6 s 6 6

Niougou 14 5 7 12

S.Markala I 2 2 I
Tango 2 0 5 5

Zanfina 7 5 3 2

total 54 19 32 55

vilfages 1équip >2 équip L Se{
defa/d

>3sbd€
fa/d

Dosséguéla I 13 0 22
M'Béwani I 3 4 7
Niougou 3 17 0 20
S. Markala 7 6 13 0
Tango 4 3 1 6
Zanfina 5 5 5 5
total 36 47 23 60
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5.15 : Distribution des
nombrc de culture

exploitations suiwnt le

villages 1-3 4 5 6 7 -9
Dosséguéfa 1 4 13 3 1

M'Béwani 1 3 3 3 1

Niougou 1
.,
L 3 4 10

S. Markala 3 1
I 3 4 2

Tango 3 z 2 0 0
Zanfina 2 z 3 0
totaf 11 15 26 17 14

5.16 : Rcpartition clus crpltritations suivant
t'eftcctif des Or'/Cap

5.18 : Répartition des exploitations par village et Ftr
classes dc rendement de mil en Ttha

villages < 0,5 0,5,
1,0

1,0 -1,5 >1,5

Dosséguéla 5 3 5 0

M'Béwani 1 0 0 0
Niougou 2 3 2 2
S.Markala 1 5 2 2
Tango 4 'lI 0 1

Zanfina 2 2 0 0
total 15 14 I 5

-5.19 : Reprrtition clcç crpiirit:rticits pt.r villegc et
classes dc rendcrn':r'rt du riz cn 'iilra 

d^lrns lc casicr
pilr

vilfages <5 5

Dosséguéla t
I

M'Béwani L
I

Niougorr

S.Markala t
1+

ôTango

Zanfina 2

ttotal 18

--_--r-*-<5 lb'
7t
-+

5.I7 : Répartition des exploitaticns suivant
I'elfectif des bovins

villages <5 5 - 10 10 -15 >15
Dosséguéla 1 2 0 2
M'Béwani 3 4 0 0
Niougou 2 2 1 2
S.Markala 2 0 1 0
ïango 3 0 0 0
Zanfina 0 3 0 0
totaf 11 I 2 4

1 I 5 - 10-*T- 
5-_T.-

10 -20 >20

5 4

6 1

l4 4 5

J

î
I

"
7

2 2

3 2

1 1

21 15
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5.18 : Récapitulatif des modalités d'aménagement

NB: Entrep: Aménagenlent par une entreprise avec rembourscnlilnl prtr lc trcnchcilirc par annuité.

S.O: Sans Opinicn.
A .A dcb/cngin. Aménagemcnt Actucl. mais er ec déboisenrcnt pur lcs cniiitts à la chargc dcs haillctirs dc fonds

A.colonat: Arnénagcrnent à I'imagc de celui du colonat
A.A. Aménagcnlent Actuel
A.A crcusenrt/ON: Arnénagerncnt Actucl. nrais avec rreuscment dt:s driirrs per ON
ON p.nur lc rcste: O. N cxécute le reste dc l'anrénagenttut d';5 j.(xX) lu

-5.2tt Coût dc production ct dc rcvicnt du paddi'p.rr zonc

I
I
I
I
I
I

Zoncs

M'Bét'ani
Kourournâri
It-iiono

N'Déboùgou
Macina , :

Molo&,

Cout dc production Fcta/ha Coùt de rei icnt du prddl' Fcil/Kg

r50.00()

310.00()
309.Oft)
308.000
267.U)0
260.0(t0

tl9
73

69
66
87
78

villages Nbre
e.xpl Modalités pour lcs futurs aménageurents

Entrep s.o AAdct/crudn Acolonat AA AAcrÉ'usemt/ON ON æur lc rege

Niougou
Zanfina
Tango
S. iv{arkala

'18I

ir0
5
'l

9

-)

I
I

'?

.,
-)

t.

2

I

2

6

-)

il

I I

Total +0 l7 + J ll 2 I

pourcentaqe t00 +2.-5 l0 7.5 275 ) 2.5


