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lNTRODUCT ION

Dans le cadre de la réhaL'illtation rie !',rfficc .iu rigâr, la '--raisae centrale decoopération Economique (cccrE).e.st inte'rrenue pour !e financement du projet Retair,qui est un Projet expérimentar d'intensification àe la c,-rlture i."iguàe.- --

Le Projet s'est doté d'un volet Recherche-Dér,eloppement, chargé de toutea lesqueations agronomiquee et du sujvi des exploitatLns agricoles.

Au raieonnement traditionnenement normatif de rrencadrem"nt srelt sub'tituéeprogresail'ement une approche Recherche-Développement, consietant à diagnoerquerlee p.roblèmee des paysaner-à les analyeer et-à y 'proposer des sorutions adaptéea auxconditione dans lesquelea évoluent lee exploitaiio'ns.

La volonté de la Rechcrche-Développement de travailler en étroite collaborationavec leg pavssna e'eet d'abord tradurte- i"" ,rt eegai de typ"l";; à;; liploitationsagricolee : avant d'entreprendre toute aclion de développemânt, fi-fa]bit;,Dprendrele fonctionnernent globar à-ee exploitationt 
"s"là"" et détecter lea.problèmee aurqueraBe trouvaient confrontée lee payeans du Secteur.

En 1988, deux stagiaires r ont travaillé sur unélaboré sur la base d'une étude préalable de I'TMRAD
échantillon de 65 exploitations,

I

Lee réeultats obtenua ont été repris par J.Y.JAMIN , et M.SEBILLOTTE I enNovembre 1989 pour aboutir à Ia propo-sitiorr' d',rrr. Typologie d,Exploitation pour resecteur sahel de l'office du Niger. cltte version ne se voulait pae défrnitive, euedevait être critiquée, complétée, et améliorée...

L'objet de la présente étude est justement de valider cette veraion et de l,étendreà l'ensemble du Secteur Sahel.

Après 9 mois de trava , l'ex;Érience acquiae pernet de prolrceer dee nodrfica-tione de la tvpologie, di3 9: uieui ladapter aïr réiutée a" t'"îglïbb du- secteur, etde mièur la mettre en relation avec lee ictiong de déveroppen;;:;;;p;""..

-- Rappelone que dans la première velsion de lâ typologie, lee claaeee d,exproita-tions avaient été bâtiee prinèipalement en combinant -d.rr*-."itar"" 
Ërritet , r*taille.de I'exploitation (démogrÀphigue et économique), et ses perfornancee 

'r.s-d-v.r.sde ltintensification, en tenant cômpie de la divereité éventuellê a""-".ii"ite".
La taille dee exr:roitatione renvoie à reur hietoire, à rraccumuration de capitalqutelles ont pu effeËtuer,. aur aéparatiorr" qri ont pu avoir rieu, à reur degrédt.quipement, etc ,i penda-nt longteips, c'eat Ie- iiul crlière au a"iiiicalion qui e étéprie en compte à |toffice du-Niger /o.w./; tee changemente enre'istrés depuis querque.annéee (libéralisation de ra commerciaiieation, iesponeabilie a-tion 

-â." 
lroauct"rrr",rééquipement des-esploitations., réaménagements, plans de remiee à flotr...) ont permi.une évolution rapide dee exproitations, 

_ 
prus indépZndante de leur irlii" i "Jr. 

a juetifiéla prise en compte du deuxième tvpe dË critèreË (les perror."n.e"ll 
"irii""t en zoneréaménagée, mais augsi en zone non réaménagée.

I Yacouba coLTLIBALy (IpR Katibougou) et Eshetu MULATU (INA

! rnstitut Malien de Recherches appliquées au Dérreloppement

3 Expert SOFRECO/DSA-CIRAD Projet Retail OFFICE DLr NI6ER

{ Professeur à I'INA paris-Grignon

I
I
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I
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Afin de bien nlcttI'e etr ér'icir-'irce I'irrrPo|Larrce .le lthistoire des exploitations, le
critère de taille avait été mis ên ât'lrntr ce qui pouvait masquer, par exemple, ia
proximité de fonctionnement des exploitetions, malgré des taillea trèe différentee, des
typea trèa intensife 41, Bl et Cl.

Les enquêtee ont fait clairement apparaître que les critèree de tonctionnement
technico-économiquee sant maintenant au premier plan dee dîriétencee entre
exploitatione aux yeux des agents du secteur, ce dont cette deuxième propoaition de
typôlogie prend acte en inveraant I'ordre de priee en compte dee dêui types de
facteure : fonctionnement technicÈéconomique d'abord, taille enaultc ; lee différencea
liéee à la taille dee exploitatlone conservent bien eûr une influence importante gur leur
fonctlonnementr maia on a été amené à préciser ce critère, et pour èertalne groupêa
d'exploitatione à prendre plus en compte la taille économique (équipenent et capiial)
que la taille démographique, car même ei ltintensification est coneàmrnatrice de main

) dtoeuvre, il eet clair que l'appel aux travailleurs ealariés permet actuellement à des'exploitâtlons ayant peu d'actifa d,obtenir cependant de trèa bons réaultatg, pour peu
qu'elles aient la tréeorerie néceesaire à leur embauche. cette révislon a àueei été
l'occaeion de mleux prendre en compte le cag de villageg comme Tigsanal où la préeence
des Hors-caaiers riz et patate est primordlale pour lteneemble dee exploltationi, quelle
gue Eoit leur taille. Elle a aueei permie de clarifier la définition de certaine typeJdont
lee limitee étaient auparavant un peu ambiguës du fait de la multlpllcité deetritèreg
de classement.

Prenant largement en compte lea prénccupationa dea agente du eêcteur et leurs
critiquea vie-à-vis de Ia première propoeitlon, cette deuxièDe version a peruie un
éIasaenent plua facile dee erploitations.

ues Drécaut ont ceDenda dre : il ne faudrait en
effet pae que la priee en compte prioritaire du comportemént aee agriculteure vie-à-
vie de I'inteneification de la culture irriguée et de la diversification de leure activitég
ee trouve abueiwement téduite à une distinction entre "bone" et "mauvale " agricul-
teure (ce qui serait Ie niveau zéro de ltanalyae dee esploitatione), pae plus qu,il ne
faudrait ramener cette priae en compte au seul examen du niveau de rlndàalent -obtenu

en riz sur le caeier.

Les non-résidents et /es double-actifs
systématiquement à part des autres exploitante
Itagriculture que comme activité trèe eecondaire,
groupes en fonction de leure performances et de
ture.

n'ont pas fait ltobjet d'un groupe
: à I'exception de ceux qui ntont

ils sont répartis dane leg différents
leur degré d'intégration à ltagricul-

Nous avons constitué un groupe spécifique pour lea exploitationa dee ',Non-
colons" du secteur. Leur prise en compté dani b typologie aà Juetifie par le fait
qu'ellee vivent sur le Secteur et aont eoumisee à eon évoiution ; preÀtatalres de eervieepour les colone, elles constituent eurtout une aource de miin-d'oeuvre pour lee
travauxr et peuvent faire une entrée en colonieation à I'occasion du réaménagenent.

Enfin noue sttirons ltattention aur le fait qu'il ne e'aglt ici nullement dtune remieeen cauae totale des typee de fonctionnement décrits inltialement, nais d'une
réorganisation dee claeses, en vue drobtenir un outil plus opérationnel.
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CTLAPITITE 1: I,itt.]SigNTA'TlON IT!., i,'Uii.iIiIC'' TIU NIGER ET DU PROJET RETAIL

1-1. L'Office du Nieer (O.N.)

Avec les eaux du fleuve Niger et les plaines de eon deltâ intérieur, le Mali poesède
un important potêntiel pour l'irrigation. Afin de Ie valorieer, de granda aménagements
furent réalisés à partir de 1929 et dee colons, venus de tout le Mali et du Burkina-
Faso, furent inetallée, souvent de force, à partir de 1935. Ces payeans étaient forteDent
encadrée par l'Office du Niger r. L'objectif était d,irriguer un million d'hectaree que
l'on cultiverait en coton (pour alimenter I'induatrie textile française) et en riz (pour
La consommation du Mali et des territoiree voieine).

Cet objectif n'a Jamaie été atteint ; la euperficie aménagée ne dépaaee pae 65 000 ha
(aur les 400 000 ha que permettrait d'irriguer le barrage de Markala), la auperficie
cultivée étant d'envlron 45 000 ha. Le coton fut abandonné en 19?0p à cauae du
paraeitieme, du mauvais drainage et de ltobtentlon de rendementa équivdents en
culture pluwiale dans le Sud du Mali , ; pour faire face à la dégradation de la aituatlon
alinentaire du pays (autoeuffieant en céréalee et raême êrgrrtateur Juequ'à la fin dee
annéee 60r il est progreeeivement devenu déficitaire et iuportateur de riz), l'eccent fut
raie sur la culture du rlz ; lancée en 1966, la culture de la canne à eucre a auaal été
développée1 en régie (3 500 ha environ). La riziculture n'a pas donné lee réaultate
eecomptés : leg rendementa, aont reetée faiblea puir ont diminué (environ 2,4 t/ha de
1973 à 1978r lr8 t/ha de 1979 à 1984), lee quantités commercialisées n,ont paa réuaei
(malgré une collecte coercitive) à permêttre au pâys de freiner la croigeance de ses
importatlona et la eituation économique des payeana est regtée trèe précaire avec une
autoauffiaance alimentaire parfois difficile (ltautoconsommation n'étant laieaée qutà
condition de rendements minima), des revenus monétaires trèa faibleg et un endette-
ment croissant auprèe de I'Office du Niger; beaucoup de paysana ont d,allleurs été
évincés du colonat pour résultats insuffisante, ou ltont abandonné pour regagner leur
village dtorigine.

Pour redresser la situation, euite à des réflexions entamées depuis 19?8 avec leg
bailleurs de fonds, le Gouvernement et l'Offlce du Niger ont décidé en 1984 de différer
Itaménagement de nouvellea eurfaces et de donner la priorité à l'inteneiflcation de la
rlzlculture gur lee cagiers existantg. Le mauvaig fonctionnement du réseau hydraulique
et le mauvais planage dee parcelles (liée à lâ conception de l'aurénagement pour
I'imigation du coton et surtout à son manque d'entretien), faieaient de la réhabilitation
du système d'irrigation le préalable à toute intensificàtion ; vu les moyens néceasaires,
la participation de bailleure de fonds extérieura a été requiae pour le financement dee
travÊux.

I Créé en 1932, I'Office du Niger etoccupait de la réalisation des aménagemente et de
leur entretien, de la gestion de I'eau et des temee, du choix des cultures et des
techniques agricoles, des approvicrionnements en engrais et équipements, du crédit,
de la transformation et de la commercialisation des produitel ...

s Initiée par la CFDT en 1960, la culture du coton dans le Sud-Mali a pris un grand
essor à partir de 1965. En 1975 a été créée la CMDT dont I'Etat Malien possède 60 %

et la CFDT 40 %, La CMDT a été la première opération au Mali à s'appuyer sur les
Associations \tillageoisesr dès 1973.
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Piusieurs er:pér'ierrces tie learné[agement des casiers et d tintengification de ia
riziculture sont actueiiement en cours, les principales étant celie du projet ARpoN r
(Secteurs Niono et liokry) et celle du Projet Retail 2 (Secteur Sahel).

l-2. Le Proiet Retail

Le Projet Retail eet un projet d'inteneification de La culture irriguée dans une partie
de I'Office du Niger, le Secteur Sahel, aitué à coté de la ville de Niono, 1t0 km au Nord
de Ségou. Les objectife aesignée au Projet Retail ne lui eont paa e1Écifiquea, ce projet
a été congu comme une opération de Recherche-Développement dont les ré€ultatg
peuvent intéresser l'ensemble de I'Office du Niger.

Ce projet a démarré en 1986; son but est de teeter en vraie grandeur, avec lee
pâyBans de 3 vilLages (320 exploitatione), l'intenaification de la riziculture eur des
caaiers rlzicoles entièrement réhabilitée (avec teBt de variiantès de réanénagement).
Le Projet ae veut égalemènt un projet expérimental en matière de dlvcrelfieation
(développezrent du maraîchage dane un premier tempa), et aurtout de reaponeabili-
eation dee agriculteurs, individuellement ou collectivement (développement de- activités
dee Aeeociatione villageoiaee ou A.v.). Enfin, plue récemment, le projet Retail eat à la
baee dtune expérience pilote de décentraliaatiàn de ltOffice du Niger vere lee zonee (ily a 5 zones dans I'O.N.), avec la première zone autonome à Niono.

Pour atteindre eee objectifa, le Projet srappuie eur les Btratégies auivantea :

. Qbtçntion d'une très bonne maîtrige de l'eau. dane lee réseaux dtlrrigation et de
drainage, et à la parcelle : lea régeaux primaire et eecondaire sont curés et
recalibrés, le réseau tertiaire eat entièrement repris et est complété par une
rigole quaternaire mixte (irrigation-drainaEe) desservant dee parcellea clolËonnéeg
en cdmpartiments de l0 aree planée à t 6 crn.

. Çar.a{rt-ie. ce l'entretien dea aménarementg réhabllitée par la création d,un Fonde
Spéci,al dtEntretien, alimenté par lee redévancee payée- par lea paysans. Ce fonds
n'eat utiliaable que pour le fonctionnement des volets Ceglion de lrEau et
Entretien courant du ProJet, et pour provisionner le groe entretien périodique.
L'entretien des réseaux tertiaire et quaternaire, et dea parcellea, eet â h cha-rge
directe dea payeane.

. Rédustripn de? Burfaces rizicolea exploité€B pa; lea paysans, pour aaaurer lea
poeeibilitée d'intensification, avec participation dea agricultèuri et dea A.v. à la
fixation des eurfacee réattribuéee à chaque colon (baee d'attribution de I ha par
Travailleur llomme avec poeeibilité d'augmentation en forJction du taux de double-
culture et de I'avie de ltAeeociation Villageoise (A.V).

. Intensification irnmédiate de la riziculturel sana étape ; le repiquage eet imposé
aux paysana les premièree annéea pour garantir cette intensificatlon ; en liaieon
avec la Recherche, des variétéa non-photoeensiblee à paille courte et de fortes
funuree d'azote et phosphate eont conaeilléea aux tr)ayaana.

. Pratioue de la double-riziculture par chaque paysen eur au moing t0 * de ea
eurface. trn minimum de 25 !3 de double-cultuie eet néceeeaire pour deuander
une augnentation de gurface au delà de la norme de baee.

I .Amélioration de la Riziculture Payeanne à l'office du Niger. ce projet eat financé par
la Coopération Néerlandaiee.

2 Retail eet le nom donné au canal primaire déagervant le casier concerné en mémoire
dtun ingénieur du même nom décédé en coura de sa conetruction (vere 193?). Le
financement est assuré par la c.c.c.E., caisse centrale de coopération Economique
(France).
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intégratlrin.!ttr nraraicirage cians les cuitures irriguées officieliement reconnues ;
chaque pa;'san reçoit une parcelle maraîchère, à partager avec ses dépendants,
et I'appui à cette activité eet intégré aux programmes du Projet.

Octroi de garanties foncières aux paysans, pour les rizières, les jardins et les lots
d thabitation.

Equipement ou rééquipement des exploitations ineuffisamment pourvuel en
charrueet ou boeufs de labour.

NéoociAtions de plans de remise à flot avec lee exploitatione très endettéee.

Désengagement de ltOffice du Niger des opérations d'approvisionnement en
intrante et boeufe de labour, ainsi que du crédit ; responsabilieation des A.V.
pour ces activitée, pour lesquellee ellee traitent directement avec les fournieseure
et la banque (BNDA r).

Aseociation des A.V. à toutee les décisions concernant lee villagee : Plan
d'Occupation des Sole, modification du réseau, emplacement des ouvragea,
réattribution des terres, etc.

Réoraanieation de ltencadrement, pour substituer une véritable activité de conseil
agricole à la transmission de directives aux paygans. Préeence dtun volet
Recherche-Développement au sein du Projet, et association étroite des volets
Formation et Recherche-Développement pour ltélaboration des conseils.

Capitalisation des acquis grâce à la préeence dtun volet Suivi-tlvaluation et d'un
volet Recherche-développement qui euivent aussi bien les rendements des
parcelles que le fonctionnement dee exploitations.

L'environnement inetitutionnel et leg fonctione agaumées par le Proiet t

Le Projet a deux compoeantes : le réaménagement, et ltappul à la miae en valeur dee
terrea par lea paysans. loutes deux sont Intégrées à I'Office du Niger.

Le maître dtoeuvre du Réaménagement eat le Service des Etudee Généralee de lrO.N. ;il établit les plane de réhabilitation et contrôle lee travaux, avec l,aesiatance d'un
bureau d'études jouant le rôle dtlngénieur-Conseil t; la réalieation des travaux eat
confiée, par appel d'offree, à une entreprise privée ..

Le direeteur de la zone de Niono conduit la composante Miaè en Valeur avec le Chef
de Projet. Au eein la zone, le Projet ihtervient Eur un dee deux aecteure, le eecteur
Sahelr dont les agents forment l'éguipe du Projet. Trois expatriée 5 aeeurent ltagaie-

r Banque Nationale de Développement Agricole.
t Sltuation en 1990 ; elle a évolué depuia le dénarrage du Projet en 1986.
t SOGREAH ( Société Grenobloiee d'Etudee et d,Applicatione Hydrauliques), puis

BCEOM (Bureau Central d'Etudes pour lea Equipements Outre-Mer).
I GERONT Groupement d'Entreprises pour l,a Réhabilitetion de l'Office du Niger,
regroupant les Sociétés Duclerc et SATOM (Société Anonyne de Travaux Outre-Mer),
puie SATOM eeule.

5 Venant du BDPA-SCETAGRI (Bureau pour le Développement de la Production Agri-
cole)r de I'IRAM (Institut de Recherche et d,Application dee Méthodee de Développe-
ment) et de la SOFRECO (Société Française de Réalisation, d'Étudea et de Coneeil)
aseociée au DSA-CIRAD (Département Systèmes Agrairea du Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement).
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tance tech,'liqu,. : !e chef de projet, un e-':pert en for.mation et organisation paysanncs,
et un expert en recherche-dér'eloppement.

Le financement du Projèt èst aesuré par la c.c.c.E., à I'exception des salairee de base
des agents, payés par I'Office du Niger sur le Budget National.
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La traduction des stratégies en âctiona concrètes est garantie par I'organisation ciu
Projet en différents volets :

* Compoeante "Réaménarement"

. volet "Étudeg et ContrôIe". Il est chargé de la traduction dee principee de
réhabilitation en plans d'aménagement et du contrôle dee travaurl male aueai, en

. étroite coltraboration avec la Mise en Valeur, de discuter avec lee payaana leg
aménaEenents proposéE : emplacement dee pietes, localisation dee lavoira, des
abreuvoirs et des ouvragee de franchisaement, plan d'occupation dee aolg en zone
irriguée (parcellee maraîchères et rizières aont aménagéee différeuuent) et non
irriguée (emprunte, extengion dee villagee, boisl parce à anlmaux) ; il conaulte
également La Mise en Valeur pour la modification dee normee ou de certâins
ouvrages en fonction des difficulté8 rencontrées par lea paysans aur les
première8 tranchee de travaux, ainsi que pour la miae en place d,infraatructures
eipérimentales dont I'utilieation doit faire l'objet d'un euivi e;Écial (canaux
tertiaireg bétonnés, drainage profond, etc. ).

. Volet "Travaux". Il est aesuré par ltentrepriee. Le volet "Étudea et Contrôle" est
chargé de veiller au reapect du marché conclu entre ltentreprlee et ltOffice du
Niger ; une réunion de chantier hebdomadaire permet la concertation entre
Itentreprise, le volet "Étudee et Contrôle" et la composante "Miee en Valeur".

I Comooaante "Mlse en Valeur" : Son organisation correspond au eouci de eubetituer
à ltencadrernent Eénéralister directif et peu formé qui caractérisalt auparavant lee
secteure, des équipes spécialieéee de techniciene ou dtingénieure ayant des
connaissances suffi8antes pour aborder le8 exploitations en terme de coneell et de
dialogue. La spéciâlisation permet d'avoir dee agents conpétents et facilite de ce fait
la collaboration entre équipea et une démarche pluridiecipllnaire. Dee réuniona
régulièree assurent la cohéeion de ltensemble.

. Direction du Pro-iet Retail. La direction de la "Miee en Valeur" est eaaurée
conJointement par le Directeur de Zone de Niono et par le Chef de Projet ; c'est
à ce niveau qu'est conduit le test de décentralisation de la Zone de Niono. Le Chef
du Secteur Sahel eet éEalement étroitement asaocié aux choir techniquee ; les
décisione pour lee attributionÉ de terres, à partir dee propoeitiona élaboréee aur
le terrain, aont prisee par le Chef de Secteur.

. Volet "Formation et Orranisation Paysannee". Ii est chargé du coneeil technique
aux exploitante, et du coneeil de geetion (créditr plans de remiee à flot) ; il a
ausgi une fonction d'appui aux organisatione paysannee, dont lee rôles ont été
fortement déveloplÉe dane Ia zone du Projet et avec leBquelles il Dène lee
diecussions pour élaborer les propositione de réattribution. Enfin dea actione
epécifiques eont conduitee en direction des femnes.

. Volet "Recherche-Développement". Son rôle est d'analyser l'évolution des syrtèmes
de production dea paysans face aux innovatione, dtidentifier lee blocagee et
d'organiaer, avec le concourÊ de la Division Recherche Développement et de
!'I.E.R. t, lee recherchea néceEsaires. Pour ce faire, il effectue deg guivia de
parcellee et dtexploitationa, dea diagnoetice de eituatione particulièree (carencee,
etc.)r des eggais en etation et deÉ teata en milieu payaan (avec la formation), et
paaee dee conventions de recherche avec lrI.E.R.

. Volet "Suivi-Évaluation". Il eat responsable du euivi global des réeultata obtenua
par le Projet et par lee payaanÊ, au plan technique, économiquep organisationnell
etc. Ses travaux s'articulent avec les suivis détaillée effectuée par la Recherche-
développement ou dtautres volete.

r L'I.E.R. a une station de recherche à Kogoni, 60 km au Nord de Niono. Dee liaisons
existent Êussi avec les instituts internationaux comme le CIRAD.
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Volet "Exploitatiou du réseau". Ii assure ltexploitation ciu réseau à la charge ci,.,
I'Office du Niger (canaux primaires et secondaires), en liaison avec le Sen,ice de
Gestion de lteau de la Zone. Il suit les pratiques paysannes de gestion de I'eau
dans le réseau tertiaire et à la parcelle et donne, avec ltéquipe de formation, des
conseils aur paysans pour la gestion de l'eau. LTne équipe est chargée del'entretien courant du réseau de l'ûffice du Niger, de itaipui technique au*
payEans pour I'entretien du réseau à leur charge et de la- planifieation et du
contrôle des prestations de gros entretien périodique.
Le "Fonde Spécial dtEntretien" (F.S.E.), ou Fonde ae Redevance est alimenté par
70 ?( dee redevances payées par lee paysans (les 30 I restant sont reversés à la
Direction Générale de I'Office du Niger). Ce fonde ne peut servir qurà agsurer
l'exploitation courante du réseau et à provisionner lee fraie de grôs entretien
périodique (confié à dee entreprises extérieuree). La geetion de cé fonds eet en
coura de transfert à une commission paritaire Office du Niger- paysape.

Certaines fonctions eont conduitee par lteneemble dee volete I bien que lee volets
Suivi-É;valuation et Recherche-Développement soient plue epécialeùent chargée
des études et de la capitalisation dee acquis, en fait to-utes le--e équipes du projet
y participent : aprèe chaque campagne, chaque volet fait le titan de Bes
aetivités ; il existe aussi dee actions de euivi èommunea, par exemple pour le
maraîchâgêr la typologie dtexploitations ou lrendettement.

Auparat'ant I'Office du Niger aesurait la plupart des prestations liées à la
production agricole ; gon intervention a été réduite danJ la zone du Projet : il
n'a8sure plus eyetématiquement les approvisionnements en boeufe de hbôur et
en engrais, ni le crédit. Dans toutes les zonee, il ne fait plus le battage, et si il
aaBure toujours la commercialisation du paddy, celle-ci n'est plus obligatoire. A
termer aes fonctions devraient ae réduire à ltexploitation du réseau (service
rémunéré par la redevance), et au coneeil des paysans, suivi et recherche-
développement inclus (mission de service public financée par lrptat).
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CIIAPITRE 2: METIIODOLOGIE D'ETUDE

2-1 Reyue de littérature sur ltélaboration dtune tyrrologie dtexploitation arricole.

Dana cette rubrique nous n'abordona pae de façon approfondie ltétude Êur
ltélaboration d'une typologie d'exploitation agricolel maie nous donnone quelquee
éléments que noua jugeona néceseairee à la compréhengion de la présente étude.

2-1-1Qu'eat ce ou'une typolofie dee erploitationa aÉricolee?

Chaque exploitation agricole est unigua Prèndre en compte totalement la divereité
des exploltationlt aur une zone reviendrait à faire du conseil individuel. Or lee projete
de développement ne peuvent se le permettre sur tous les sujet8.

La probléuatique eat donc de r€gtrouper dea erploltatione:

* préaentant dee caractérigtiquee analogucs
* eueceptibles de réagir eenaiblement de la mêrne manlère à dea actlong de

développement.

Ce regroupement constitue une claesification: elle repréaente la eituation d'une zone
à un lnetant donné.

La typologie eet I'outil qui permet cette clasaification: elle définit leg différentg types
d'exploitatione qui peuvent sè rencontrer dane la zone. La définition dea claaaea est
basée sur des critèrea simples qui permettent à tout moment dtobtenir rapidement une
claeeification.

2-1-2 PeqSuS!_W_græ9lsge?

Lee acteure du déweloopênent doivent parler le uêpê lanta(e

Dane le cae général, les projets de développement aont issus de la coo;Ération entre:
* une équipe de profeesionnels présents gur le terrain
* les instancee politiquee et adminietratives chargées de la geetion de la zone

considérée
* deg bailleurs de fonde

Les priees de décieione doivent régulter dtun accord entre ces troie partiee. Il leur
faut donc avoir une même viaion de la zone. La typolorie peut constituer cette
représentation commune.

Leg actione doivent être adaptéer à la réalité

Un proiet de développement doit être ciblé. On doit adapter lea pquete tecbnologi-
quee à wulgarjeer aux différents types d'exploitations (on ne pnopoeera pae ltachat
dtune décortiqueuse à dea exploitatione endettéee J,). C,egt la typoloqie oul peut
permettre aux décideurs d'orienter leure stratériee.

Le projet de développement doit atteindre des objectifs

Lore de la prise de décision, il est nécessaire de faire des estimations
proiet de développemenÉ sur la zone. Il faut en effet que les résultats

de f impact du
correspondent
les capacitésau:( objectifs visés. C'est la typologie qui doit permettre dq prévoir

dtadaptation des e{ploitations.

I
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2-l-3Une tyoologie deg e:ploitatione alricolee n'est pae unioue

Il faut insieter sur I'aspect lonctionnel de la typologi e. outil d'appui rlux pîo:leta de
développement, elle privilégiera les aepects spéàifiques à chaquà- projet : elle seraplutôt basée sur l'élevage si c'eet lui que I'on cherche à développlr, plutôt sur la
situation financière des exploitations ei I'on envisage des prograïnei àe redreeee-
ment... Maie attention! Privilégier un aspect ne veut pas dirà exclure les autles. Dansun contêate de développement intégré, on doit toujoure coneidérer l. eneemble du
syatème de ptoduction.

si l'on veut une typologie générale dtune région donnée, on conaidérera toue leg
élémenta dee eystèmee de production avec un poide voisin.

z-l-4connent conetruire une ty læie?

--La première étape coneiate à acquérir une coaaanbsa nce de Ia zone: blbliographie,
discuealone avec des "pereonnee reeeources", éventuellement pré-enquêtee.

sur cette base, un échantillon d'étude peut être choisi, et un queeûonnaipe adapté
aux réalitée de la zone peut être élaboré.

Au cours de ltétude, ltéchantillon comme le questionnaire devront être modiflés en
fonction des nouveaux aspecta rencontréa.

Il est important, vu les objectifs visés, que tous les agente du projet de développe-
ment participent à ces enquêtea, afin que la typologie réaultè d'un èoneeneua eCEoit
ainsi fonctionnella ll egt en effet nécegsaire que lee principaux acteuiil-u développe-
ment, les agents de terrain, travaillent avec un orrtil qu'ilJ ont eux-même conçu ei qul
repréeente Ia réaEté telle qutile la voient,

Quelg critèreg orendre en compte?

Il convient d'abord de coneidérer lee varîables de atructure (taille de la famille,
euperficie, équipement...) qui permettent de juger des moyenÊ dont diapoee lrexploita-
tion pour produire.

Maia ceB eeuls critèree ne pouvent euffire. Il eet néceeeaire, pour obtenir un outil
opératlonnel, de considérer:

. - !-Slelqble du, Evstème de production: non aeulement toutea les activitéa agricoles(riziculture, maraîchage, culturee aèchès, élevage...) nais aueei leg acfiwitéJ extra-
agricoles (comnerce, artiaanat, fonctionnariat...)

- Dee facteurg de comportement2 ouverture aux innovations ou au contraire réticencepar crainte, importance d'ea objectile de la famille (enrichiseement ou autoeuffieance
alimentaire... ), choix dea etratégiee pour atteindre ces objectifs (lnteneificatlon ou
diversification des activitée...)...

- --De-s fe.cteura d'environnement: tang social dans le villager place de la ferrrae au eein
de la famille pour une typologie dee femmeg...

-Lthistoire des esploitations peut être ausgi un facteur important vu les obJectife
vieée : elle noue montrera en effet comment la famille a réàgi dang le paeeé à dea
événements extérieure (naturele ou humains) et nous permettra driiaginer eee
réactions face aux projets de développement proposés.
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2-2 Prégentation de la première version de la ivpologie

En 1988, sous Ia direction de J.Y. J.A}IIN, der:r< sta.E|iaires ( Y. Coulibaly, IPR

x"iiU",rg"" et E.ltulatu, na p"ri..-c"ignon ) ont traçaillé sur qn éehantillqr de 65

esploititions éIaboré sur Ia beses d'r:ne étr:de préalable de I'I}|RAD' l'es enquêtes

["iJ!;;;;"ttt r"" I'histoire de I'e>çIoitation et sur les aspects techniques '
socianu< et écononiques de son fonctionnement actuel '

Iês rÉsultats obtenr:s ont été repnis par J.Y.JAMIN ( Expert fpFREæ - ËA/CIR'AD '
n"Jàt n"t-il et M.sEBrLLorIE (Proiesseur à l',rt'lA Paris+.rignon) T \ryblle^1|!?
pou; aboutir à r,ure Proposition d'une TïmoloÉie 4'Frploitatip""i. aboutir à r.ure proposition 4'r:ne TïmoloÉie 4'Frploit-ations pour le i

âe lroffice du Higen nn résuung, eette typologie est consitruite coune
ition d'

Lrhistoi!:e des e:çloitations a permis de rneconstituer des trqjectoires retraçant
leur évolution. I types de traiecioites ont été t€tenus, pel'ettant de distinguer
4 groupæ:

Grq4e A: rrztdtes fanifles, ancienrnænt 
- 
installées, ayant Ltre min d'oeurrre, ur

c'apital et des ressources foncières importantes '

Gro.{ÉB:âcu,il].escætait]er'oyd'I,e,possffântunéquipe|ærttcorrec.tetquine
coruraissent Ins trop de probiàns. ch r€ncontre dsns ce tvpe de9 e<ploita-
tiorr anciennenent 

- insùIlées, nrais avec ur capital plus faible À leur
installationqrrelesfanillesdutypeA,nnisatrgsidesfmillesplus
réceltment installées qui ont rapiderent ac"eurulé du capital '

Gru4r c: lætj tes fanijfes qui connaissent souvent deg diffictrltés en raison de la
' faiblesse de leur ôapital. lcur installation eet souvent récente t ou elles

peuvent être issues'de 1, éclatenent de fanrilles atrciennes. Iæur histoire
èst nêrquée pa.r I t instabilité et I t endettenrent est fnéq'errt dans ce type
de fardlles.

(ho.çe D: ir stagit des fanilles porlr qui t t agtianl'tute ntest pzs -ltactivitéprircipJe. Elies se sont en genérat installées récelwrt 1 lors de Ia
iuppression du statut de "divers".

Au sein de ces lgFoupes ont été distinggées plusieur: classes, en fonction des

diifénentes caractériitiq,es rencontrées: perforraarcea, Etratégie3, sit,ation
éconotiqtre..

ttt été définis: 3 tJTes dans Ie Srottpe 'rAI des 8t'aldes ecploitations I 4 t!æes
a"trs 

-f" 
gr:oupe "8" des- ocploitations moyennes, 3 $4rs dtt5 l: Sroupe "C" des

petites 
"t 

ploit"tio*, enfin 2 types dans le groupe "D" des doubles actifs et non

résidents.

on obtient finalenent rtrle typoloÉie définissant 12 classes d'escploitations ,

r€parties au sein de 4 grouPes.

2-3 Les obiectifs vi5é5 Er l'étrde:

Cette étude vise 3 objectifs principauc:

- confirær que Ia version proposée représentait effectiveoent la rÉelité du

Secteur, c'esf À dire recher:cher d t éventuels tlæes non pris en c€npte,

- héciser la définition des classes si Ie besoin s'en faisait sentir; afin
a, ottenir un outil facilenent utilisable pour trrre classificatidr des elploitations '

- Déter.nlner la répertition des exploitations du secteur au sein des différents
types définis afin àtavoir r:ne borure vision de la situation

I
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2-4 La dËærche adoptée:

2-{-1 lÉs-gçlegg:

- Pour critiqr:er Ie travail effectlÉ de la façon la plus objective posaible, des
chargés d'études e(térieurs au projet ont été r,equis: Mohaned HAïDARA, In||âtieur en
Sciences Appliqr:ées- spécialité .Agriculture de I'IPR de Katibougou et Pierre BAL 

'Stagiaire fl.U FG' encadrés par J Y JAIIIN Bcpert SOFREæ/DSA-CIRAD.

- Dans I'optique de créer un
du Projet travaillant arrec les
et de critique.

rréritable outil d'aide à la déeisionr totrs les agents
paysans ont été impliqués dans ee travail d'enquêtes

Notons que cette intervention a eu aussi r.ûr rôIe formater:r r peættant arD<

errcadreurs d'étr.dier le fonctiorureurent des eÉeloitêtiqrs dans sa globalité r alors
qu'ils n'en avaient en EâÉral qu'wre vision très lartielle.

z-4-2 DÉrqù€oeng_qUégCe :

L'étude s'est dércrlée en 6 étapes:

Ètniér- fizse: élabtztiort d'tm qnstiqtlcite tzpide

AprÈs une réunion de pr€sentation de I'étr.de, chaque allent a été chartré de 2
enquêtes sur la bose du questioruraire utilisé en 1988. L'objeetif était de détectèr
les lourdeurs afin d'élaborer r.nr guide d'enquête rapide permettânt de colwrir les
780 erçIoitations du Secteur, et ceci en pertrrrbant Ie nroins possible les pmgratl[es
deg techniciens.
Après avoir rreçu les enquêteurs individuellement pour relever les reærques ' ume
nouvelle grille a été proposée.

È.tri ÉLse: Læ ellqlrtêtæ aupr€s des æTtloitatiols &s æIola

Pendânt 2 noisl chaque agent a procédé à des enqrÉtes, selon wre fréqtrerr.e fixée
par les responsables de volet. -A Ia fin de cette période, ils ont été rencontt€g
individuellenent, pour des entretiens de 2 à 3 heures portartt sur leurs irynessions
et leurs comentaires concerrrant l'étr.rde et la tlpologie.

llpjsjêoe f,tzse: holrg,itiorl d'we vetpiorl tér,is,eg. et éterrdr,E & la typlqie dæ
e'lqùoitatianc du sætetz" eahej

Sur la base des renarques des agents et de nos pnopres obserrratiors, une
nodification de Ia typologie a été proposée. De nouvelles enquêtes ont été uenées
pour tester et affiner cette versiofr provisoire.

(f,.at.rlêæ ythæe: Bvahtatiqt & la nor,lelle rær:sian

Après 2 nois d'errquêtes I rrre évaluation de La nouvelle vergion a été effecttÉe;
elle a abouti à des propositions penettant de I tanéIiorer.

Ci;nqatiéoe pase: Ape des autres aecteurs & It0ffiæ du lid3el"

Des visites ont été faites dâns tous les secterlrs de I'Office du Ni8er, afin de
connaître les systràles de production presents, et voir si la typologie élaborée pour
le secteur Satrel était e*trapolable à I tenseoble des enploitations de I toffioe du
Niger. Nous avons eu des entr€tiens avec les chefs de secteur respectifs en vue
d t obtenir des données qualitatives.

I
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2-5 Le refonte de la 4e la typofogie:
Conforrnétnent arr'< objectifs visés rrqr cette étt-rd.e, nous avons eu des entretiensavec chaque enquêteur afin de recueiirir res impressions et res ;"itiô;= d.e chacr:n..Ainsi il ressort de ces entretiens et ,ro" p"op""= observations que:

* Ia tail-fe des expJoitet ions n'est pas u. critère faciLe à maitriser. Laconfrontation entre tailre de la famirre, dï io.,cier et ra ',tairle éoorroriq,r",, doru,r.lieu à de nornbreu'c litiges . Lrne tl?ologil p"".Àt pour premier facteur di.scrininantles perforrnances et résurtat-s écononiquàs âes erproitations setait prus rogique dansle contexte du secteur et_ plus faci.le à utiliser pour les agents.
* La délinition des .-Iasses s'--'.-st 

-r,ou.z 
ue trop précise anr.gé r-a ptite taiJle del-'échantillon d'origine' r,es enquêteu." o"i souvent été gêné au nc,rent dr:classenent: i] était diffici te <rr t.rouver àes 

-àvproitations 
satisfaisant à tous rescritères requis.

* L'échantilJon d'origin.' cr:r..,r'rir i i: nal Ja variabi-iité du sectêur: nous nous soNutestrouvés faee à un 'irrlge ,-i..rr r- r,.rs.: ,:a,r.aetéri st.iques ne se troul'aient pas pri.ses encompr-e rnr .la tlTologie : I es :,i:1;l r_,it5stions du i,il.t"ge de Tissana iNôi presententen effet des si'slàns' <ie prorllrt ion basés sur le riz nais aussi fortenent eur lact]I!ur9 de la patate en hors c:.rsit.s:; or ra lvporogie pri'iréiie- tL rizicuttu'e,généralenent produetion cIé des .,r:pioi tations i, =ecteu", et d.e nqnbreuses farni1esntont pu être elessées dans ee caâre,

Pour ra.rnâne raison (petitesse rie l'échantirron ) certains types d'exploitat ions sesont avérés absents de ra tyForogie bien que présents dans la zone: c'est le casdes moverures et grandes faniites en airricurié- (cas rencontré" a""" rL v rqge deTénégué N10 )

* Les doubles actifs et non résidants ne doivent pas étre swtâr',*ique,etftdistiagrds des autres F\aJEérn-s. r r. s 'ar,ère en effet q"'""' 
"o"" ,e"o=irËJà, 

"""a"rr*sont t-r:ès présents s'rr ].eurs lm.cerres et par'iËrurent a. "tt"iJ-àr excelr_entsrésultats, parfois mei]lerrrs que ceul: des résiàan+-s. rr nous e donc été denrandé derevoir le groupe D, en supprinnlrt ra crasse ni p""" ra redistribuer sur les autresclasses de la tpotogie.

2-6 Les difficul tés renc?gtr:txË;

Nous n.Jus sonmes heurt-és à 2 nr-i ncip,aur: types de difficuLtés:
- Du c6té des ;qysans

l.fr ""r="igtr"rnrnts obten.rs éteieni- souvent peu fiabLes pour 2 raisons essentiel-

* Dt,ne pert la rapidité nécessai.e de r'étrrce ne nous perrnettait pa. d, interrogerplusieurs interrocuteurs. En générar =",rr i"-"'ier de farnille était e;quêté, rnais:."]li-:il:était pas -toujours-ie "r''"r à;""piàri"ti"" .t- ="llie"r"îilîi pou'aientetre erronées : de o1us, ceri-ai nes act_i'iiés i"f qrr" le naraîchage spnr sou'entpratiquées indi'iduerrenrent- per Les nembres de 1a fernirre et re chef dé rarni rre necontrôIe 1r.s Ies re.\,.enus .
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{'i.ls , les dorurées fournies sont approximatirres r

et tenant des cahiers de campa.glne. Ainsi Ia,l
;
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production rizicole est fou:'ni.-s en nombre de sacs, or le poids des sacs peut
varier, d'r:ne erplo!"tation à i.'irrrt..r'e, de 65 à 95 kC.
Lh autre exenrpJ-e esi, le n j r'-:ar r ,-i' .:rrder-tement , qui est souvent incorxru pa.r matrque
d'information.

* Êlfin les Paysans sont naturel lement méfiants vis à r'is de I'encadr€ment r en
raison des nombreu.v abus pratiqués depuis I'origine de l'Office du Nigier' et sont
très peu enclins à pe.rler des productions non contrôlées, ctest à dire autres que
Ia rizieulture en casier. l€ cas est particulièrement flagrant pour l'élevage qui
est sounis à r:n impôt: il est quasi-inp'ossible de connaître le nonbrc de têtes
possâlées. Les chefs d'erploi t-at ions non-colons, peu habitués anr:< enquêtes ' avaient
toujours peur de notre pr'ésenr-.e e+- nous doruraient pe.r consâ1uent peu de renseigne-

- D) côté des enguéteur-.

Le premier obstacl.e q,-le n.r1r:- i.i1-(]!.is rencontr'é auprès des enquêteurs est I t insuffi-
sance de formation de celt-ai.ns qrri a,Io,lrdissait considérablement Ie travail.

!.,lais la difficulLé prirrcipnlc., a. résidé dans le manque de motivation. Si les
premières enquêtes eonsti tuait'nt '-rn+ nouveauté, I'intérêt s'est rapi.dernent relâché,
et ph-rs I'éttde av'ançait, pi.'-rs faibie éi:ait le d'narnisne de I'équipe et noins boryre
Ia qualité du travail

Lhe eliplica+-ion de ce phénonène g:urrait être que les agents de ltûffice du NiEer
ont peu eu I'habitude de pa.rtieip,er à des travarr*: constnrtifs ' sè contentant
souvent d'exécuter le traveil demandé. [,es inciter à participer à I'élaboration
d'r-ue base de trarrail constitue une forrnation qui est encore à ses débrits.

Ce travail ne visant pe.s une étude approfondie du fonctionnement des exploita-
tions, déjà effectuée dans les études précâientes, ces contraintes n'ont Ins
constitué un obstacle.

2-7 Les avantages tirés de llé.!trd_e:

- La yer:sion propsir- résulte d',-ut c,:ngensus g&rétzl de tous les acteurs de L'éttde-,

- L,a dârerehe adopt& a été eppri.,cjée par Ia n-,jorité des agdrtsi

* les enqrrêÉe.s ont irermi s â. l-*:nrr,:o,-tp dtagents de oiernr cronnaitre 1e fonctianp
wtt des euploitations,

I les entretiens indi vi dr*-'li^s rlre nous avons eu avec Ies agents leur ont pemis
de dire eiairelaertt Jeur-s ilrpressioas sur l'étr:de, ce qui n'était pes le cas
lors des rér.:nions co!!nlr.ù){r!.: ave.: la des chefs de uolet.

- L'initiative du Projec {h r--.tt l.e en p!.ace un biaôae (rn charEé dtétrde et wr
stagiai.re ) sur Ie aâle tààne a été de nature à faciliter fe ttzvaiL. C.ette dânerche
est à encourager F'our les études lutures du Projet.

- La surpelvi siut de l-'éttd,e par J-e responsable de volet Recher"che-f)éveloppenrent (J
Y JAI'|IN Bçert SOFRm/ffiA-CItl-AI) ) a ;-'ermi s de mettre Ia -Laièrr sur bjen fu pints,
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ce t''e de rizicultune 9s! pratique sur res terres aDénagfus par re hojet Retail.rl.est e-st 
-dg 

type intensif ; 
-Ie nùe d'inprantation est r; reËiquag; aire mttrisetotale de lteau. Les variétés utilisées'sont des variétés ,roo'pioio 

""rr"ibrea àpailles courtes avec un potentiel de rerdement assez élevé allant de ? à ro r a.
Dans cette zone chaque exploitant a d.er:x soles:

- une sore- de sirnple curture e:çloitée ,niq'enrent en hivemage, soit en noyenne z,xde la surface totale attribrée ]

- une sole de double curture e:<proitée deuv fois dans I année ( hivernage et oontraesaison) r soit 251( en Doyenne djla surface totale attribuée.
Surfaces attribuées:

Lor:. du réarnénageoent, les attributions se font sur la , -oe de I ha,/TH, uoùrlableavee I'assentinent de I tAssociation villageoisa. C.tt" norne r.,elatinement faible est

==:r"-:ïl*^.T-Iiltï:ification. 
Neanrnoins, on voit des rrriri"s s""équipÉee, etf ::9._ d:_" 

. 
noyel's 

.f i',",* i ""= iq-;;l;' ;;;;i ;,*;"' Ëff;;"""';:"'jff;"1jJbearrcoup prus inportantes, qui se trouvent arors timitée" d;i'i;;; eili"aî".
_ Pour I hivernage 89/90, la zone reanÉnasée concernait tloo hÊ, goit sbi duSecteur. La surfâce nol.enne par farnille estê 3,g.he.
ArÉnatement:

3-1-l-1-l Ia rizicrrlture en easier r€anénag,é:

t1
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CHAPTTRE

3-l

3-l-l [.s riziclture:

3-1-1-1 :

Sole de simple culture: bassins de
Sole de double culture: bassins de

Rederrance eau:

10 ares environ
10 ares environ

paddy par ha
paddy par ha ( 600 en hivenrage, 400 en contre

25?6 des surfa,ees. En 1990, la déeision
eoncernés trEr Ia première tranche des.gaigon l.

Sole
Sole

saison )

de simple culture: 600 kS de
de double culture: l00O kS de

Monocurture de riz . 2 eycles cuLturraux sur
a_été prise de Laisser Ie ehoix aLn( IraysansréanÉnagements (1gg?) des eultures de àontre

I Il existe aussi une sole de maraîchage.
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I

- héimigation qua.si -systiinÈt ique
- Double labour fréquent
- Hersage en repnise de labour
- Repiquage obligatoire
- Veriétés utilisées: essentiellement Bcgo-2 en hivernage et Ctrina 988 en contresaison.
- npa*age drengrais:
* &|8rais de ford: phosptrate d'amoniaque. Dose conseillée: roo kg/he au rent dela pnéparation du sol .
Dose appliquee: 90 lqlha- en Dolenne, épandus en iiénéral après repiqr.uge.* Èlgrais de couverture: Urée. Dose conÀeitlée: 15b è 300 Èn" *]à iils hactions.Ilose apPliq.rée: 150 t{g^a en notzenne, en Z fractions, parfàis -, a. 

-'

- Dégherbage: en gâtéral, au tallage'
- Et contne saison, Sardiennage inportant cqrtre les oiseanu< à la Etrlrlté ùr riz.- Récolte narlrelle

Difficultés:

- la leîtrise des techniques riées au repiquage, en part.iculier ra réussite desÉpi"ilTg., e- xige pour de_ nonbr.eu< pêysans- .nre pe"ioa. a, aaaptaiion. -
- L'utilisation de veriétés_ à haut frtentiel de rerdement, en'particurier en dogbreculture, a mis en évidence la faiblésse des sols en for.rrniiur.e ir" 

"ito. r*. car:encescolnençe4 À apparaître dans de noobreuses larcelles.- les difficulés de respecter re calendrier qgricore en doubre crrlture.
Nivear.u< de terdeupnts:

F tgv"qg pour }'hivernage B9l90, 1e rerdement obtenu dans Ia zone ree!fuageea été de 4t5 tlha, ce qui est représentatif des résurtats 
"ttor,tg a"pri" r" aeurtde la réhabilitation.

Résultats économioues :

re rizic-ulture pratiqlÉe étant de type intensif, res charges en Dain-d., oeuvresont élevées ( fréquent recours à ra nain- d.'oeuvre sarariée, en partlcurier pourIe repiquage), et l,utilisation des intrrntg est forte.

. A titre d'etenple, sur une dizaine d, ecploitations , dee calc'lg amrochésmontrent:
- En hivenraÉe: les charges sont érévées: 1r5 000 F/ha en Dôyenne (dont 42 ooo F,/hapour la redevance eau et en noyerue 31 000 F,/ha pour les engrais ) et diffèrent peud''n agriculteur à I'autre (roo ooo F à 12s ooo F); res postes ies pl,s'ariablesselon les eqrloitations sont ra naind'oeuvre salariées (àt" z ooo ts;t 25 ooo F)et dans une ooindte nesure les engrais (27 OOO F à g6 OO0 F).
Le p.oduit brut calculé avec une varorisation du æddy à 7o F/]"g, ( prix drachat parL'office du Niger ) don'e en Dcryero.e 27s ooo F./ha pour ees explôiiàticrs; il varieselon les e:rploitations de 2OO OOO F,/ha à 300 

-O0O 
F^a.

Ls tlsrge brute noyenne dé€qgée est de 160 O0O F,/ha; le ninin rn est de l0O 000 F/haet le ua:ri.m.u de 200 000 F/ha.

- En contre saison: les charges ,variabres noyennes sont de 95 ooo F,/l," (dont zg 000F pour la redevance eau et 31 000 F pour les engrais )

- Le- -pnoduit--bry! noyen est de 235 000 F,/ha, avec une variatiqr énorue sel.on resfanilfes de 65 000 à 364 000 Fâa.
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La narge brute dégagée noJ'enne ( charges de stnrture non <iâiuites ) est de 130 û0û
F/ha.

3-1-l-1-2 La rizicr-rltr.ue err casier ndr réaÉra€é:

Ce type de riziculture est pratiqué sur Ies ternes arÉnagées depris la crÉation
de I ttlffice du Niger et qui ntont bénéfiè d'anrcr.ur reanenagiement.

Cette riziculture est de type semi-pluvial avec un systèoe de culture encor€
ertensif caractérisé trDr Ie seois direct à Ia volée.

Les variétés utilisées sont photosensibles, à pa.illes hautes.

Surfaces attritrrées:

1970: âttributions en fonction du nombre de borrhes à nour.rir par fauille
1982: redistribrtio fonciène sur la base de I charnre pour 4 ha. De nobreuseg

fanilles se trotntent alors avec des sr4rrficies non adoptées à leur teille.
Notons que dans 2 cas, I t influence sociale des paysa,ns pemet à c\ertains de passer

outne ces normes. D'autre part, la possibilité est offerte ar.n( palæâtrs de r€duire
leur surface si le besoin s'en fait sentir, d'autres pouvant alorg awDenter les
Ieurs .

Pour l'hivernage 89/90, la zone non réarÉnagée concernait 22OO lrz, soit 651 du
secteur. La surface npyenne per farnille est de 516 ha.

ArÉnarement:

Basgins de t ha

Redevalce eau:

400 kg de pod{y par ha

Grlture:

Monoculture de riz, r:n seul cycle cultural en hiverruge.

hincipeles caractéristioues des itinérair€s techniques :

- Labour, en général rrrr seuf passage, et généralenent pratlqrÉ après t,ure pluie (ou
après prÉinigation gi le planage Ie pennet )
- Senis en sec à la volée, suivi dtr.m hersalle enfouissant les Sraines
- Variétés utilisées: canbialia, BI{2, . D 52-37 essentiellernent. Fotentiels de
rendement: 3rb à 5 t/}ra.,
- Eparxfage d'engrais:

* Ergrais de fond: phosphate dtalunonieque. Dose
de la preparation du sol.
Dose appliquée: 40 tglfrr en moyenne éparxlus au

* Engrais de couverture: urée. Dose conseillée: 100 à fsO kg,/ha en 2 fractiqrs;
Dose appliquee: 80 kglha en npyenne, Ie fractiorurenent étant souvent iuposslble en
raisqr de l'e:<eès dteau à Ia période de I t initietion lnniculaire.
- IËsherbeÉe: généralerrent r.ur seuJ.1 à la levée.
- Réeolte nnnuelle

D!$icuftés:

- Dégradation du réseau hylraulique, en pa.rticulier engor eoent du réseau de
drainage.
- Dégradation des anénalleoents è Ie parcelle: dénivellations irqrortantes frréquentes.

eonseillée: 50 à 75 kglha au moment

semis.
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Consâluences:

Intensification difficile, en particulier dans ItappLication de certains thàrcs
techniques: préirrigation, repiquage, frractiormenent de lturée.

Solutions:

Certaines farnilles disposant de noyens techniques et hrmins, æis anssi d,ul
chef d'erçloitation notivé r contrnrtinentent leurs lnrcelles suivant les dâlivella-
tions, ce qui leur pernet de mieux ruîtriser la lane dteau.

Intensification:

LÊs résultats obtenus en zone reauâragee ont notivé les paysans de la zcre non
nêaarfoiagée pour tentêr de repiquer une partie de leure surfaces eoblaÉ€. E0
hivernage 89/90, l2O ha ont été repiqrÉs, soit 5f des surfaces eobla\réæ. Dn
hivemage 90/91, leE pr€visions dépassent 200 ha, soit 15I des surfaé.es (de ncrvearx
rÉanetraÉeoents al'ant eu lieu) .

Dans un preder tempa, Ies farnilles ayant testé le repiqlrage étaient aurtout les
fanilleg aisées, disposant de Ia maind'oern're nécessaire, et avant déjà trr bon
niveau technique. Cette année, sous I'effet de l'entrainement, tous les types de
fanilles non linitées 1nr la rein d t oeuvre sont retrrrésentés dârts le repiquage.

Niveau".c de renCenents :

L€s tendetlents obtenus sont assez faibles 2rO t/ha environ.

Résultets éconorÉoues :

l,e riziculture ptatiquée étant de tlTe e:<tensif, Ies no5rens innegtis en nain
d'oeuvre et en intrants sont ninirnisés.

Les revenus tirés par les paysans sont trés rrariables. Et noye[ute, Ies rÉsultats
suivants ont été enregisttés per l'I.E.R I ( Samké et al, 1988): le pt oôrit brut est
de 144 OOO F,/ha, soit rlre narge brute de 78 000 F/ha et rnr revenu net de ?O O00 f,rho
(420 0OO F,/e:<ploitation) ; après dechrtion de I t autocdmtion et des inpôts,
l'épargne disponible est de 27 000 F/ha (160 000 F/e:rploitation) ; la jouraée de
travail se trouve valorisée à I 500 F environ.

3-l-1-2 La rizicr.rltrre en 'horg casier":

[,es "hors-casiers" sont des terres non alÉnagées par l,Office du Niger, Dais qui
bénéficient des excâients d'eau d'irrigation et des debordements dreau danrs les
canar.n< de drainage dus anu( engorglements provoqués par Ia dégradatiqr du résesu. C€s
hors<asiers sont souvent d'anciens charps de cultures plnriales qui ont p:
bénéfieier au fil des années des eaux pr.écitées.

Avec la dégradation progressive des anénage[ents, le niveeu dteau dans les drai.ns
er8orgé est rDonté, et les Fâysans ont mr 1à I'opportrnité dt irriguer leurs chanpe
de cultures pluviales, en constnrisant des barrages sur ees drains. On a alors vu
apparaitre des parcelles rizicoles en botdure du casier. EIIes sont arliourd,hui
appelées I les "hors-casiers" ou "rabiots" par les paysans.

Tous les villages qui disposaient de terres pluviales ont ar{ioutd'hui des "horscasiers". Les surfêces par farnille varient selon leur date dt arrivée ( terres
défrichées ar'n< alentours du village, donc les premières irriguables), et selon Iê

I Institut dtEconomie Rural, chargé de la recherche agronomique au Mali.
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taille de Ia famiile à son inst-alletion, les surpcrficies déirichées dépendent nous

l'anons dii des mo;rens dont disposait la farnille '

Crn peut considérer que toutes les femilles instaltées avant 1970 dang les villages
en 5jrdure du casier disposent d.e telles pa.rcelles 1 et te poids de la prodpction
obtenue est très inportant dans l'équilibre écononique des erploitations.

fI ne faut en effet pes oublier que les rerdenents sur le casier ont considérable-
nent chûter au fur et à nesure qrre les anenageoents se dégndÂient '

fl faut noter qu, i,l y a derr.t< sortes dt "hors-casier": Ies "hors-casier" sécrrrisés
(ii; ;;;i bi"n approrrisionnés en eau; nais ces zones sont considérées.par l'Office
àn Nig"" 

"otrn" 
nôi', rizicultivables dans les bonnes corditions ) et les "hors-casier"

non sécurisés (le ravitaillenent en eau est aléatoire )

Iæs hors-casier sqtt pnesque supprrinég dans les zonea fliâtÉtrâlléegl nis c"ertains
pêysans du N3, N4, N6 partent cultiver en z<xle non réauéna€ée '

I
Itinéraires techniques

I Dans le cas général, irs sont de tJTê ertensifr avec se[is è ra volée r sans
I ep"tta"g. à,àngrais ni de désherba,ge. Ig 

-faible usitrise de I'eau €Jttrêdte l'irriga-
tion avant Ii rrise en eau définitive, et Ia culture est très déperdante de Ie

I pluvimétrie, surtôut en début de cyc1e.
I --r.re"rrr"ittr, - 

Ies bormes anurées , les rerdements sont âluivalents à cer.n< obtârus gur

le casier.
ces surfaces ont tor{jours noins été sollicitées que Ie casier' e! E fertilité

des sols y est souvent neilleure. C'est ainsi que ltor voit' depr,ris la dégr'adetion
des résultats obtenus sur Ie casier, certains lnysans intensifier tur peu les

""it"""", épandre de l turée et désherber leurs parceltes par e<euple. rI existe
nâne des cas de repiqr:age en hors-casier.

Les résultats éconcmioues

Depris 1985, après avoir interdit I texploitation de ces hors-casierg, I'office
du Niger a décidé de pnélever une redevance eau de 240 ke de pad{y par ha cultiré
en hors cesier. cette ta.re, bien que difficilement iustifiable, reste faible'
gurtout sachant que les surfaces ntont jarneis été clairenent répertofiées.- Notons q,r" rJo,I" 1es fstrdlles linitées en équipeurent ou en- oain-d'oeuvre,
I'erploita€ion àe ces hors-casiers peut les arnener à negliEef Ie casier. Finalement '
le bénéfice dégagé est alors quasi-nul.

L'avenir

Avec le réarnénagement du Érinètre r les drains sont curés et recaliNs. Lêtrr
débordenent devient alors irès difficile, et I'encad.r:ernent sunreille de près
l'"bror"a de berages. Ceg hors-casiers sont donc voués à disperaître'

fl est *rai qutii sragiit aussi d t r.ûre cont.ainte pour I t intensification.
Dtautre pertl a terne, il se pourrait que ces sgperficiaf soient .alÉnagées en

casier, le-projet exista't den.d; 1947 pour Le secteur Sahel, leis n'atrrant 1ns vu

le jour.- 
Nàtons que les paysans devraient conpensé cette perte grâce ar.ct résultats obtenus

1nr I ' intensification.
'Mais cette perte sera dranratiqr:e pour les non-coLons, vivant dans les villages ou

ar.u: alentouis du secteur r qui partageaient ces hors-casiers avec fes colong (le
village de N'DiI1a par exerqrle, près de Tissana).

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I



3-1-2 te naraîchaæ

Les surfac.es

Dep:is I ' instatlation 
1:=-_:t tt1""., *. .r:lT_* ont été préwes pour remararche e, les produits 
.î!fl! n*i,tr:. p""" fLto"onsoùEtion des paysans. cbssu?races sont en génétal 
llilfes, "^a1i""rï ê fo-Tu" à I ha par fanile.--:ùt.:"19 réanenagée, r:n sole nuraicrrar. a-eiËattributions se faisant sur ta base de 2 ares *""""1fffrliirlllor" r'ittase, tes

("ï6i:f i:i:ï:lH:î;,â*.,ï-::'1ffi 
; j",ï,1'ffi",i",il::ffi"i,ffi *iH;-,xi.ï*i$:: *"F"si"":. He*,'-l*,-ï. 

_rgnière -Eéné.ale, ra prcùFtion

tti,ïTr,*"1ri:i"T.â"i"i:iï;:J'::î#:"1"Ë;.:Fl*:xu"ilffiifl
."T-Îffi :ï'#r":î iliFalt", . :y" tes parcelles^ norn 

. 
inordables en hiverrrage,raire 3 ""o"= ""i."LËI8i,.1"".i'"",i#à: *ïT,a Etl'."îffi;: Ë^,i"*",,i "
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I 1 equifi Ioita
Equilibre sæia.I

I
I
I
I
I
I
t

:.'ffiii=:&ËËË""i::tlr;.tFi"r"friÏ""sri:1t".'sontré-partieserrrreresréparties entre lei ferqres et.les ""i;; ;"ti:t"ff, imft""l les sont à nouve"u

"."âi"""î#îlt:îËf;y". 
a "r,"cr";;iË ['cornereiati""" ËJ proa,,its récottés,

:f;::: rylri Ëîidi:" i1i..'tËrH"':: s9t9' r"1 
-;#;#""o*-nreore, 

ce"dependants " de ne lns 
-être 

r",* tË" 
"i "rir"ir ;: s#t'ff .iirsî::.:.:rr*i":HËff|Aii f"ff l"t:: . :yc:"": I ;ui";'i.'' p. 

1_i4 _ 
d, r.ure,-u"i"ti"l .' ,.s jardins- rv"t"rr"-""$rJiïi w€maintenir Ie cohésion farniliàe. '- ---J4ve!L' '

quitraitenf -iË;*":""..:H,-IïfffJit1ilîiæË::î"r5ililiiffi 
m;;tii::t="lifrîi.i{t11" "."""""iË-ii*-tlateoentg: r.r raut 

",,--"rr"t pour se
rrp'iy:i"aeËia*Ëïir,Ëi'#ff "ià;:î*Ë'"*::f rî*:ï":"1àÈ#i*;+tËÏ*,"ËËïî".JË:Ï:=-l+-,.iËi"fft"liir.elleraitnaitre.aeslàivid,aris_
. eji'.,. on rencontrJii#ijiâJ'oX#rlHf r r autoiiÈ-ïu-àËi a" r,"i ii".le. jardin de façon *-u. c,est le "* "*u;l"tï-Tl3nes 

fanilles q,i gènentpetite taille, ruais aussi-a"" iiltii-lïr]i:T" ræquement ehez les r".1r"r à"
:g*"! Lu,e forte o".".t"t 

ctes fanilles plus Erardes,'"t r" trrJiËroia"tio", 
"s' acqui ttant ;;;î*iii"' l?: ïl"iill*t à maintenir r" ""ie,id'^i.riliare ei

&uiliôlE écuaojqlæ

"t Haffiiff"#.t il"..î:t::ttF rânr.uré-ratrice_qui fournit un revenu nonétaire
:::Til=, a". #.,i"'i" ii:ri"".ï".H.tl";."Ël-y;i _g: ;-,î;iiË; achet des

;ff ïtài?fi ffi 'à:i5;,îï:;.r*,rïË;,ilf 'ài'LiffLo*'"nfrÆliï$llii
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Dans le cas ...'ù Ie janiin €is1: géré conrlnrurément, son rôIe da,ns le dér'eloppenent de
Ite:rploitation est souvent encore plus infror+-ant. Err effet, les dépendants utilisent
fréquemnent I'argent gsgné pour J.eurs plaisirs personnels: habits ' sorties,
éventuellement mobylettes.... rfr si 1a gestion des revenus relèr'e du chef
d'exploitation, iI aura tend-ance à nininriser ces frais pour in'estir dans des noyens
de production. L-'est ainsi que plusieurs fanilles ont cÔnstitué leur équipement à

trnrtir des revenus maraichers.

fncontestablement, Ie maraichage tient une place fordanentale dans les slstànes
de prodrrction du secteur. Certains trEifsans, en lnrticulier dans les villages
Mini-a,nkas, in'estissent beaucoup de trevail sur leurs pancelles et pan'ierment à
dégager des revenus très éler'és (de I tordre de I nillion de FC.T'A per ha).

R Êr t : iL est difficife lors des enqtÉtes de chiffrer I'inpttzrrce du mraÎchage'
6i-p,t" 2 raisotts: lozsque f interlocuteur est le chef d t euploi tation ' i1 ne
eûrr*it pns les nevenrp Ere geglre:lrrt les dépaùants 1 et si lton intertrq4e les
dépq'ùants, iLs sont Éticents pur dutner des chiffres qui ne l:assellt ps dans la
gestion cotmr..ater. D'autæ part ' L'argd2t des pr.adtuits du ietdin ntæt ps rrécl4:éEé
d, une fois c:afl'r,e pou,,' Je riz, neis Les ,.êc'ettes s'étaLqtt strr. plr.tsie'Jr,g noig et
les ptopriétair'es euv-nénes ont des difficultés à ærrrleîtrc le totaf de Leurs gains 

'so.went prtieTla nent dépensés au fur et à nesure.

tes gurfæ.es mraîchètses hors€sier:

Et 198?, on décor-n'rait dans les hors-casiers de Tissana qu'utre bltte non inondable
était exploitée en petate par Ies paysals. Les surfaces disponibles per fanillcs
vont de br5 à g ha (moyenne de I ha envir.on). rfr la patate est r.rre prodrrtion à
relativenrent haute valeur ajoutée, et le poids de cette culture dans les systàDes
de prodrrtion de ce village srest avéré corrsidérable. c'est ainsi que de nombrneuses

farnilles parviernent à se naintenir dans une borure situationl alors qtrtelles
obtierurent de très faibles r€sultets sur le riz.

Des enquêtes ciblées nous ont réwélé que le cas ntétait pas isolé dans Ie seêteur 
'et que pratiquenent tous les villages erçloita,nt r.rr hors-casier disposaient, en bout

de de hors-casier, de terrês hautes, non inondables mais irriguables à partir des
ean:.x de débordenrent du drain, sur lesquels ils pratiquent des cultures sur rnr node
semi-phwial: pêtate essentielleorent, na,is anrssi niébé, naïs ' arachide.
Les s-urfaces par familles sont plus faibles en général qre dans Ie cas de Tissana,
variant vraissenblablernent de 0,25 à 2 ha.

pour ces surfaces Felativernent éIoignées des villages, on rerrcontre souvent des
nanoeuvTes ernployés exch.rsivesrent pour I t entretien de ces parcelles. D'autre IErt
I terploitation comune sernble relativenrent fréquente, bien que non systémtiqre.

l{otons qt:e les renseignanants sùit difficil.es à obtanit de Ja prt des lntrsans ' qui
sutt teticents à parler des cuitutes no,tt ættttôlées P! f 'erlrradl€'d€,rt, D'autIe pat't '
noajÉ avorÉ été prévenus rF-.Tatir.efilent tatdiwnent de Ja préset?cje de ces tenres ' et
.rne question non posée Lors d.'tute enqÉte n'est évidamant idwis souliglrée lrrr rros
interfocutettrs. . ' '

L'Avenir dr.r u.raîcùrage :

Ltoffice du NiEer envisage Ia diversification des systènes de prodrrction de ses
zones, et a dernandé depris 1987 auns différents aectelrrs de se perrcher sur Ie
ns.raichaEie. C'est ainsi que Ie Projet Retail a initié r.rre étude en 88/89 ' prolongée
et aprofondie en 89/90. Les résultats ne sont pas encorie total€sent synthétisés 

'nais les pt€ldères conc.Iusions nontrent que:
- Le naraîchage jor.re effectivenent r.m rôle vital da.ns I'équilibre de noobreuses

e:q oitations.
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- Les bénéfices dégag.is sur ies F€!'celles sont considérables pour certaines
spÉculations, mais les paysans se heurtent aujourdt hui À la saturation du marnché
1ocal, en perticulier pour I'échalotte.

- Il existe dans le secteur d'excellents rnan'aîchers, qui pourront jouer tur rôIe
inportant dt entrainenent pour un ér'entuel déveloprpenent de eette activité.

Il est certains que les fanilles du secteur ettachent Ltne grard,e importance au
rnaraîchage, et qrle beaucoup sont prêtes à adhérer à son ér'entuel dér'eloppeoent.
Mais des nesures sont à prendre dans r.ure telle optiq.æ:

- trre forration de I t eneadr.ement est néc.essaire pour pouvoir réponù.e au<
problèoes des peysans, en pa.rt iculier dans le dosine phytosartitair€.

- Ibns ce mâne doreine, I'approvisionnenent en intrants ' en Inrticulier en
produits phytosanitaires 1 doit être organisé, beaucor4r de produits n'étant pa.s
disponibles sur le narché.

- Enfin, et il s'4git Iè d'r.ne priorité ' Id - mrché doit être orlmisé, pour
assurier aruc pnodrits des prix rérn:nérateurs. Pour c€tte question, la c.ontre-sêison
1990 a clairenrent nontté qu'il s'alissait dt ture mesure urllentè ' les cotrrs de
l'échalotte s'étant littéraleurent effordrÉs.

tr ce qui conoerne les terres maraichères hors-casier 1 elles dispraîtront
inévitablenrent avec le curage des drains, et cela per{,ubera sans doute l 'équtlibre
économique et social de nombreuses farnilles, surtout pour les villaÉes qui ne seront
pas réarnenaSés innédiatc.rpnt. C'est ainsi que le problàne se pose cette année au
villagle de lissana, et que des étr.des sont ell cours pour essayer de trouver des
solutions à ce problàne. Il serait en effet regrettable de laigser en friches des
terres qui sont très bien valorisées 1nr les Inifsans du secteur.

3-1-3 les cultures plrn iales:

l,ors de I'ârÉnageoent des périnÈtres, Ia zone exordée envirorutante était corn erte
de forêts, sauf dans les environs des villages autochtones. A leur installationr les
colons y ont défriché de vastes surfaces 1 autant que le leur per:nettaient Ieurs
nloyens.

C.es surfaces étaient enblavées en ni.l essentiellenent, qui constituait le bese
alimentaire traditionnelle. Malgré I t interdicti<rn de l'encadrement de leur nise en
valeur, ces surfaces étaient souvent considérées conne prioriteir.es par rapport au
casier prisqu'eJ.les pemettaient de cotrvrir les besoins alimentaines deg fanrilles.
Ce phénuÈne Ê longte!trps été r:ne cqrtrsinte sur la production du ca.sier.

La sécheresse qui sévit depuis les a.rurées 70 dans Le Sahel a rendu la prodrrtion
de ces chaarps trÈs aléatoire. PIus récement, Ies attaques des criquets cdproûet-
tent encore plus ces résultats. Ar.r.jourdthui, pratiqueoent seules quelques grardes
fanilles disposant d'tn fort capital en équipenent et en raind t oeuvre continuent
d'e:rploi ter ces terres, et le poids de ces cultures dans les systènes de pr.odrrction
est faible.

Dl point de vue de I t organisation des travau< 1 r:ne lnrtie de la fanille est en
Srinéral détachée après ( parfois pendant, si la fasrille en a les nroyens ) les trevauo<
sur Ie casier pour ilnplanter la culture. Plus tard, le rÊle arrangenent se produit
pour le désherbage. lbis cette période coirrcide avec le désherbage du casier, et
peut anener certaines fanifles à le négliger.

Notons quten zone réanÉna,gée, Ia considérable ar,rgnentation des temps de trÊvauy
sur le casier dr:e à f introdrrction du repiqualle laisse peu de liberté aus< farnilles
pour ae consacrer à de telles cultures.

Avenir: si la pluvionetrie redevenait noræle, les paysa,ns de Ia zone non réanénagée
reprerdraient Ia culture du nil. l,lais en ce qui corrcerne la zone réarÉna.giée r seules
les familles bloquées par le forrcier et disposant de noyens excâlentâi.res pourraient
le fairc.
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3-1-4 L'ele'.ttge :

Lt élevage est classiquement
activité producti'''e associée

2-o

considéré conune un élément des systèmes de prodrrction 
'

à l t agriculture. Nous nous sormes donc penehés sur Ie

problème, mais nos eonclusions tendent à rernettre en cause cette conception.

Lcs petits l:rrninânts ' rDoutons et surtout chÈ\'r-e: 
' . ^qonstitsnl -sans 

doute Ie

cheptel Ie ptus itpo"tt rt à,, secteur ' Chaque petit bénéfice est souvent irrnédiate-

;;-t-ep""æ da's 
- 

-ces 

-*rir-r*-p""_ rg" ,,re|ot""i de Ia fanille (Ies feflnes tena't r.[le
place irportartte ctanst ,-" p""p"igie at ces animur ) ' Peut âtr€ renobilisés au moment
-ou Ie besoin sten fait sentir.

Nousn'avonspâsInrcernerler6leexactdeceséleveurs'quidtepresleserrqlrêtes
seotblent de faible "*rb";-;;;i" 

des farnilles. Arrwre étude n'a senible-t t il été

ne'ée sur le sujet, .t nolrs-"* finafernent fait l thypothè-se que- l'apport de cette

activité était néglige"UiîË-iîm"Ja ii ""s*tufe 
du-svstà'" ' I1 serait ceperrCant

nécessaire de vérifier cette hypothèse '

Notons que quelques farailles disposant de- trésorerie achètent des moutone pendant

Ia Ériode précédant f"-,ooit de terêæ, Ies engraissent penda^nt 2.nois' et les

Ë.,-îâ"îî-fJ"r-à" l" fet.- a" *ion, periodg où 1." oorr"à du narché a*nentent

considérablene't, cette lltl"rlà-p""i iaire f':ctifier un petit capital de façon

appréciable.

L'éIevade bovin 3

Il est essentielleurent atr< meins des Srandes familles' qui depuis longte[ps

drigegent des tÉnéfices i;;Ë;tt-'t d'investir' Il existe dans le secteur des

tror4eau< dépassant Zoo IeG"-' Àve" fe réarÉnagenent ' on voit aÛourdt hui de petites

faraiiles pa.ri'enir à acheter quelques têtes'.
Au sein des farnilles r'-à-rÀ'1" 

-"-;orité des cas, la propriété et_ Ia- gestion de

ces troupeaux relèvent a" "r*r a" i"iin". ltais on note plusieurs cas oir I'apparte-
nance des arrinauY est répertie entre .Ies mcnbrcs d; la fanille' possessions

persormelles g"".." 
"o-rn-,lâ!rril 

-*i= 
mobil isables à tout ncnent par les propriétai-

Fes.

I.êvalorisationdececheptelesttrèsréduite.}'algredescampallnesde
sensibilisation, l, erabouihe tà.,ir,t ntest 1ns pratiquee ' et ce pour plusieurs

t=:"Ëii" 
activité n'est 1ns traditiorrnelre, et res pa{sâ€ ont du nal à verdre

Ieurs aninar-ur, la vente étant considérée comle wre décapitalisation '
- BeêucouP de familles, 

- 
en particulier en zone non réanÉna8ée ' ne possàient pas

Ia trésorerie necessaire-i à"t["-"rïi"lté. 11 ne faut pes oublier que les conditions

de prpdætion de cette "orn lZ/S du secter:r)- se gond dégradées delrris une dizaine

d, arunées, et que ces er"ËË.'Ét*ri s-orrvent'd'rne Ériode antérieure- Au.iourd'hui,

les pnopriétai""", "rts'àîË 
en diffic'ltés, ne lir.rvent néarunoins pas innobiliser

de gios- capitaul sur de longues durées '_ II senblerait a, "..ii"-ËJ 
q""- r.. prix sur le marché soient faiblement

r€ounérateurs, d'après un psysan qui a abardonné cette activité' On depuis Ia

libéralisation au "#t".--à., 
- 
"ii, d'autrcs 

'""tit'ité" 
rénr:nératrices tels Ie

décortiquage o,, f. .omen"e du riz se sont présentées ' Lt eobotrhe a dorrc encore

perdu de I'attrait.*;;;;;;,; l"*", se pourrait qu'wte. -te1le activité de déveloprpe r en relation
avec Ia fertilisation organiqr're des rizièr€s ' Cue I ]encgitr-enren] ' nais aussi et

surtout les pa.ysans, 
"t "'rl-ti.rrt-a 

aé*,"Ioræer ( anéIioration de la stnlcture des sols'

redrrction d.es coùts d" ;;;;ti"; " ) ' Ëncore e""t-ir que Ia sâ:urisation fdlcière
devierure r.rte réalité.

Lhne autre forme de valorisation poumait
destinés au commerce. En fait on eontate que

être Ie dressage des boeufs de labour'
le dressage ntest pratiqué que pour le
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re'ou'erienen. 11.. ':.'i":.ff::i'JflË?"Ë":"til"î;:t'"ïi"Hî: lt1ii:il:îiï::î
des boo-ufs du secteur vr
prodtrctrices de boe-ufs .'-i 

^ ^r,ô *.,v' lcq Da!'sans du secteur, r t érevage bovin reste"Æ;"""r;:k'à, :#f":Ë"i:Ë':i.ryiË Ë ËàÀ. a.- i"'*ies endirricurtes

oui refusent de vendre leurs animrrY t po" aà" raisons psl"cho-sociologiques:

décadence, perte d'un "";î;;;rg"-!"il"i"-"r- 
stt"au epidernie de 

'1985 
(perte

d.'environ 1/3 du chepter'i "'""ii dû remettre.err "tGt-""ti" 
aititr'rde 

' 'nais 
iI sernble

qu'il n'en aie rien utu,' iJ'o't"tîJ" Ëi" a'i"""tïi=selnent restant Ie bétail '

Raumue: des zenseigneaents précjs 7tr, I-'-élet'Ûe bvin' ett prticulier les

effætifs, sorrt tres ot iîiiilo'a obtettir- -lors iei-entrctiens ' 1"? ryi** faisattt

7'objet d'rute tate ""pÂt-ï"'71ttil '- 
ài et*t ainsi souvent dissinulés '

3-1-5

I1 est apam à ttavers nos enquêtes que !e nonrbreuses activités non agric"oles

sont pratiquée= p." r'" -"6i"ii"î5 *-'fT-Ï11'*J;1iirif"""Li .tffJ:
#rjË3i'"'",ËïL";ffË*îi:'ï;ff il*oil"i1iî';;;-;1"1:-"-it-.9:""ài""d"
diversification pour u"iJ"l",*""âirp""Àt'a" ".v"* a" prodrrtion exâlentaires '

tlne nrÊcegsité Eur I téauilibre de I t elrploit'atidl:

De nonbreuses e:(ploitations du secteur- connaissent des problànes de soudure

arinentaire perdânt r" Ëî'iîi" iieàà;;b "é;r;;' 
ces piobranres sont le pr,s

souvent dus à r.ure p".rarr"âoi-i*,irri"rr,t", aer,ot"ttï a. la pr€senc'e dttnr ou prusieurs

facteurs ri-nitents: *o'i"î'eo""în-tl"iït., at t-i"à;o'""Â provoq'ant un retêtd .ur

Ie calendrier agricole, dégradation . 
a". p1""ifÀ 9.".' ":":- -no1;éa#naree '

insuffisance du foncier pour certaines r"tiff"= dtévolution denrograÈique

récente. . . .
flais ces problàûes peuvent aussi être Ia- canrse 

' 
dt r'rre mauvai se'^ Éest ion de la

prodrrction de ra part ;;-;";JL*ploitation- c'est un cas que ' I'on obsen'e

fréquement en zone t"#;*Ë; ot' J9 "3tt""'5"t 
itniu"" continuent de coruraître

ceg 
-problànes n"fe"é r'iiiffiJtion de la contr"e saison-rizicole '

r'*ur ces fanilles "" 
'àii'ii"'''itas 

1 le recours' I-a"-Ètit"s activités de@ndant

p;; ";Ét"1 
est une solution pouT pavl des 

-vivres:
- oetits oomtreree: essence, petrole I cigErettes t savon" '

: :ffifr*HJff:îit:""rre-saison: cha'tiers de réanénaEement, réfection

des rgisons. . .
- artisannat: forge, Poterie ' ' '
- oêche
- àepuis 1984r les Associations Villageoises ont besoin de !ens- lour le suivi du

bettage ou des pesêes, i" gardi*t'"ge des mgasins ' Ies travau< d'entretiens' "

ces activités sont générarenent peu reunnéraarices 1 neis :Pt t"yAl une questiql

de suryie pour les ft"iiË;-ôii;Iï""qqt'*tt' rct rottt tiennent une fois de prw

rn rôre inportanr o_= ;; Lti*,it3.. ni p.rtiÀri"r deg:is re réarÉnagement, on

voit des Erot4l€ments ot i*" de la zone "-' "e"t*t-gt" 
-partir faire du repiquage

salarié "t ton" réarÉnagée '

Les fanilles qlri ont atteilt ur bon niveau dans la riziculture disposent souvent

des bénéfices irrrr""ti=r"LlË'"t-opl"rri,o,*ott p""ià* i""""tisseoents productifs:
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- fiécortiqr.reuses: I'achat de décortiqueuses a connu r:ne ér,oLution tr'ès rapidc
darts Ie secteur, en raison des opportunités de cornnerce qu'offrent le narehé de
Niono.

- l.racteurs: une dizaine de Erandes farnilles du secteur possàient des tracteurs,
qui sont très bien vaLorisés dans les zones exordées pour Ie battage du nil.
Certains en zone norr réalÉnagée pratique aussi le labour.

- "Bâchées": il s,agit des 404 à plateau, qui sont très sollicités por.rr Ie
t nrport de divers produits, parfois du chanp au vill4ge, nais le plus souvent du
village au marché de Niono, enfin perfois pour de plus longues distances. Certaines
fanilles délèguent mêure r,ur neorbre pour faire le tavi à plein teups.

- Tnnoùrilisl'; I'investiss€rnent dans le betiDent est t€Iativenent rÉcent, répandu
surtout depuis que Ies loyers de Ia ville de Niono se sont nis À augnenter
rapidenent en rêison de I teyiguité du terr.ain urba,nisable. Traditiorurellernent, les
très grardes familles avaient l t habitude de constmire au rcins une concession dâns
un gt?rral ceùrtre.

Ces tJTes d'investiss€nent sont généraldDent très r:eor.urérateurs, æis eonnaissent
aussi des contraintes:

- Pour les décortiqueuses, le nêrché cotrlnnce déJà à être saturé
- Les 'bâchées" ne sont 1ns tou.jours rentabilisées, selon I tusage quten font les

propriétaires
- L'irmobilier denande, avec I'anrgnentation du prix des terrains I un capital de

plus en plus inportant.

Les farnilles qui se dévelol4rent actuellement se trouvent donc déjà limitées danrs
le choix des activités. Ltne alternative pemettdnt de faire frrrctifier les revenus
rizicoles avec des capitau< variables est le corrnerce de riz, qui stest lui auss i
fortenrent développé. llais le nanque de formation et d'exfÉrience ont alÉné phisieur.s
Inifsa,ns à perdre de I tarient auprès des cormerrgants nalhonnêtes.

Ew.mue: avæ Le nouveau cri tère d'attributiott des surfaoes en zone rvta;zrilzagiée (l
han1l) t de nor,breuses exploitations se ttvuvant tapida nent bloquees dans leur
évof.ution pr la linitation du foncier. De;uu sol.utiotts s toffrent aLors à eLl.es: la
ditersification des activités, nais nous voJrcns qte cette ;;nlssibilité deviqû
difficil.e, ou L'&latanent de fa fanille, d&ision sociafa nent délicate,

I 3-l-6 Le r6le des fæs dans I, er<ploitatidr adriaole:

Nous ntavons pas fait spécialenrent des enquêtes ciblées ar4rrès des femes colons,

| ;:ï:Jï:itiT:*.u.*" 
concetï,ait une tvpolosie basée sur le forrctionnement slobar

Dtune nanière générale les fennes n'interwiennent dans Ia prise de décision au
sein de I'exploitation que sur les activités autondns sinon c'est Ie chef
d t erçIoitation qui décide des orientations de 1 , e:<ploitation .

Ceperda,nt les feures interrrierment de façon efficace dans Ie forrctiorureuent des
er<ploitations.

Ainsi iI ressort dt r.rne étr.rde effectuée en 1989 1ar der.u< stagiaires I du hojet
Retail, et de nos pnopres obsenrations que les femtes intervierurent dans plusieurs
activités agricoles et erctra agricoles:

I
I
I
I
t
I

I Morimoussou DOI"IBIA (IPR Katibougou) et Anna-Mariè LAL.ANDE (CNEARC l"lontpellier).
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* l.a riziculture:

Der:rr pôIes de mobilisatioh apperaissent sur
réeolte.

Ia riziculture: Ie repiquage et Ia

Pour le repiqr:qge ' certaines fermes foroent des gror.rpes (en zone réa'énagée nÊisêussi en zone non ré&eDagée ) et traveillent ensenrble ir"yan"""tt ,-" 
"* à, 

""garriqui est repertie à ra fin du travair entre les élenents d* s;,rp";-p""iois ra so,meest giardée et destinée è I tachat drure tenue ,niforue de féie F*- r" g"o,rp".
L€ groqpe_rcpique à raison de: un bassin de 30 ares à 5 ooo FCFA et un bassin de t0aresà1500FCT'A.
Au sein nÉrne de ra farnille res femes aident aussi re'rs épou< au noment durepiquage en faisant I'ar::achage et re transport aes plants a.-i" 

-p[irrie"" 
" r"rizière; elles participent quelques fois au repiquae" i."p""r-rt ai[.'

I€s travar.u< de rÉcolte sont assurés 1nr ra presque totarité des feomes. rêsprincipar.u< travarrr de la r'ecolte arxquelis res timei p"ti"ip.trt l}t r" nise ennoyette, Ia nise én gerbier et Ie vanna,ge.

*t:-_f-ry"- partic,ipent aussi de façon non systâlatiqr:e à d rautres oÉrations.!n etret certaines d'entre elles participent au labour , ssûis (en zonenon réanÉnagée ) et désherbage. -

I Le Draî..hÊge:

I.e r61e des fenraes dans Ia nise en valeur des jarrtins est perticglièrenrentinpo-rtant: è pertir de leur lopin, elles prrelèvent les pr.oduits ti,""ellire" a r"confectiqr des salces lors de leur tour de cuisine. l,tais elles c.,omerciallsent aussisouvent une lErtie des produits, I tarllent dégagé legr pernettant alors d'habiuerleurs enfants et d'assr.uer les irais àes goiË-en cas àe naradies.cêrtainea feflrfs epêrgnent de l'argerit qui peut être solricité au mment de ]-aperloce de soudure alimentaite. Il arrive en effet fréquement dans les fanilles endifficurtés que les chefs de famiDe denrardent à àhaque ",ât"d d" s, agslmer
ifeee$srnent, et que les chefs de nénage demntent ;f"r; ;;- fo.-" d" ""oeDtroutrrer pour nourrir Ia farnille.

I Les c{rltuFes pluvi"ales:

Ies feones sont noins mobilisé€ dans res travar.u{ de curtur.es pluviares.
Au eas ou erles sont nobilisées erles participent atn< ttavauuy 

""i*"ri":- képeration du sol: labour en faisanl le bouvier 
"" f;"iÀifi-ridi.'- Sa',is

- Desherbage
- Récolte (vannage) .

t L'élsrrage:

, L'argent lEgné sur les penc_elres de jardin peut être investi par res pt,opriétait€s
S 9" bétail, parfois àes boeufs aJ r"u.rri- rl existe plusi'eur:s raiiires ot resræa possedent cres boeufs de rabour. c€Lu<-ci sont alorl nis à la disposition de
l?_liilJ..:t gérés. par le chef d'erploitaiion 

",, ,orort des travanx charnpêtres. IIs'agrE la d'Lûr a\zanta,ge po-ur_ le_chef d, erploitation qui voit son équipeoent augbentégr€ce ar.u. autres nembres de la fanille. }bis if sragit aussi drun i-rrcànvénient, dans1" ::". où- c'es boeufs peuv_ent être réer:pérés à tout nooent par te prppriéteire: lesystène eet dqrc fragilisé.
C.ertaines femes sont aussi pnopniétires de petits nuinants.
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* I^es activités elctra-agricoles:

I Les femes tirent leurs revenus extra-agricoles de diverses activités: coflmet\ces Iartisanat...

I

t
I
I
I
t
I

t
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I

Le petit eorrrenee est une source
surtout Ie rlz et les condiments
karité. .. ).

de revenus pour eertaines femmes. I1 eoneerne
(Éte dtaraehide, eubes maggi, beume de

læ riz est achété en ped{y par les fetmes, elles le décortiqr.rent et le reverdent au
na,rché hebdmdair.e de Niono.
rl faut noter que le petit colnprnce cornait wre plus grosse anpleur en zone non

qu'en zone réaoénagée. Cela s, expliqrr sans doute per- I t eloigpeoent duvillage au nnrché, ensuite par la prus grarde disponibilité deL femæs en z(rre non
per ratrport à celles de Ia zone t€aænagée qui sont plus oc.cupées par

les tranaux de la riziculture.

Les revenus de l'artisanat viennerrt s'qjouter en eorlpléoent atl< autres Devenus
des femes, car leur i-qorta,nce est noirrCre.
L'artisanat n'est pas très dévetoppé au niveau des femæs du secteur : filage,
tresse, tissage des nattes, crochet, br oderie, décoration des couvertures, potérie.

3-2 Les syatàôês de roù.Etidr des "porrrreau( colqrsn:

3-2-1 Læs sestèpes de omdirtian des non-tÉsidants et ddrble€ctifs:

On appelle non-résidant la catégorie d, erçIoitants, sollicitant et adnds au
coronat, nais n'ayant pas été logés per L'offic"e du Niger. rrs erçloitent res terres
d'un village à partir de leur lieu d t habitation. Parni c.es nqr-rÉlidants qt retrouvetoutes les catégories socio-professionnelres: c@erçarlts, fonctiornaires,
retraités ' ...

Le 1*renoène de non régiderrce a une histoir:,,e. Des armées t96o à 1984, il €r.istait
"n statut officier appelé celui deg "divers" qui perllpttait arx esçloitante qui
n'étaient pas riés è l'offic'e du Niger ID,r r.ûr c"ontt at, de nettt e en valeur uure
percelle dane les perirÈtres irrigtleg.

_ A cette époque les erployés c.eribataires avaient droit à l/2 ha cqrtre I ha pour
les nariés. Êt raison de I t inexistanc.e de condition d t attrihrtion rigor.u.euse, cer:.xde l'office du Niger et bien d'autres encore s'attrih.raient d, i-qortantes
superficies.

A la suite des plaintes répetées des colons à I terrcontre de cette catégorie de
rizicrrrteurs, qui ocreupaient des terres nais en res valorisant mar, re president de
la Républiqre décréta en 1985 I'interdietion du statut "divers".

- lce fsilles en question s'installèrent alors nassive[ent en coloqisation, gous
la cotrverture d'un prête noo.

,.ces doubres-actifs, qui le plus souvent ne résident pes dans res villqges, sont
desi&es eous le terne de "non-résidants" et reprnesentent 5l des colons en zone non
réanénagée, et près de 40* en zone reauénagee, sul.te anux nouvelles installatiqrs
possibles grâce aux redr:ctions de sr4rerficies.

rls sont en générar résidant à Niono, où dans un autre village coron, æis
certains sont totalement absents de ra zone, souvent dmicirié à ségou r Beualro...

Por,r nieur< cemer le fonctiorureuent des ecproltations des non-résidants, nous
avons fait ure analyse en forrction de leur régidance.



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

rr s,a,git des non_résidants qui résident soi-t à Niono ou dans un virlage colons

r"il ;"i-;"pi;itent les terres â'utr autre villaEle colon '

C€ sont des fonctiornaires r cmerçants t retraités ' " "

DeDuis longt€mps l'obiectif d" 9:: 1o*""-"-i*tt" et double actifs étaient Ia

oroôrrtion rizicole -riq,ffia pour 1'autocons.--ii;" "t 
les écharuleg sociarr{: leur

Itratégie était d'v i,'""il- fâ tinim'm de rcyens hr'urains et finaneiers '

Mais plus rec€rmFnt t on observe lrl charulerEnt. notable du c€Nrportenent de ces non-

résidants et double actfis, surtout en zone !€sténagée '

L t étet des arlénagænts leur of fre de, . 
nouvelles opportrnltés de lains I et

certeins profitent des cêpitâL'< e:<tra-a!rricor"" 
- p"* 'ùte*slfier fortænt le

"tËiËtti;t qu, r.ne grarde qiorité d" 
-,".:^ l'::f.'$1' 

"?,.t,.u1;otÂr*tirs 

ont

décidé de faire de r" ,i?îârrl"u- 
-ùe activité principre. Pour ee feire ils ont

investi dans Ie ,*te"iàï-J"i-.o-fe à achetant- a"s itoeues de labour ' charn'e '

de eoflrpertelnent a permis à un grand nonbre dt entre etra( de

les e:rPloitations résidantes '

3-2-1-1 et doubte a'c!!!s t dans fa-sqlle d'éLude (Niono' d

hgrge.. .

C€ charulement
fonctiormer cornte

la3-2-l-2 dtrn

Etant donné que Ie riz est 19 nlat p,"il1tfl:=:ttadins '
la rizière a

suseité de plus' en plus d'interêt chez :::^::: f"?.T-:iiili,*'u 
ui'Ëtfi;J fr ilie"" eette catéÉorie de non-résidants

srossissent les rangs des erçl:i$ll:
3::ïffi"1u'=ii"i,ifi;ïd;îr;;;ià,,n i".=, des rétraités, des

qui 
-oni 

p,, t""eii"ié d"= attritutions sur Ie secteur '

pour bearrcoup d.'entre elI-C, le fait d't avoir une pareelle à

Élarantie en soit; certairr= Cott"tionnaires après leur retraite
fairedelarizicultureunea.ctivitéprincipale.

Nous nravons pas Pu effectuer des enquêtes auprès de ces

actifs à eause:

L,eur cas nta jamais été étudié sérieusenent et Ia- prenière version de la

tvDologie distinguait r"I"it""-ËJia-ti"-"i aottr" ""titt "" 2 trrs ' selon qu'ils

iitià*lti""t ou non la riziculture '

Ilestrapidanerrtappan.|quecetteclassificatiorrétaittropgrossièreparrapport
è Ia diversité deg cas ;;.ËË-;i 

-1"r 
"r,quete"r. 

r€nettaient en -cause 
le groupe

D des non_résida.nts ". 
'Ëï.iul-" '.rlfs, trouranJ àntestêbre de distinguer cette

catégorie de I'enseoble aî p"v""*tt ' Ley 1ry*Jéttit +t'it logent à Niono' oir

da,ng r:n villaÉe color, donc pratiquement ?1r-gr[â" leurs parcelles ' et que leur

*:î:S";H:"ïi ffi"1î""i'Ë"ï;,ii'u'ffit"#;"r cette catésorie de.no'-résidants

et double actifs au reste des exploitations res,idant6 du secteur ' Nous les avons

dorÉ retrErtis au sein 'tes autres tlt'oupe= t" fo""t]oh d" Iutlt perfonnnce technico-

écononiqr.rs, tout en "'';;;;-n":- 
i i"'p"ttt"o" à" 

-i"u"g attiïités exta-agricoles '

30

et double actifs

coûf,nerçElntS. . . et

ItOffice est une
décident alors de

non-résidants et double

alors

: t ltïu"T.1'ffiilieile à retror$er (certains utilisent les nons et pt€no'B

d'un lnrent ou alriér n"i^Ët?r'ti-Ë;;: ;êtt I'e'Yistence d'r'ure rizière à son not'
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Irlais nous:L'ôIls Lau avoir quelques rens,:igr renent-s lir.lr c'-rtte catégorie de p'nysans

Erâce à leurs reprèsentasts ( nanoeu'res perrnanenis ou des tiers arrtquels Ie charrp

a été confié )

La riziculture est pour etlY une activité secondaire;
pr6ur I t autoconsomnation et les échalges sociatt\:.

le riz est prduit uniquement

La main-dtoeuvre familiale ne perticipe FBS atLY travattx
des trrarcelles est confiée à trn tiers: paysan résidant dans

Si cette politique a eu
per \rers aura été r 20 années
tions.

champêtres. ta gestion
le village r nanoeuvre

des résultats satisfaisants en son temps, son effet
plus tard, une pléthort: de cadres dams les administra-

penwrent ou sinple relation.
Enfin c"s nou.râ",o colorrg ntont ar.rcLût rapport avec le village où se tr-orlve leur

parcelle : trns dt accès à f infornationl pas de perticipation ann{ travaux collectifs '

3-2-2 Les "ieutes dipl6llég":

Ltwr des problèmes au<quels Ie l,lali s'est trouvé confronté après son irdépenda'nce
en 1960, a été sans nul doute I'insuffisance de cadres.

ts nécessité de forner des cadles s'iuposait alors avee acuité'

la crise économique internationale, conjuguée anrx dures années de sricheresse et
la rnauvriise llestion des finances pr:bliques ont eu pour conséquence, que la forrcti<xr
p,rUtiq.r" ne pouvait plus assurer le iecrutement de tous les cadres sortant dcs
écoles supÉrieures.

c'est ainsi que des concours d'entrée à la forrction prblique furent organisés à
partir de 1983-1984' avec un nombr€ de places très lfunitées .

Face au nombre de plus en plus élevé des "jer.rres. diplônés " au ch€ouge l'état
malien ( avec le concours des beilleurs de fond et institutions firrarrcières ) a fait
des efforts pour mettre en pJ.ace des strûctures adéquates pour I'insertion des

"jeunes diplômés dans le Privé.

L roffice du Niger n'est pas resté en nrarge de ce problàrn et a décidé de faciliter
1, attribrtion deg terreg Àrrx "jeunes diplôrnés" voulant faire de I'a8riculture une
activité prirrcipele;

Ainsi à partii d" 1988, certains "jewres dipl&nés" ont bénéficié des attritrutions,
neis c'esi. en 1989/90 que la dernarde est devenue ph.rs forte. En effet lors du

àepouiltement des demardâs d'entrée en colonisation au titre de canpasne 1990/1991'
63 dernardes eonnant des "jerxtes di.plômés" ont été enregistrées.

Après le dépoui llernent 17 "jer:nés diplômés" ( dont 2 sur le secteur Sahel ) ont
eté'réellelneni installés pa.rce qu'ils- se sont présentés, soit 5I| des fanilles
notnrellernent instal lées.

Dans lroptique de dorurer r:n appr.ri à ces jeures diplônrés le Épert€rûent Socio-
Econonique 

- 
(DSb) de I'office du Niler et le hoiet ARFotl par I'intermédiaire du FIA

ont décidé d,assister techniquenent et financièrement les jernes diplôÉs.
En effet, le DSE a eu des séances de travail avec les "jer:nes dipl&nés" avant

Ie dârarrage de la carnpagne agricole; des conseils concernânt les techniques
culturales et la gestion de I'exploitation leur ont été dorrnés.

I€ FIA de son côté a fait des prêts ar:sc "jeunes dipl&És" pour le financement
d.e quelques charges opÉrationnelles ( frais de labour, repiquage , désherbage . . ) au

iit"" a" b calrpa.gne 9b.l9l, rernboursable en fin de carqngne avec ttrl intérêt de 1%'

Des dorurées b.aucoup plus precise concernant la politiqr:e de I'office du Niger
pour I t installation des "jeunes diplômés", sont disponible au DSE.

Historiquenrent, 2 types de trajectoire aboutissent atx "ier.sres diplônrés"
pratiquant la riziculture sur le Se'cteur Sahel:
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l,es "jeuures diplômés" insta,Ilés à leur
.ont pas équiÉs . f ls ont. i'appui tc'chnique
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propre compte. Ces nouveatla: paysans ne
et financier des structures citées plus

haut. Ltessentiel des travatl rizicoles est assuré par Ia main-dtoeuvre salariée.
Cependant ils pa.rticipent euv aussi à tous les travanrx.
[,es rendenents obtenus sur le riz sont très bons en général par rElrport au niveau
de rendement nrcyen des villages colons.
La politique de counercialisation adoptée est bonne; beaucoup de "jeunes diplùrés "
décortiquent leur paddy et place Ie riz à crÉiit, avec des intérêts éIerés, auprès
des forrct ionnaires à Eamko.

En trErge de la culture du riz ces "jeunes diplôoés" cmencent à s'intéresser au
I ueraîchage. L t e'<pÉrience étant à ces détruts, nous n t avons pas pr apprécier Ieur
I perfonmrrce.

Conme activités extra-agricole, certains d'entre eux sont ernployés sur les chantiers
AFFON et SAl\ltt I perdânt la contre-saison.

- Les "jer.urres diplfués' qui avaient déjà leurs paænts installés err colqrigatian.
C€s jernes ont alors décidé de s'ajouter à la grande farnille et perticipent au
fonctiorureuent gtobal de I texploitation. A I'occasion eertains dtentr€ euY apportent
un nouveau dynanisrne à I tercploitation grâce à leur niveau technique.
ta Eestion de la riziculture étant confiée au chef d'exploitation, leurs principe.ur<
revenus sont tirés à partir des lopins de terres qui leur ont été attribués pour le
noraîchage.

3-3 tes systèoes de pr.où.Etiqr des "l,lon+Idts":

I1 s'agit de toutes les fanilles ll4fsatrnes vivant dans Ie secteur ou autour du
sec.teur, rnais non inscrites au colonat.

Dans le cadre de notre étude nous avons fait des enquêtes cibléeg auprès de ces
I exploit:tions pour comprendre le forrctiorurenent de leur exploitati.on.
I

3-3-1 Les "Non$lors" dea villâges de I'office du Niger:

Ces "non-Colons" sont cerr.< qui vivent dans les villages Colons.
Certaines exploitations de ces "Non-Colons" sont équipées et fonctionnent come les
exploitations Colons.

Historiquernent, 3 types de traietoires aboutissent à cette catégorie de paysars:

- Les anciens colons qui sont restés dans les villages; leur dépert du colonat
résulte soit d'r.ne ér'ictionr soit d'une " lacr.gle de génération" ( pas de sr:ccession
eu ndrent du décès du chef d'esploitation). Ces exploitâtions vivent soit des
produits d'r.rr hors-casier, soit d'une pencelle de casier cédée per rn colon ou des
rel'enus tirés à partir de petites activités e<tra-agric'oles (petit co[trelrce,
artisannat...).
Toutes ces exploitations sont en général des exploitations en difficultés et sont
dans la rnajorité des cas protégées per tne exploitation aisée.

I Société Anonylne des Tra\raux -Outre lvler.
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- I.es ancietvtes ilurrill,:s i!is1.i-!ii ':)cs ckms le vill,ager souvent ciepui s sa création, et
qui ntont jarnais demandé à cntrer ant colorurat, préférant vi'r're d'wr chanP de
cultures pluviales à causê de I'absence des contraintes de I'Office du Niger. C€s
champs de- cultures pluvial.es sont der.enus par la suite des "hors-casiers".
- Les artisans, 1Écheurs ou bergers qui se sont installés dans Ie village pour
pratiquer leur a.ctivité et erploitent en conplément un chanp de cultures pluviales 

'hors-casier ou casier cedé.

3-3-2 Les "Nor{oldp" des villages "l,lqt+Iqrg":

11 s'agit des evploitations vivant dans les villages non-colons. .A I'origine le
sl'stàE de prodr:ction de ces erploitations était basé essentiellement sur la culture
du niI. Jusqutà rêcewnent ces exploitations ne se sont pas intéressées à la
riziculture à cauge des contt aintes de l'office du Niger ( presence de la police
éconmigle, éviction.. . ).

Mais actr.rellernent la presque totalité des expLoitations de ces villages desirent
bénéficier d'ure attribution de perc-elles rizicoles à cause deg raisons suivarrtes:

I - les nanryais rendernents de Ia culture du nil suite au déficit pluvimétrique et à
I'atta,que des criquets.

- les nouvean$ changements intervenus à l'Office du Niger: suppression de la police
éconooique, réarÉnagenents des percelles, promotion des organisations paysannes 

'libéralisation de la co nertialisation du paddv....

Historiquement 3 types de traiectoines conduisent à ces villages:

- les villages dont le syste re de production est basé uniquenent sur Ia cultutt du
rnil. A côté du riz ces ercploitations font quelques activités trnra et extrrr-
agricoles: collecte de bois, artisarurat ' petits comoerces, prestation de service 

'Pêehe...
I -Noto6s que certaines de ces exploitrrtions sont bien équipées et écharl8ent souve-nt
I leur attelage avec les col.ons contre une surface de casier ou de hors-casier pour

la riziculture.

- Ies villages qui en plus de leur chanrp de mil ont des charqx de hors-casier sur
lesquels ils font la culture du nril ou les cultur.es rnaraichères.
Cer{aines de ces exploitationg sont très bien équipées et perfomantes.
A côté de ces cuLtures ces elploitations font aussi quelques activités eYta-
agrieoles: collecte de bois, coflnrerce de riz et de mil, artisa.rmat, pêche..

- les villages peulh, avec un syst,àrne de prodrrction bosé essentiellement sur
I 'éIevage.
C'est aussi dans ces villages que sont gardés le Mtail des exploitations colons;
cette opportwrité permet à certaines erqùoitations de ces villages d'elqùoiter LrIe
portion de terres cedée per wr colon.

3-3-3 t€€ "lbn-f.olons" citâdins:

11 s'agit des fonctionnaires, comnerç:ants, "jer:nes diplôaés", "colpressés" des
entreprises , "partants volontaire à la retraite qui à defaut d'avoir une
attribution louent rne pa.rcell.e avec Ies colons pour I'e.'çloiter.
Toutea ces eyploitations pra.tiquent Ia riziculture conrne appoint al imentaire. llais
f intérêt d'une telle pratique est qu'e1le permet à plusieurs eYploitations
d t acquerir une er1Érience en agriculture avant d'avoir wre attrihrtion officielle.
Ceperdant ce systèlne de location des parcelles prsxl de plus en plus de l'anpleur;
nous nous sotÛnês posés la question si dâns I t avenir il ntaura pas des consâluenoes
néfastes pour certaines e:çploitations du secter:r eu égard anr,.< raisons qui poussent
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permettra .ûrement dtappr'â:ier la question.
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prj-]: ciérisoires : crainte o'é'.'ict:ion,
Ltne étrxie détaillée sur le problèrne

3-3-4 Iæg Réfugiés Touaregs r:

I1 stagit de toutes les e:q>Ioitations touregs chassées du nord par la sécheresse.
Les réfugiés touaregs ont afflué vers Ie sud du Mali après Ia grande sécheresse

de 1984.
L'ûffice du Niger, répresentant rlle sorte d'oasis dans un pays où la séche:'esse

devient rxr phénonrene pernÂnsnt, alors un nonbre important de réftrgiés ont afflué
vers la zone irriguée en quête de rizière ou tout au npins de riz..

Historiquenent 4 types de trqiectoir:es corduisent à cette catégorie de "Non-Colons":

- Les touaregs qui ont afflué au moment de la eéchereaaer et qui ont décidé de ee

regrouper un cahps. Cea touaregs sont reconnus par ltadminietration et ont la
pràpriéte de leurs sites. Leg exploitatione de ceË camps ont des champs de culture
pluviale et font du maraîchage eur de petites portions de terre. Ces campe mettent
Àussi à la disposition des colons une main-droeuvre inportante (hommea et femmea, en
particulier.lors du repiquage et la récolte du riz.-c." 

""rp" ne sont pas équipés et eont toujours confrontés à des problèmes ali-
mentaires.
Toutes les exploitationa de ces camps sont en difficultée'

- Les jeunes touarcgs venus avant ou après la sécheressc. Ilg sont en général
résidants à Niono et la plupart sont des célibataires. Ils ne. vivent que de travauÏ
journaliers: groupe de repiquage, salarié permanentr collecte de bois, chantiers ARPON

et SATOM ....,
La Eituation économique de ces jeunes est meilleur que ceux dea autrea.

- LeB touarega qui sont amivée après la sécheresge et ont décidé de s'installer autour
des villages colone ,ou non-colons. L-res exploitations mettent à la dispositione des colong
de La main-d,oeuvre et cherchent souvent dee parcelles rizicolee à louer. Les femmee
de ces exploitations font le tri et le glannage pour nourrir la famille.
Toutee cei exploitations sont en difficulté. Certains d'entre eux décident eouvent de
partir vere àtautres zones suite aux difficultés;. ils reioignent alore la 4 eme

trajectoire.

- Les touêregs qui Ëont arrivée après la sécheresee et qui sont par la suite partis vers
dtautres zonee à cause des difficultés d'adaptation.

CONCLUSION:

Les eystèuree de production que I'on rencontre dang le Êecteur Sahel présentent une
relative diversité. Lee opportunitée dtactivités productives sont asaez nombreuses.

La diversification dee syetèmes de culture dépend surtout de la posseseion ou non
de f<lncier. Àinsi, lee conditions dtinstallation des exploitations jouaient jusque là un
grand rôle dans leur fonctionnement.

Mais le réaménagement apporte dee changementE importants, dane la répartition des
terres d'une part, dâna iei pratiques dtautre partl enfin dans lee résultats dee
exploitations.

I Une anlyse plus détaillée est donnée en Annexe
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Le contexte dans leque! ér'olueni ies esploitations eet en pleine mutationr et l'avenir
devrait apporter un boulever sernerrr profond du système traditionnel'

3-4 L'enwironnenent socio-é!3:,4gmiqge deg esDloitationa du secteur sahel:

3-a-f Les--q9!9aC.-e!-!9q-ACLcgLLt-!qnq..villageoises/Ton villaseoig:

fje secteur sahel compte 9 .Associations \iillageoises (Atr! et 1Ton villageois (TVl ;

seul le TV a un statut juridique.
Les strLrctures organisationnelies sont les mêmes dans chacun des villages. Dèe leur

création I'office du Niger a confié à cee AV/TV un certain nornbre de tâches. cteet
ainei qu'ils sroccupent du recouvrement du crédit de campagne de ltoffice du Niger
auprès des exploitânts. Ces remL'onrsements stopèrent eoit en eepècea ou en nature
ftâaarf. Ils àIectent dans leurs magasins, les quantités de paddy destinées au

remboursement et ensuite les li'rrent à I'Office du Niger'
De plus, ils s'occupent de la sacherie au moment de la commercielisation. cee tâchee

sont ;émunérées (pour ce q'ri cc'ncerne Ie recouvrement de la redevance eau' ItOffice
ristourne aux .AV,/îV 0,5% d-u !ïontant perçu lorsque Ie tau:r de recouvrement atteint
g8%, et de 3% pour 100% 4rr r.ec.'. r ' r'ernlnt ). Les l:aite'-tsee (en moyenne 3 par gillage)

et ia bsscule (1 par .'r!lliree) ir.:r'nlcitent 6r-1a -À.fr/f\i de dégager de reseources non
rrégligeai:ies,

I.tnrgarlisatiol-) ci.ans {--es IÉ-'l'l''.r v! ê

.rr rê f nr r c lps êa:nlr-rit anl.s 'ii ,ii'
'-l Lr '- LU''-,i = .'v ù

brattetr.qes) not-lu Le bati.ailrr, !cst:

battage.

jl
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I
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.ir.. i-rr-,. mornent cie la récr:ite est faite de telle manière

" !,, f-ri-iSSal' peI ItA\i /T'\.t salrf eÏception (panne de
ùri ,i': ia prodllction battue représentent les frais de

LtAssemblée Généraie est !'instatrce sllprême de tous
normalement défendre les callses de ses adhérents et prendre
informations utiles pâssant PAI' eiles'

Par ailleurs, les AV/T\/ participent à la prise de décisions
Itinstallation des nouveauy colons, rno{iification des our/râ$esr
les mesures dté..tictiorl...

ces rrillages. Elle doit
des déeisions, toutes les

concernant les villages:
réattribution dee terr€sr

I
plus récemmentr tes A!',/T\.' s'occr-rpent de I'octroi du crédit de campagne (intrants

et équipementsl. Mais au N4 il e:r:iste rrne etlllcture particulière (comité de crédit) qui
s'occupe du crédit.

- L'équipement des exploitations: le Projet avec le conccurs de la Banque Nationale de
Dévelàpfement .Agricolà (BNDê.) a transféré su:. peysans ia charge de l'approvisionne-
ment e-n-boeufs de labour, Des pr.êts sont accordés aux -AV/TV et dee contrats sont fait
avec des réglons proclr:ctiYes. l,es boeufs sont choisis par les PayÊana eux mêmee et
une garantie dtun an est eccor.riép ;-'ar lee prodt-tcteurs. Parallèlemêntr des campagnee
de vaccinations sont orgairisées. l-a t'aisse de mortalité qui en découle rend moine
aléatoire la sit',ration des pa1'sans, en particulier pour les exploitations en équilibre
précaire,

- L,accès aux erédite: la gestior.r des crédits de campagne a elle aussi été transférée
aux pâyaans. La gestion en est pl'-rs stricte que lorsqu'elle était à la charge de
Itadministration, et la gestion ries e..:ploitations doit r'épondre à ces exigences. Ivlais ce
système permet de prendre en cc'mpte les cas particuliers.
Le Projer- a de plus conçLr Lln L'lan de remise à flot pour les exploitations les plus
endettées.

- L'approvisionneDent en intrante: le Proiet a aidé un groupement d'aasociations
villageoises à organiser des appels d'offres pour s'alimenter en engrais auprès des
commerçants privée. Depuis deux ans que ces eystèmes fonctionnentl leg tarife ont été
inférieurs ou égaux à ceus pretiqués par I'Office du Niger, et lee délais tottjours
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respeCtés. Tous les paysans soni tnaintenânt en mesure dtobtenir lee engrais en débUt
de campagne, et !a produ'ction s'arnéliore.
Notons'qle l''office'le fott"nissait avec les déleis allent iuequ'à 3 mois, et eeulea lee

exploitaiions disposant d'ttne forte trésoterie pouvaient stalimenter à temps auptèe dee

commerçants prir,és.

Mais nous avons conetaté à travers noe enquêtes que la majorité des exploitatione
du secteur Sahel n'apprécient pae les AVITV de leur village. Il8 existent dee conflits
dans plusieurs vilbiel du secieur. Ce qui a détérioré les relatione entre plueieure
exploiiations et les .qV/TV; certains p"yl"n" refusant même de collaborer avec lee
.AV/TV.
Not-rs ne nous 6ommes pas penchés sérieusement sur ces problèmes1 étant donné que

la situation des AV/TV est âltficile à cerner ; Ia gestion dee AV,/TV eet aseurée par les
organisatione politico-administlatives.

3-4-2 Les colons et I'Officq d3r .J!ig,ç-g:

confolmément au:: grar:.Js a.':es iii.finis par ia réhabiliiation de l'office du Niger' le
projet stest doté d'un volet !:ot'rtt:rt inrl Orgànisation Pal'sanne (FOP) chargé du conseil
ieclinique au..,( exploitants, ei. d,-r cr-.,seil de gestion (crédit, plan de remiee à flotli il a

aussi ;ne fonctiàn d'appui itrtr: ot'ganisations pa1'sannee, dont lee rôles ont été
fortement dér'eloppés aans ia zone dn projet et avec lesquelles iI mène dee-discuseione
pour élaborer lel propositions tie réaliributions. Enfin des actiona spécifiquee sont
conduites en direction des femrnes.

cependant, si plusieurs de ces rôies ont été atteints, il eet apparu dang noe enquêtes
q".-i"" p"yér"" se plaignent de ia démarche adoptée par le -projet en matière de

Ëà"""ii tË"Ë"ique. rn effËt les pctl'33ns troul'ent que les conseillerg 
- 
doivent faire dee

conseils individuels ..r* pry=Àtr", au lieu de faire dee aseemblées générales ou
dtassurer une permanen"a àrrr= ies 'r'illagee (ou au bout des arroeeurg) ou leg payaâns
sont invités à r'enir expliquer eux mêmes leur problèmes'

Mieu:r, plusieurs patr'lsns nc'tls ont fait part de leurr mécontentement auite au laxisme
obserr'é chez ies conseillers et agents des villages, après leur avoir eignalé les
problèmes au:.qllels ils ont été confrontés au cout s de la campagne: attaque des
èhenilles, inondation des parce!les, tlifficultés de dlainage.""'

Mais, il à noter qu'il est difficile de faire de faire des coneeils individueler vu le
nombre important des exploitations du Secteur.
Nous pensôns que, la dérnarche sclaptée par le Projet pour dqnner des conseile aux
paysanu ntest forcénent pas nna'-tlaise, même si elle est critiquable.
Suite Êux nombreuses ."itiq.,"= cies paysans, iI appartient naintenant au Proiet de
prendre des dispositions né.:.:ssait'es ; une augmentation du nombre deg conseillers
aglicoles peut être une sol'-tt,!,:rr inielmédialre.

3-4-3 Les relations entre coloB-q:

Ncurs ntar/oi-rs pu cern€'r'
Crrlôns. Cenendant au cours'"f,-'

de ces relations:

ies relations possibies pou\rant eyister entres les
er)qLlêtes noLls a\.rons pLl obsert'er quelque8 unes

- Au moment de la période de soud.ure, toutes les exploitations en difficultés et même
certaines en équilibre précaire demandent le concoure de I'-AV,/TV pour leur donner
quelques eacs de riz (parfois du rnil) remboursable en fin de campagne. Il se trouve
que souvent lt.4V ou le TV ntest pas à meeure de eatisfaire toutea les demandee par
manque de trésorerie disponible. Les exploitations qui sont perceptibles à cette période
de soudure sont alors obligées de demsnder aux exploitations puiaeantee de leur prêter
main forte. Celles ci prc.fitent de cette opportunité pour donner des sace de riz à
crédit aux paysans en difficuités, r'emboursables avec dee intérêtg élevés: à titre

lrJtJ te s
cie i-l()s
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d'exemple 1 sacs de riz paddy, donné à crédit est renboursable en fin de campagne
contre 2 et parfois 3 eacs.

- Toujours pendant la période de soudure certaines exploitatione viennent en aide aux
petites exploitations, mais en exigeant dtexploiter au coura de la campagne agricole une
lartie de leurs surfaces en hors-casier (quelque fois en caeier) contre lee sacs de riz
prêtés.

Avec ces différentes pratiqr-res il seyait difficile, au.u exploitations en difficultés
voire même en équilibre précai,e c!'ét'oluer ve.rs deg types d'e-rploitatione performantea.

- certaines petites expioitations en difficuités aont sous la protection dtune grande
exploitation. C'est ainsi que fréq':ernrnent ces grandes esploitatione viennent en aide
au.r petites en assurant cel.tains tlal'ar,i3 charnpêtres (labour en particulier) et en leur
donnant des vivres pendani il pér'ir:lde de soudure.

- Certsines exploitations s'assor:ir:nr *ussi entree elles pour faire ensembleg le8 travaux;
a défaut, un lII peut êtle enr".l]'é dans une autre er:ploitation contre un boeuf de
labour...

Comme nous I'avons dit précédenrnent de multiples relations e:ristent entre leg colons'
et il est très difficile de les cerner, IVais ce qui est sûr c'est que ces relationg peuvent
agir favorablement ou défa.ro::aL'lement sur Ie fonctionnement des e:rploitations.

3-4-4 Leg figuree de comnerciglisation:

si l'ér,olution du prir: du riz eu llali a connu plusieurs phases, elles sont autant
iiéee à dee ciécisions politiques en matière d'importation qu'à la pluviométrie. Au
démarrage du projet, la commercialisation venait juste d'être libéralisée' et les payeane
en ont peu pràfite; c'est surtourt en 198?,u1988 qu'ils ont pu tirer parti dee prix du
marché librJ, stimulés par un bon contrôle des irnportatione; la même eituation e'eet
retrourrée en 1988,/1989 (malgré rle bonnes récoltes au sud). Par contre en 1989,/1990t
le prix du riz a été faibie pendant la période de commercialieationl en liaison âvec de
nouvellee bonnes récoltes <iu su{ et un relâchement du contrôle dee importations
(dtune suppression des impo'jt.a t ilr'! s, on esi passé à un contingentement, puis à une
f qvqfioni. Si les nremiàrea âvrv,É.'< .i" nr'.-. iet ont donc été favorable au niveaux des prixl
surtout par cont!'aste ar.ec ia sitr-ration antérieure de comrnercialisation forcée, la
dégradation du rrarché .l r.l li:' ;, r ! l'r:gis r, rée début 1990 inquiète .beaucoup lee payeane,
ainsi que I'Office dr-r l.iig,-'r' iui-rriôrr,:, qrri a dr-r mal à r'endle son riz après transforma-
tion. Cette mevente fait q'-re I'r-'ifict rl r-r Niger a des difficultés pour payer raPidement
Ie paddy li'r'ré par les palsans, et de ce fait ne peut jouer un r'éritable rôle de contre-
poids sux aléas du marché.

tependant la libéraiisation de !a comnercialisation a permis de faire quelques
constats au niveau du fonctionnement de certainee e:iploitations:

* les payeans les plua aieés, mais aussi dtautres acteurs économiquee, ont investi
dans des décortiqueuses qu'ils placent dans lee villages (une décortiqueuee privée par
village en moyenne).

* la vente du riz blanc s'accroit chaque année, permettânt au:( paysans d'augmenter
considérablement leurs marges sur la commercialisation (bien que les prix eubieeent
d'importântes fluctuations),
remarque: It2ffice du Nigey ccntinLte d'assuter un débouché pour le tiz avec prix seuil
subventionné de 7O FCFA,4tg de paddy,

* Tout individu disposant rJ 
"-rn 

y-'e 11 de trésorerie pellt pratiquer le commerce de riz,
faisant ainsi fructifier son capita!.
Notons qu'il s'agit d'unt:.ecri'-iié pratlquée e-"sen t.reiJemer: f pa!' ,les membres dee lamilles
ajsées, .rnejs certaines fant!l!t.^;;;1:,i,-'51s-c ont t:ottt,é là une nouvelle soutce de revenus,
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Pour leg autres productions, le niweau des prix est moins liés à celui des céréaleg
au sud (mais pas à la production locale); pour le maraîchage les prix sont trèe
saieonnierg, et lrès instablee d'une année à ltautre; le marché local est trèe étroit, les
ventea ae font en direction de ségou, Bamako, voire Abidjan via sikasso. Les Paysana
du secteur Sahel sont assez bien placés sur le marché maraîcher, vu la proximité de
la route goudronnée, qui vient jr-rsqu'à Niono.

Notons que hous avons constaté dans certains villages colone (notamment Ténégué),
que certaines grandes exploitations ont adopté une bonne politique de commercialisation
d-es produits maraîchers. En effet ces exploitations ont deg partenairee commerciaux (en
génèral des femniee qui I'iennent des villages environs) qui prennent lee produits pour
àller les vendre dans les mar,:hés !ocau:; ces femmes ne paient I'argent qu'à leur
retour.

3-4-5 Lee colons et l'ende--!!:=:rq'"!-i:

Nous présentons ici su:' la sii:r-raiion dtendettement des paysans du secteur sahei.
Elte a ét]é faite sur la base d'une étr:de en cours au Projet Retail effectuée par Alain
CORNU (Stagiaire ISTOI{ - Le }Iavre - P. Retail- O.N).

A j'arrir'ée dtr Projet Retail, 2 3ne auparâ\'ant le gei des dettes intervenu par
décision présidentielle est redet'enue préoccupante.

Le maniue de rigueur, Ie "larisme" de i'ON en matière de recouvrement des dettes,
conjugués aux difiicuités rencontrées par de nombreuses exploitants ( epizootie de
Ig8.i, l,éseau d'irrigation en tr'ès *a1rr'Ài= état), apparaissent comme les principales
calrses de ltendetternent des exploitants du secteur.

Le tableau ci dc'ssous donne ie rriveau dfe44e!!glng4t du eecteur Sahel en 1986,/Ê?:

D TTES
ZC',NI

ii-BLi"lç'l..ilttlEE

ZCNE
NCN-RÊ{Î.,TENAGEE

TIJ|TAL

L'E'TTES GELJEES i È 1i_).j 7'25 FCIF-A 4 ?63 73Û FCFA 22 873 455 ICFA

LTETTES 1986.i198? iir <-i7x >iiiô [it^:I,'À 5 917 0i5 FCFA 16 895 935 FL:FA

NC{"IBRE D, F|PLI_IITATIT*NS
ENT'ETTEES g6 /87 1i1 72 183

Face à ce constat r Ie Projet F-etail et l'office du NiÉerr en cotrcertetion avec
les evploitants de la première zone réalÉnagée (4 villages, dont I partiellement
réanénagée ) établirent wr plan de rééchelonnement des dettes constituées au cours
des canpagnes 85,/86 et 86,187: la " re-nrise à flot".

Ce plan de rernise à flot, i.n!.r-iaienent prérnr sur 2 ans ' fut remodulé à partir de
1a contre-saison 89, en raig,:n du non respect des échéances pa.r de nornbreux
erploitants ainsi que des inpeyée q',r'ils présentaient au titre des canpagnes 87188
et (ou) 88/89. Cet réâ:her,l,-'nrr..,nrr lrr .,ies impâI/és de detles de ca.mpagnes stipulait que
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le non-remboursemeni total <i't.n+: des échéances (au 30/07189 puis au f0/O1l90)
entrainait automatiquenent à une prop'osition d' é\'iction'

.A f issu de Ia dernière échéance du rééchelorurernnt r 74 des 111 exploitants avaient
apuré leurs dettes, soit 67%.

Parallèlenent à ces plans de "remise à flot", un nouve.L erdettement (exploitants
non-end.ettés en 86/87 

-nnis 
endett-és en 89) s'est constitué en zone réanénagée r en

raison des difficuLtés qu'ont rencontrées certains exploitants nalgré ]e processr'ls

d ' intens ification, nais aussi dtun comportement de non-rembor:rsenent '

Le tableau ci dessous donne La sit,-urtion du nou{el erdettement du seeteur Sahel:

I
I

I

I

I
I

I
j

ZCùIES Tf:NTANT

REAI',IENAGEE I l'.{ I 913 650

NCN-REAI',TENAGEE i7q 15 341 260

soit un montant total de 25 254 910 CF.Â-. E:t fin 1989, Ie niveau d'endettenent du

secteur av"ait donc dépessé celui de 1985.

II apparaît qrre I t end.er-t ernent rl.(:rneure toujours,-ut problème préoc"cupant, bien que

tes résu]t-ats &rononiq'.les e1 iirl:lnciers de La nrajorité des eYPloitertts se soient
améliorés, surtout en zone réanrin:rgé:e depuis Ie dérnarra8le du processus dt interlsifi-
cation ,

3-rl-6 [.es ColonE_

L'intérêt du réanérlagem:ut ei dt-: I ' intensification eet d'avoir perrnis à certaines
erploitations d.e s, aff:-arrchir. rles c.rntraintes liées à leur petite taille pour
po:uvoir accunuler; ce phénc.rn?rrrc r:::iste anrgsi en zone non réanénagée, nais il est
plus difficile vu les- faibtes i---'t eni ialités productives des percelles ' Meis le
réanÉna.gement a aussi accéi.éré les phénornènes dté.;ietion: les evploitations sont
cond.anrnées à réussir I 'in+-en::i{J.:ntion ou la divers! i'i.cation de leurs activit-és r

fauLe de quoi elJ.es dispa"t'a-issr:nt, é.:incées du colonat IDur non remboursenpnt de
Ieurs dr-.t Les (d'aut:rnt Fl'.rs r.ite qr-re I'Offiee du NiÉer a beaucoup de dernandes

d' installation à satisfaire ) .

10 farnilles de Ia zone réarnénagée (-l%! ont subi ceti-e mesure à la fin de la cajnfragne

1988.i 1989 et 15 fa'niLles (5f6) à I'issue de la canpaglre 1989/1990 r. Pour les

r Près de la moitié aont des petites familles de paysans âgés, ou de jeunes récemment
séparés de leure parents, ou simplement de colons sane la main dtoeuvre nécessaire à

I'intensificetion. .Autant sont des fonctionnaires, commerçants, agenta de I'Office'
retraités pcur qui i'agric'-rlture est t!:ès secondaire et "minière". Quelquee-une sont des
colons qui pourraient renL'nrrlstl u:nis ne le font pas tet joue le gel des dettes?).
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erploitations en diffic'uités, ics pians cle remisc :! ir'-\t- nc consl-it-uenl pas la
penacée, prisque faute dtaccès imléiiat à de nouvear.r:: crâiits elles ne peul'ent se
rééquiper, et donc avoir viaimeni- toutes fes chances de réussir I ' intengi. fication.

I
I La politique de décentralisation , ainsi que l,a nécessité d'assurer un entretien
I rigoureux du réseau1 induisent que I'Office du Niger doit désormais être strict enr matière de recouvrement de la redevance eau.

I Conformément à l'application de cette nouvelle orientation politique de I'Office du
t Niger, 34 exploitations du Secteur Sahel ont été propoeées à l'éviction au terme de la

campagne 90,/91.

I Ces exploitations sont celles n'ayant rien payé sur la redevance eau de la campagne
1989,/90 ( hivernage et contre saigon).

I Des enquêtes ont été effectuéee auprès dea chefe d'exploitations ou de leure
I représentanta pour comprendre le fonctionnemênt de leur exploitation; une attention

particulière a été portée eur leur situation d'endettement.

Plusieure raisons ont été avancéee par les exploitants pour justifier éventuellement
leur situation d'endettement.

Pour mieux cerner le problème, I'analyee a été faite selon le critère de résidence.

.Ainei parmi les 34 exploitations, 19 exploitatione aont résidantea et 15 aont des
exploitations non-réeidantes.

Cas dea réeidante Une analyse des 19 familles réeidantes et leur claaaement dans la
typologie ont abouti aux conclusiona suivantes:

* 1l fnmilleg sont des familles du groupe 4 (exploitÊtions en difficultés).

r 6 familles sont des famillos du groupe 3 (exploitations en équilibre précaire).

t 2 familles sont dea exploitations du groupe 2 (exploitatione en sécurité).

Pour les exploitatione en difficultés, leur proposition à ltéviction aemble ae iustifier
eu égard à leurs caractéristiques (cf la typologie élaborée des exploltations agricoles
du Secteur Sahel).

Les 6 exploitations en équilibre précaire sont en voie de rejoindre les exploitations
en difficultés euite aux évènements imprévus, intervenue réceurment (perte d'un boeuf,
maladie ou décèÊ du CE, maladie dtun membre de la famille.....).

r Historiquement 4 types de trajectoire conduisent aux familles enquêtées' en équilibre

I précaire ou en difficulté.

- lea ealariég permanents dans le village depuie 3 ou 4 ans et qui ont décidé d'être
I autonome en bénéficiant d'une attribution. L"tea exploitations sont Êans équipement et
I n'ont en général qutun seul TH.

- les exploitations isaues dtune eéparation de famille par suite de mésentente et ayant
été défavorisées au moment du partage de I'héritage.

- Les exploitations dont le CE vient de prendre la succession de son père ou de son
frère. Ltinexpérience et le manque dtéquipement se conjuguent pour rendre Ie décollage
difficile.

I
I
t
I
I
I
I
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- Les anciennes femilles instailées, mais al'ant des problèmes de gestion suite à la non
cohésion de la famiile.

Les 2 familles sécurisées ne devraient en Frincipe pas avoir des problèmes de
trésorerie pour payer la rederrance eau. Elles peuvent être considérées comme des
mauvais pateurs. Cependant toutee les 2 familles justifient le non paiement de leurs
dettee pÀr le fait qutils ont eu des problèmes a'ec I'AV de leur village. Notons que ces
2 exploitatione aont en conflit ouvert avec leur AV.

ke dea non-réaidan tÉ

14 exploitations/lS ont pu être enquêtées; une famille nta pas pu être enquêtée
puisqu'elle est résidante à Ségou.

La répartition de ces 14 exploitationa dans la typologie est la suivante:

* 4 familles sont dês exploitations en équilibre précaire.

* 4 familles pratiquent la riziculture comme appoint alimentaire.

* 2 familles aont en difficultés.

* 4 famillee sont sécurieées.

Toutes les catégoriee socio-professionnelles se rencontrent parmi ces non-résidants:
marabouts, commerçantr mécanicien, manoeuvre, retraitér fonctionnaire.

Quelquee remarques importantea Eont à signaler concernant cee l4 non-réeidants:

- 2 famillee Êont résidanteg dans dea villagee colone: une aécurisée (N7) et une en
difficultés (N'Débougou).

- 12 famillee sont réeidantes à Niono.

- Parmi lee exploitations pratiquant la riziculture comme appoint alimentaire, 2 familles
(lBB du Nl èt4BC du N4) sont apparues eur la liete d'éviction à cauee d'une erreur
adminietrative.

- une exploitation (sane numéro du N4) n'a pae dtattribution officielle au N4. cette
exploitatiàn avait bénéficiée dtune attribution temporaire en attendant leg attributions
officielles.

-ConclUgion: La combinaison: de la digtribution de crédite, d'impératifs de production
et cle la commercialisation a été la politique de ltOffice du Niger juequ'à récemment.
LrOffice du Niger s'est montré laxiste quant au recouvrement dee detteg et a continué
à accorder dee crédita pour tenter d'aggurer une production, en hausee, ou du moins
Constante dtannée en année. Le comporteurent de non remboursement ( "mauvais
payeur") s'eet développé et existe, bien évidemment, encore aujourd'hui.

Cette politique de I'office du Niger, qui a toujours été d'être tolérante vis à vis du
recouvrement âes dettes ( gel des dettesr plan de remise à flotl remise à flot de la
remise à flot) reste encore dans la mémoire des paysane. Si bien que les paysans
pensent ne pas prendre de risquee, en refusant de payer à court te-rme _la redel'ance
àau. Nous avons r.marqué que les paysans préfèrent toujours payer lea dettee de l'AV
au détriment dee dettes Office du Niger, pour bénéficier des preetations dtengrâia et
de gemence.
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cie ces er:ploitati'*'ns proposées à l'é''''iction
remârques s'imPosent:

I

- Les familles en difficultés voire même certaines qui sont en équilibre précaire

"i"qr""i 
à;èi". évincées à."r". de leur performance technico-écononique. La survie

à. i"n,"l""ite de ces fani es dépena d'une- autre esploitation {performante}. Cependant

,rr- e"è""t."t imprévu qui e'ntraînera un -changement de 
- 
comPortement de cee

.*ptoit"tlorr" perfo-rmantes-.i"q". at motiver l'ér'iction des exploitations en difficultés
ou en équilibre Précaire.

-Ily'aunmanqued'informationetdesensibilisation.Eneffetbeaucoupdepayaana
orrl étJ r.r"p.is àe voir leur nom sur le papier dtéwiction. Ce faieant I'office du Niger
à"it p"."a"" des diepositione adéquatee po,* une_ large diffusion de l'inforuration afln
de pérmettre aux paysans de prendre lee diapoaitiong nécegsaires'

-Ilsemblequel,officeduNigerhéeiteencoreàprendredeemesuregatricteequant
"r, 

r."orrr".i.nt dee dettes. Certaine payaans ont affirmé qutil leur suffirait de payer

une partie de leure dettee pour ne pae être évincée'

- Enfin, on ne doit pae se référer etrictement au cas de ce8 exploitations propoeées à

l'é;i;lï;;;";" iaire'un jugement de la situation_d'endetternent des paveans du secteur
3rfr.i "i" ï r,is de I'Officà du Niger. En effet il y a beaucoup d'autres exploitations
io"t.r"rrt endettéea qui ne sont pas apparue. eur Ia liete d'éviction pour la eimple

raieon qu'elles se sonCmanifestéee-en payant (minime soit la somme) une partie de leurs
dettes.
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CITAPITRE 4 : LttS LrRIT'ERE-q U'fIL.ISES POUR L'EI,ABORATION DE LA TYPOLOGIE:

Conformément à la demache adoptée pour i'étucie nous avons effectué des entretiens
avec tous les agents aJ'ant participé à I'étude. Ces entretiens avâient pour objectif de
définir lee critères permettant de comprendre le fonctionhement dee exploitations
agricolee du secteur Sahel.

Dans un premier tempa, nous avone demandé aux agents de noue citer les critères
qui eelon eux sont prédominants pour la compréhension du fonctionnement des exploita-
tione. Pour chaque point cité, nous avons dernandé une argumentation sur les
indicatione fournies par cea critères.

Dans un second ternpe, noua avons considéré lee pointe présente dane le guide
dtenquête mais non cités comme fondamentaux par ltsgent: il etagieeait de déterminer
e'il e'agiesait d'omissions de ea part, ou gi ceg critères étaient conEidérée comme ee-
condalree et pourquoi.

D'une manière trèe générale, lea enquêteura ônt cité a priori deg critèrea de
structure pour expliquer le fonctionnement dea exploitatione. A poBteriori' ile ont
montré que ltensemble du système de production était à prendre en compte.

Pourquoi cette attitude pratiquement eystématique? II est vrai que juequ'à
récemmentl la structure des exploitations conditionnait beaucoup eon fonctionnement.
Maie lee changements enregistrés depuis quelques années (libéralisation de la
commercialigation, responsabilieation des producteurs, rééquipement dee exploitations,
réaménagement8... ) ont remie ce fait en cause: de petites exploitations peuvent
fonctionner eur un modèle analogue aux groaseg.

(Les chiffres entre parenÉàêses donnent
priori purs a posteriori )

LES .CRTTERES pE çTRUCTURE

Ie nombre d'agents as,ant eité ces critères a

La comoosition de lE famille (I2I7,,

La population totale d'abord (9/17) donne le nombre de bouchea à nourrirl et doit être
rapportée à la surface pour détecter d'éventuele déeéquilibresr et à la production pour
évaluer la part que l'exploitation peut dégager pour sea investieeements aprè8
ItautoconsomDation.

La main d'oeuvre familiale

Elle conditionne le fonctionnement de l'exploitation, en particulier e n z o n e
réaménagée avec ltintroduction du repiquage. Il apparaît que le critère à prendre en
compte n'eat pas celui de TH ! maia l'ensemble de la main d'oeuvre familiale mobilieée:
pag z (13,/17).

I LtOffice du Niger définit cette notion ainsi : Travailleur Homme (TH): tout homme

valide de 15 à 55 ans.

I 2 Population Active Effective (PAE). L'Office du Niger définit la PA: toute personne

I valide âgée de I à 55ans.

I
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Les femmes, r'oire les en.fants, cccupenl en effet une place très importante dsns les
tra\raux. On voit certaines familles linitées en TH remplacer les hommes par les femmes
(labour, récolte...). En zone réaménagée, on observerait d'après les agents une
àugmeniation du nornbre de ménages (potygamie) due à la recherche de main d'oeuvre
familiale. ces observations laissent p.n"er que notre étude a négligé le rôle des
femmes.
Remarque sur les femmes: 2 agents nous ont ra remarqué que les lemmes pouvaient
aussi êEe une source de dépenses supplémentaite pour les exploitations: un nombre
de lemmes é|evé veut dire un nombre de laniltes dépendantes élevé (cadeaux...),

Le manque de main d'oeuvre familiale oblige à un fort recoura à la marn d'oeuvte
salariée qrii augmente les chargee de l'exploitation, sans compter que le travail effectué

e6t souve;t de mauvaige qualité (manque de motivation, rapidité exceaaive dea travaux
payée à la tàchel. (5,/17)

Le critère de THr e,il représente mal La force de travail réelle, est néanmoinB à
prendre en compte, en pÀrticulier en zone réaménagée, puiequtil détermine le.
attributione. Il permet donc de Juger:

- d.ea performances de ta âami[[â, lore des attributions, I'AV peut majorer la norme
de I ha,/TII si elle considère que la famille peut exploiter plus.

- de la preseion sur Ie foncien certaines familles à forte démographie ae trouvent
quelques ànnées après le réaménagement avec un nombre de TH très supérieur à la
J,rp"ifi.i". La famille eet alors obligée de se tourner vers d'autrea activitéa pour
valoriser cette main dtoeuvre.

nemârqu','-, nous avona interrogé les agents sur ltinfluence du nombre de ménages dans
tes famillee. Il apparait que ce facteur est gecondaire et que ce qui compte aurtout
est "l'entente',. iès écbtàments ae produisent dans n'importe quel type de famille.

La superficie en casier (15/17 - 2/17)

Elle est à raPporter:

I dtune part à la population totalet nous
permettre de couvrir les besoins de la famille.

I *.1,,da",Ïjiî":"#*i,i;".1"sï;tfrîi".i'"#;jiff:i"o3't

Itavons vu r pour savoir si elle peut

éventuellement financiers (si la
la maîtrise de cette suPerficie:

I
I
I
I
I
I
I

* une surface jugée trop imnortante par rapport à ces moyens peut arnener des
difficultés: mauvaiÀ rendementÀ qui, une fois lee chargee payées (redevance, engrais...)
ne permettent paa à la famille de satisfaire ges besoins. ll semblerait que ce cas de
figure eoit asaez rare dans le aecteur.

* un surface trop faible par rapport aux moyens de production pousae la famille à
diversifier ."À-ictiîitéJ eelon les opportunitéa: maraîchagel hors-caeierel actiwitée
extra-agricoles...

L'éouipenent ( 17,/17)

Il s'agit d'un facteur clé dans les syetèrnes de production de l'Office du Niger. En
effetl une des conditions easentielleÊ pour Ia réuseite de la riziculture, en particulier
avec le repiquagie, est le respecÉ du calendner cultutal

* Le eous-éouipement eÊt donc un signal d'alarme pour juger une exploitation. Maie
il ". "t"gft Ë" d\.rn .ritère absolu car beaucoup de famillee ont recoura à ltaide ou à
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la location, e! si slluYent c,:la leur. amène un retardr il alrive que des e.tploitations
sous-équipées obtiennent une bonne production.

d tun faible niveau économique.
bien les entretenir. Il faudrait

* LTn équipemen t " juete " ne dénote pas tou jours
Certains pa)'sans préfèrent avoir peu de boeufs et
pouyoir juger du degré dtentretien des animaux pour
Ën général de bons producteurs (décisions réfléchies).

détecter ces paysans qui sont

r gn---gfÉSlfipgmen! peut révéler une etratégie de divereification dee activités
1prîE|i[Ëïï. s*i..s; o,, 

",, 
. contraire simplement un certain orgueil: un paysÊn

bien équipé bénéficie d'un certain prestige.

En définitive, I,équipement peut être un lacteur esplicafir d'une situation' mais il
eet dilficile de'Ie preidre coime un lacteur discriminant en raison du caractète non
absolu dea références que nous venons de citet.

La oroduction ( 17,/17)

Elle est le critère essentiel pour juger le fonctionnement dtune exploitation. Elle est
en etfet b t'ésultat de la geition des noyens de production: mobilieation de la main
d toeuvre, choix techniquea...

Msis elle est aussi soumise aux conditions du milieu et permet de détecter dtér'entuels
îacteurs limitant non apparents dsns la atructure de I'exploitation (état des parcelles,
méeentente dans la famille... ).

l,a gituation financière (11/17 - 6,/17)

Nous avons résunré par "eituation financière" toutes les remarques concernant
Itendettement, les invesiissements ou la gestion des revenug. Ces éléments ont rerement
été cités eimultanément, mais nous pensona qu'ils vont toujours eneemble'

Il e'agit de détecter:

- Les familles en difficultés (10,/17 - 3,/17): I'endeltement n'est pas toujours visible
dans les résultats cai aes familles ayant des difficultée de production peuvent
bénéficier d'une aide, ou au contrairel des exploitations avec une production correcte
peuvent être mal géréee ou avoir des charges eupplémentaires (maladiee...).
'pi"bilité:1"" crédiie auprès d'autres paysana sont des données difficlles à obtenir. Les
informations sur I'endettement ne seront donc jamais complètes.

Leg ttmaut'ais palreurstt
I résidents Peu motir'és mais
I règne pas et qui risque de
I

(3/17): ce Eiont des paysans
aussi résidents réticents) ou

de mauvaise volonté (non
des familles où ltentente ne
mauvaise gestion du CE...).

I
I
I
I
I

connaître un éclatement (vols,

- 4 agents nous ont cité la tréeorerie comme facteur important dang le fonctionne-
ment dei exploitations (embauche dé main dtoeuvre eaLariée, intrants...). Ce facteur egt
difficile à évaluer mais un critère entre en compte: les activitée extra-agricolea.

- Les stratéeies dtinvestigsement (?,/17 - 7/17): inwestissements dans ltoutil de
proa@tissementsdepre.stige.Laprésenced'investisse-
irents dénote toujours du bon niveau économique de I'exploitation.

- Les char(es non apparentes (2,/17): cectaines famillee bonnes productrice ne
p"r.'@sondelachargequereprésentelesnembresdela
irande famillà extérieurs à I'exploitation, phénomène important dang la zone office du
Niger, Burtout depuis la séchereeee.
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I iabilité: ii csiste rles chefs d'expioitation qui dégagent des revenus mais choisissent
de ne pas investir (épar:gne) ou de les investir dans leur pays dtorigine (cas fréquent
chez lJs Miniankas). La sitiation apparente de I'exploitation est alot's trompeuse, (2,117 )

!'ous nous trouvons à nouveau face à un critère difficile à maîtt'iser, même si I'aléa
est moins imlnt'tant cette fois que 1:our L'équipement.

LES AUTRES ACTIVITÉS PRODUCTIVES DU SYSTEME DE PRODUcTION

Le maraîchase (2,/17 - 15,/17)

II est clair que le jaldin à une grande importance pour leB famillee du eecteur. Il
permet en effea d'assumer une partie des charges de la famille (condimental habillement
àes enfants, soins primaires...) en Particulier à travere leE femmes.

Il pourrait être un facteur de diîaérenciation (8,/17) entre les exploitatlona, car
I'intensification du maraîchage peut permettre de dégager dee bénéfices qui peuvent
être réinveetis dans !'outil de production.

Le mode d'exploitation du jardin nous était apparu dans un premier temps comme
un critère diecriminant possible: il semblait que ltexploitation collective permettait au
chef dtexploitation de mieux disposer des revenus pour réinvestir les ér'entuels
excédents. En fait, il ressort des entretièna que 2 aepects principaux stopposent à cela:

- Ce mode d'exploitation est largement minoritaire dans le Êecteur.
- Les familles àu village de Ténégué (NlO) exploitent majoritairement leurs jardin

collectivement mais certaines connaiesent malgré tout de sérieuses difficultég.

Suant à I'exploitation individuelle du jardinr elle peut être un facteur de cohésion
lamiliale (moini de charges pour le chef d'exploitation donc moins de discuseions)' mais
elle est aussi une des conditions pour rendre poesible un éclatement de Ia lamille
(accumulation de biene personnels), .r'oire une cause de cet éclatement (naissance de
I'ind ividualisme).

Du point de vue des investissements réalisés à partir dee revenus du jardin'
Itexploltation individuelle ntest pas toujoura un frein puisqu'il eÊt fréquent que des
.embres de la famille investissent dans des boeufs par exemple, qui seront utilieés
pour les travaux communs. Cela permet à lte:ploitation de se développer plue
rapidement, mais inversement la fragilise puisque ces boeufs (parfois propriété des
femmes) peuvent être retirée à tout moment.

I1 n'est pas possible de généraliser les relations entre mode dtexploitation du jardin
et îonctionnement global de I'exploitation,

QueIIe place va prendre le maraÎchage dans I'awenir? L'Office du Niger commence à
s'y intérèeser, il -pourrait donc se développer. Mais un obstacle majeur apparaÎt:
I'organieation du marché (voir la chute deÉ cours de la tomate en 89).

Lee hors-caeiere (0/17 - 10/17)

Leur importance apparaît à travers plusieurs exemples:

* Le I'illage de Ténégué (N10) a connu beaucoup de difficultés avec la
des parcelles et du réseau, comparativement aux villages N5, N8 ou N9,
palier la baisse de production par J'extension des surfacas sur les HC.

* La présence de HC nécessite sourrent un suJ'éguÏperr,ent (organisation

dégradation
qui ont pu

du travail ) .
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* Lâ présence de Hr-1 peut dénoter d'une stratégie d t e.rtens.rTrca t:'on (môme pour la
zone ré-arnénagée) ei peui être un obstacle à ltapplication des conseils (coincidence
entre désherbage EC et semis Hcf par exemple|.

. Lee cultureg pluviales (O/17 - 4/17)

La baisse de la pluviométrie, et la fréquence des attaques deg ennemis des cultures
ont rendu la culture de mil peu rentable. Les champs de cultures pluviales ont donc
été abandonnés pour la majorité. Seules certaines famillee bien équipées continuent à
lee exploiter. Mals les revenus qureltes en tirent par rapport à I'ensemble de leurB
réeultate eont minimes.

Il eemblerait que I'Office du Niget puiese actuellement négliger les culturee pluwialee
dans le eecteur, Mais la présence d'un foncier peut néanmoins être un indicateur de
puiesance des fanilles, e1 pourraît conditionner le développenent futur des exploita-
tions ai la pluviométrie remontait.

L'élevare (O,nf - U/1?)

Il eet intéressant à plusieura points de vue:

* Il constitue une énargne et révèle donc une bonne santé économique de
l'exploitation, ainsi qu'une sécurité en cas de problèmee imprévue (10,/14).

* Il intervient dans le evetème de production:
- comme sourèiè d'équipemenË renouvellement des boeufe de labolat (1O./14).

- comme aource de i'ei,enug, embouche bovine (2,/14) ou commerce de lair (6,/14)
Pour ces deux points, il semble qutils restent encore peu développée dans le secteur
et que l'élevagê est encore aurtout un capital que les paysans refusent de toucher
(,fl7),
- comme soutce de îumure organiqud, depuis toujoure utilisée pour les jardinsl aon
uaage ae développe en zone réaménagée, sur des pepinièree maig auesi en plein champ:
repioduction di Ë fertilité du sol, en particulier eur la sole de double culture (6/14)

Ltélevage est donc un critère discriminant important, même si les informations â son
égard eont diîficiles à obtenin

Remaîque: gelon lee agente les élevages de petits ruminants occupent une moindre
place dans I'exploitation.

Les activitéB ertra-alricoles (2./17 - 13,/17)

* Petitee activités de "tempe mortg": petite commerces, artieanat, pêche...
Deux types se rencontrent:

- le révenu entre dans la caisse commune et participe à l'équilibre de ltexploitation
(période de eoudure, trésorerie...)r voire à son développement (investiseements dans
l'outil de production).

- Si lea 
-"..run,r" 

eont individue.ls, ils jouent le même rôle que les revenus du jardin.

* $!!vl!Ë- snnugllgs ftmmobilisation permanente d'un TII au moins):

On a lthabitude de les considérer comme une e.r?trarle au bon fonctionnement
Itexploitation: elles nécessitent le recours à la main dtoeut're salariée qui manque
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motil,atiolr et est peu réceptive aul: conseils' ce qui eboutit en génér'al à de Inauvaist:s
productions (r'ision classique des non-résidents).

- Mais il est apparu qu'une partie de ces "chefs d'expioitation" suit de très près
ses parcelles ou délégue un membre de la famille pour assurer ce -suivi. Ce-s cas sont
trèe fréquents en.zone réaménagée, en particulier pour les non-résidants Nionois du
Km26. Da-ns ces conditions il semble injustifié aux agents de les distinEuer des autres
paysans (13/17),

Les. différences réelles sont la participation aux travaux communs et l'accès aux
informations et aux prises de décisions, ctest-à-dire la participation au fonctionnement
des villages (4,/17). Mais ce facteur est-il à prendre en compte pour juger le
fonctionnement de I'exploitation?

De plus, les exploitations rapidement bloquéea par leur foncier !41, !1'Cl de la
première version de La typologle) se tournent vere de telles activités. Dèa lors, on
àbserv" une convergence dee trajectoires de ces ctrasses et de celles dee non-résidente
ayant décidé de faire de I'agriculture une activité rémunératrice.

L'ASPECT TECIINIQUE: LEs ITINERÀIRES TECHNIQUES (3./17 - 3./17)

Les itinéraires techniquee permettent de détecter lea freins à I'intensification:

* Facteurs de comportement: réticence aux innovations (r,orr plus loin influence du
.nef ct'exploitution ) ow au èontraire initiatives: teste variétaux pereonnels..'

* Facteurg techniques: manque de moyene ou contraintes du milieu phyeique

* Facteurs économioues: revente des engraie, emploi de main dtoeuvre galariée
imposaible par manque de trésorerie...

* Goulots d tétranglements: orgânisation du travail (présence d'un Hors-casier...)

Maîs les réponses obtenues sur Jes itinérÉ,i'les techniques eont peu ^fiables et
difîiciles à vèrifier: Ie seul critère déterminant présent dans les enquêtes est Ie
repiquage en zone non téanénagée que lton conserver:a. Pour les autrest il serait
pietêr"Ole de déceler les éventuels lacteurs limitant à travets les autres points déjà
àvoqués, même si les inîormations doivent être plus subiectives,

L'ASPEçT SOCTAL

t'hietoipe (4,/17 - 5/17)

Il apparaît à travera no8 entretiens que I'histoire n'est pas déterminante pour

"orp"èid"" 
le fonctionnement actuel de liexploitation; Peut-être ce aentiment qu'ont

les igents résulte du fait que le passé des exploitations est marqué par de perpétuelles
"remises à zéro".

Pourtant, un certain nombre de critères sont utilisés qui peuvent expliquer la situation
observée:

* Les grandes familles anciennement installéee ont toujours bénéficié d'un certain
prestige 1t dtavantages qui leur ont permis dtêtre dans de bonnes conditione de
production: accaparement du foncier, relations privilégiées avec I'encadrement...
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* La date d'instalig!&It (1ii7 - 2,iir=7 permet de'jétet:rcI. ies nou\.'eellï \.-É:nus, s()uvellt
peu riziculture.

* Les origines de la famille (2/17) peu'tent donner des indicei,ions sur les charges
aet@uemment(enParticuIierdansleevillagesMiniankas}que
le chef d'exploitation envoie des vivr.es, r'oire du matériel, à ea famiile dans son patr's

d'origine.

* L'éclatement de la famille (1,/17 - 2/17) peut expliquer des problèmes_ de gestion
a. t["pl"itati"r" "'il . eu lie" récemment, le CE eet parfois inexpérimenté. Il peut aussi
mettre en ér'idence les exploitations plus ou moins artificiellee: souvent' dans les
premièree années suivant ltéclatement au moins, les familles e'entraident.- 

De plus, il existe des éclatements "stratégiques"I on rencontre parfois 2 petites
familtàs qui dans les faite nten constituent qutune grande (augmentation de surface).

* plusieurE exemples montrent que la succesgion (changement de cE) peut amener
de grands bouleveieements dans ltexploitation. Le CE repréeente le principal centre
de àécision et ctest surtout de lui que dépend Ia Sestion dee moyene de production'
en particulier la mobilisation de la main dtoeuvre fanitiale.

Remaraue sur la afise de décision on rencontre beaucoup de familles oir- la priee de

@2, voire 3 pôles: le Chef de Fanille' le Chef d'Exploita-
tion et le "chef de culture". Cteet le cae en particulier quand le CF vieillit: il est
toujours consulté pour les décieions sociales, mais délè8ue les décisions techniquesl
voire la gestion dt I'esploitation à un autre membre de ta famille. Cette division peut
être positive ou négative:

- Poeitive car un chef dtexploitation âgé n'a parfois paa la motivation dee plus jeunes
dont ltavenir eet en jeul et iurait donc moine tendance à se tourner vers leg innova-
tiong.

- Négative si dang le même sens, le chef dtexploitation dispose de aon pouvoir de
décision pour freiner ltévolution de I'exploitation par refue dee innovatione (emploi
d'engrais à fortes doaee, repiquage, investissemente... ).

* Enfin, 3 agente nous ont fait remarquer qu'il était important de connaitre
t'erg]C!&n Cg-lqlarnilg depuis eon installation (foncierr équipement; production"') afin
d;;e faire une idée de àon évolution future. Nous avone nous-même conetaté que
l, ét olution récente de ltéquipement était un bon indicateur de ltactuelle ganté

économique de ltexploitation- (décapitalisation ou au contraire achat de boeufs à crédit
ou cash).

Ltenvironneuent aocial

Le ranc eocial du chef drexploitation dane le villarq (1/17 - 1/17)
ère ne joue plus auJourd'hui le rôle qu'il

jouait dÀns le paesé: les orlanisations payaannea auraient aseaini le système. Mais eet-
Le réel? Il ne iranque pas de paysana pour Ée plaindre du dyefonctionnernent des AV
et dee différenciations peraiatantes...

Pour 2 agenta, le ranl social du chef d'exploitation révèle aon dynamisma

2 agents ont soulevé I'importance des relations du CE avec eon entourare:
* de bonnee relatione peuvent permettre d'obtenir de I'aide
* de mauvaises relatione peuvent entraîner dee difficultés pour I'exploitation des

champs: refus de droit de pasaage, entente pour ltirrigation en zone non réaménagée...

Mais Ià encore, il etagit de renseignements diîficiles à obtenir' sinon par des aoutces
détournées, ce qui alourdit coneidérablement Ie ttat ail dtenquêtee. Nous retiendrons
néanmoins le critère déterminant de ltaide, plus îaeile à obtenfu,
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' Les objectife de la famille

ce point a été rejeté par la majorité des agents, car les réponses obtenues étaient
fanblisistes.Il s,avÀre nèanmoins à tral'era leurs discours que ce critère est largement
prie en compte:' - Non-résidentg: recherche de re'enus ou simplement de ltautoeuffisance

- Famillee ai8ées: stratégies de diversification....

Il eet donc nécessaire de conserver cette notion' mais il faut alors soit ltér'aluer
I subjectivement, soit trouver une question pertinente'
T

L'ethnie

Noua terminerons par ce point qui nous a été cité par un agent connaia€ant très
bien ltensemble du eàcteur. NouE avonB alora interrogé les autree à ce propos.
Il semble que chaque groupe ethnique a dea caractérietiques paftlculière8 de

comportement; en particulier dane I'agriculture:
- Intérêts pour ltagriculture
- Choix d'inveetissements
- Attitude vie-à-r,ie de l,environnement socio-économique (vig-à-vie du crédit par

exemple, ou ouverture à I'extérieur)...

Mais Ie contexte de t,Ofiice du Niger qui tend à uniformiser les eituations' au moins

du point de vue dee conditions de tiavail (chances au départ) atténuereit ces différen-
ces" Le critèîe ethnique ne eemble alors pas ttès pertinent, mais cette hypothèee
reatera éventuellement à vérifier.

t
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CHAPITRE 5: LA TYPOLOGIE EI,ABC,IREE

Deu: préoccupâtions ont guidé la redsction de cette version:
:

- Adopter une rédaction qui réponde à la demande des agents, structurée et détaillée

mais non exhaustil'e. La typologie devant constituer un cadre aux actions de formation,

ils en eeront les premiers utilisateurs.
En effet, si des conseils adaptés à chaque type devaient être mis en place, il faudrait
que les agents pan'iennent facilement à cerner les groupes, à en repérer rapidement

les esploitations. II fallait donc s'appuyer sur des indicateurs qu'ils savent facilement

utilieer.

- Ne pas perdre I'aspect explicatif de la typologie, c'est à dire insister sur les

mécanisme qui ont conduit à cette situation.

Les non-résidents et les double-acÉrfs n'ont pas fait ltobjet d'un groupe

systématiquement à part des autres exploitants : à ltexception de ceux qui n'ont

Itagriculture que comme activité très gecondaire, ils eont répartis dans les différents
groupes en fonction de leurs performances et de leur degré d'intégration à I'agricul-
ture.
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,SYSTETUEAGTTVIreS

Riziculture

Rïziculture intensive (très bon résultats en riz casier par rapport au niveau de
rendement moyen du village).

Equilrenent

Très bon niveau d'équipement (r'oire euréquipement) par rapport à la Euperficie
exploitée en cagier. Il peut résulter d'une stratégie: investiseement dane ltéquipement
pour respecter le calendrier cultural. Mais il peut ausei s'agir d'un suréquipement dû
aux grandea surfaces exploitées avant le réaménagernent (présenee d'un hors-caaier
par exemple).

Système de production

A}'ant atteint un très bon niveau de rendement en riz, ces familles ae trouvent
rapidement bloquées par le foncier. Elles se tournent alors vers dtautres activités
productivee:

- intensification du maraîchage, prestation de een'iceg.
- activitée para ou extra-agricoles rémunératrices.

Situation financière

Une fois les beeoine familiaux couverta, ces exploitationa disposent encore dtimportants
revenue qui peuvent être:

- eoiL épargnés (compte en banquel bétail.. )

- eoit in vesÉig décortiqueusel bâchée, trâcteur' maison secondaire...

Famille

La bonne eituation économique de ces familles maintient les membres sur ltexploitation.

De plus, les chefs d'exploitation ont dans la plupart dee cae une forte personnalité
qui participe au maintien de la cohésion familiale, et permet une bonne mobilieation de
la main dtoeuvre pour les trsvau:(.

llietoire

3 types de trajectoiree aboutissent à ce groupe:

- Les familles anciennement installées dont la situation économique est favorable
depuis longtemps.

- Les familles anciennement installéee mais dont Ie développement est plue récent
succession Êvec un CE dynamique, effet du réaménagement (amélioration des conditiona
de production), séparation d'une grande famille eontraiEnante.
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- Les îamilles nouvellemer:t it:stallées avec des capitaux il e'agit en général de non
résidents âJ'ant décidé de fâire de I'agricrrlture une activité rémunératrice.

Enwironnement social

Cee famillee sont ouvertes aux innovations techniques et socio-économiquesr et ont de
plus les moyens financiers pour les intégrer (barre niveleuse par exemple' commerce
de riz à Bamako... ).

La charge que représentent les étrangere qui vivent aux dépends de ceg famillee est
importanter mais ne pèse pas trop sur la geetion des exploitationa.

T:ZPE .T,A

Ce sont de tres grades fanilles (Pt st/trÉfieute â 50,1 a.nciennement instaUées
avec une nnind'oeuvre irrportante et disposant de grandes superficies en casier, de
charpe de cultures pluviales et de hors casiers inportants en zone non réalÉnagée.

Les farnilles de ce type sont écrc'nomiquarrdtt très puissantes. Pour ces fonilles
I t intensification de Ia riziculture est acquise. E1les Ée toument leintenant vers
une ou plusieurs fortes activités pa.ra ou eytra-agric.oles qui leurs petmettent
d'augnenter leurs revenus.

Ces farûilles sont larEfemen t angiagées dans uz plucesr.sus dt aætmul-atiort de capita):
grard éIevage (plus de 50 bovins), naisons secondair.es 1 noobrelu( autres investisse-
nents hor€ agiriculture.

Ces fardlles disposent dep:is torljours d'un grard prestige et d'une influence
inportantè sur leur envirormeapnt.

ZYzæ -IE,

Il s'agit de fanilles de taille rrariable, nuis qui sont déjÀ eûag&s dans ut
prooessr.rsr d t acctnuLation de capital, en particulier elles investissent hors agricul-
ture.

C.es familles disposent d'urre infh-rence importÂnte dans le villaÉe, en partictrlier
du point de vr:e technique: "papans pi1otes",

71EPE .7C

Farnilles de taille rrariable, rnais gui ont rejoint le group plus r&a nent, I'eur
situation bonanique est en aneJioration rapidel nais leur capital reste plus faible
que le typè B. En particulier, leurs investissenents restent encore najoritaireoent
tournés vers I t agriculture.
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Riziculture

Eéeultats cortects â bons Par rapport au niveau de rendement moyen du village en

casier. Ces résultats ne so;t néa-niroins pas maximauxr en raison de I'existence dtun
facteur limitant: état des parcelles (surtôut en ZNR)' insuffisance de main d'oeuyre
familiale...

Equipement

Bon niveau dtéquipenent par rapport à la euperficie exploitée en caaier'

Syetène de Production

Les exploitations de ce groupe sont le pluÊ souvent caractériaéeÈ par ute diversité
des aciivités productives, qui leur permet de ge maintenir à un bon niveau économique'
voire de se d3velopper, maigré la linitation de la production rizicole...Lee différentes
activités dépendeniàea opportunités qutoffre l'environnement, et les différenceg entre
villages pouirront être sijnificatives (éloignement de Niono, foncier disponible...):

- Maraîchage sur de grandes surfacee ou intensif
- vergers
- Hot:s-casier, mais le casier n'en gouffre pae grâce souvent à un euréquipement
- Cultures pluviales, bien que depuis La baisee de la pluviométrie, ellee

semblent avoir perdu de I'importance dans le secteur
- Actît ités extra-dgeicoles:

* Pêche ou artisanat, mais pratiqués de façon intensive
r Activité à plein ternpe d'un membre de la famille (commerce, fonctionna

riat...), inais la "-perte" de ce TH n'est en général pas un facteur limitant
pour i;exploitatioir (main d'oeuvre familiale suffisante ou emploi de main
d'oeuvre salariée grâce à ces revenus).

Il exiete dans ce groupe des e.rploitatione pratiquant exclusivement Ia monoculture de
riz, avec ,rn p.rr- d. -maraîchaie intensif. Ce sont en général dee familleg en plein
développemeni i"",r.e du groupe 3 maie ntayant encore pas atteint le groupe 1. Ces

familles sont fréquêntes en zone réarnénagée.

Situation financière
I

Lrautosuffisance alimentaire ntest plus un problème pour ces familles.

I
I
I
I
I
t

Leur premier souci eet dtatteindre et maintenir un bon niveau dtéqujPeraenâ Mais Ie

cE d;it aussi maintenir la cohésion familiale pour que I'exploitation se développe:
ïnvestissements "diptomatiques" r'ie-à-vie dee dépendante (mobylettes"')'

si les réeultate de lrexploltation permettent de dégager d.,o bé-néfices plue importants'
les inveetisgemente viseront suitout la sécurisation de la eituation actuelle: bétail,
maison secondar're... ces familleE ne se aentent Pas encore assez fortes pour se lancer

dans des investissements productifs rnais présentant un risque (déeortiqueuse...).

Famille

Le premier objectif de ces exploitations étant dtaméliorer une situation déjà relative-
1,'.rit borrrr", làe mernbres de Ia famille oeuvrent dans le même sens et a'entendent en
général assez bien' 

Higtoire
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I Les familles de ce groupe sont

I étrangere qui affluent lors de la
aux dépendg de ltexPloitation.

r Il faut en effet à cea exploitations

I 
ainsi "décoller" \zers le groupe 1.

t;'pes de traiectoires aboutissent à ce groupe:

- Anciennes familles de Ia zone rTon réaménagée qui ntavaient pas les moJ/ens

humains de ppofiter du bon état des aménagements pour rejoincire le groupe 1,

et qui sont ùaintenant lirnitées dans leur ér'olution par l'état de leurs parcelles
et du réseau d'irrigation.

- Anciennes familles mais dont I'évolution n'a commencé que récemment, soit
à lroccasion dtune succession (CE dynamieue), soit lors du réaménagement
(ler,ée du blocage dû au mauvais état des aménagements), soit simplement par
dér'eloppement démographique (ler'ée du blocage humain).

Installation récente avec des capitaux, il stagit en général de non résidents
ayant décidé de faire de ltagriculture une activité rémunératrice. Par rapport
aux familles du groupe l ayÀnt les mêmes caractéristiques, soit elles disposent
de moins de capitaux, soit leur installation est plug réeente.

Enwironnement eocial

Habituées à saisir les opportunités ( diversification ), et cherchant à se développer, ces

f"ritt." aont en générai ouvertes aux innovations, aussi bien techniquee que eocio-
écononiques, mais présentant tout de même peu de rieques'

Nouvellement bien équipées, ces famillee pratiquent fréquemment ltaide aux paysans

les plus démunis.

les plus sensibJes à la charge que représentent les
récôlte aoua prétexte de rrisite amicale et qui virrent

dégager des bénéfices pour pouvoir investir et

I
t
I
I
t
I
I
I
t

A:ZPB 2A

les farnilles de ce tlae sont caractérisées par f itprtatæ !3 leq 9anital Wt
rapport au groupe. t,eur equipeoent dépasse àot^rent Ia seule "sécurité", et les

"éi^rf "ti""" 
s-ont relatiienent inrportantes ( cheptel 1 neigon secondÊire, sans

oublier la thésaurisation, etc... ).

T:EPE 28
Dans cette classe, on rerrc€ntr€ d'ure pe.rt Les laniLies stabLes gÉce à ta

diversité de leurs aétit'itég, nnis c.ormaissant un fecteur linitant qui les eryêche
de se développer. Leur niveau d t éqr:ipeuent est sécurisé, neis non excessif par
rapport à la surface en casier.'ô rerrontre aussi deÉ faroilles intensifiant Ia rizicuLture neis diversifiartt
peu reurs activités, et qui sont souvent en tnnsitiott du groupe 3 vers le Srsqre
I ( surtout en zone réatûenagée).
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Riziculture

Pésultats ûoyens à laibles par rapport au niveau de rendement moyen du village en

casier. Lrn faËteur limitsnt ràj",r" .it""tre la production: manque dtéquipement, dégra-
à"tio' aee parcelles, mau'aige mobilisation de la main d'oeuvre familiale...

EquilteDent

Ltéquipement eat minimum pout ]a eurîace, certaineg famillee de ce groupe étant même

eoue-équipées.

Sysême de Productlon

La divereification est pour ces familles une queetÎon de survÏe. Limitées dane la
p""J""tio" en riz, ellei ne aont en général pas autosuffiaantea et doivent trouver
à'autree revenus pour asaumèr leurg besoins.
i." ""tinite" 

prat-iquées aont en Eénéral peu rémunératt'ces, en raison des faibles
roy.tt" que la-familie peut y investir (in Particulier moyens humaine):

- Maraichage sur de faibles surfaces ou peu intensif
- Hore-casier ou culturee pluvialesl mais le manque de moyene (humainer mat

ériels..) entraîne aouvent une extensification eur Ie caeier
- Pêche ou artisanat maia peu intengife
- Petits commerces (tablettes...)
- commerce de boie...

Réeultats écononiquea

Ltautosulîisance alimentaire est un objectif à attelndte la période de eoudure poee

encore fréquemment des problèmee alimentaireg à ceg familles'

Pour eatiefaire cet obiectifr le maintien du niveau dtéquipement eat une Priorité.

Si une bonne campagne permet de dégager dee revenus supplémentairee' ils seront
épargnés par eécirriié: f,etita ruminanls, éventuellement quelquee têtee de bovins'
ùlisîette epargne est fiéquemment loobiiieée pour faire face à la période de soudure
ou à dee problèmes imprévus.

Iliatoire

3 types de trajectoiree peuvent aboutir à ce groupe:

- Famillee anciennes conîrontées àun obstacle majeun limitation du foncier (quantité
et qualité), manque de main d'oeuvre familialer mauvaige entente maie refus de

séparation...
Familles plus récentes, fssues

CE, eoit par le manque de moyens
d,éclatemenf, et limitées soit par I'inexpérience du

de production, soit Par le foncier.

- Nout eaux inetallés sans cdpitau:Ê, non réeidente retraités par exemple. L'agriculture
est pour eux nécessairt porr" iirr"u, voire pour 1tavenlr de certaina enfant., mais le peu

a. ioyens lee empêche 
-pour I'instant de ie développer (ils ne dieposent pae dtaide).
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Environnement social

par crainte d'être déstabilisées, ces familles sont soul'ent îéiicentes aux innovations
techniques ou socio-économiques.

Leur faible équipement est souvent une câuse de retard eur le calendrier cultural, et
ces exploitatijns- ont fréquemment recours à ltaidel parfoiE avec pour contrepartie la
rniee à disposition de main dtoeuvre.

On trouve aussi dang ce groupe des exploitations 8ou8-équipées théoriquement non
reproductiblee. Elles pouriaien-t appartenir au groupe 41 mais elles. bénéficient dtune
aiâe importante (travJil et période de soudure) qui lee rend "artificielles", Ce sont aoit
dee famlilles issues d'éclate-ment (aoutien de la grande famille), soit de petitea familles
protégées par une farnille riche (protection souvent intéreeeée).

7:ZPE .?A

Il stagit d., assez gi!]arlldles luiLTes (dénographie). EIIes se rnenc-ontl€nt surtout
en zone non réanÉnaftée. EIIes sont souvent sur une "pente descendante", c'est-à-
dire qutelles décèpitalisent les bierrg ancienne Pnt acquis. II peut stagir aussi de
fanillegdontltawnentationdetailleestr:nphénonèneiecent'etquisetrouvent
Iirnitées pa.r le foncier.

Dens Ia plupart des cas, La npuvaise cvltésion de La faniLfe est le prc nier fal.teur
liaitant de 7i exploitatj on: I t autorité du chef dteçIoitation est parfois contestée '
Dans certains c;, Ia présence dans la fanitle de nembres peu volontair,es peut aussi
freiner leur déveloPPenent.

A1YPE 3E'

Ljes familles de ce ttrpe sont de taille plus ndeste, qui tentent de rester stables
en recherehant des solulions à court terme à leurs problàæs (diversification' miae
à disposition de leur force de travail... ).

LIn ét<jnsent inprévt put déstabiljser ces etploitatiuts: perte 
- 
dtwt boeuf ,

naladie d'r.ur rnenbre de ia fanille (décapitalisation pour assuner les frais de
soins), abeence inprérn:e d'tn TIl, ou sirrpleoent rmuvaise canpatFte '

TZPB 3E

Il eragit dee "jeunee diplômés"1 qui ont décidé de faire de la riziculture une activité
principale.

3/

ils obtiennent

Développement

Cee jeunes ne sont pas équipés, mais grâce à leur niveau technique,
de bons rendements par rapport au rendement moyen du village.

Ils ont en général un appui extérieur : parents' amis, Fond de
\iillageois (FDv).....
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@d)A-/i)E' 'I:
T-,ES -pzt xla-LLES w I)-I-I;-I- A'c{-I:f-'rES

L:e grouFe ne comprend qu'urt seui ts'p '

Biziclrlture

Résultats très faibles par rapport au rendement moyen du 'illage en casier'

Le nanrque de moJ'ens de
d t oeurtre , ne leur Perrnet
prodrrction rizicole.

Equipenent

Peu ou Ps d'équiPanent'

Système de production

ces familles, en partieulier ta disponibilité de Ia main

pas de diyersifier suffisarsnent 1rcur compenser Ia nauvaise

Si néanmoins elles existent t

groupe 3.
les autres activités prodrrctives se rapprochent du

Réstrftats éco.niqt es

L'autosuffisatre alit@ttajre n'est jateis atteinte '

CeIa oblige ces fanil'les:--:-.;ia; d&apitzliser ( vente de boeufs ou de mtériel ) '
- soit à s'eridettet, auprès de ItoN ( non peieoent des redevances pour consels/er

L8r stock de riz), 
"rlp"e.T" 

ïrAv anon paierËnt des crédits de canpagne ou prise dc

crédit allnentaire ) r auprès d'autres peysâtls '
Dans tous Ies cas, .-"-"ol,rtiotr" l.! ànt.ainent da's r.rre "spiza7. d'alrynuvrisse-

nettt"':, Le stock conservé I t arurée suivartte est encor€ plus fa-i ble: noins bonne

;,'.f,.,."1i; "r, ""i.o' a,,,*rrqrr" d, équipenent. ou rernboursenent des dettes contractées.
Ë;I""; ;" nanwaise "it r.iiot financiere ( arriérés de paiement ), réduit I'accès auv

crédits et re regquipement esi L"""à"t inpossible. ces fanilles risquent I) éviction.

hiIIe

Ils,a,gitengénéraldepetitesfaniljes.CertainsmenbresontPuFrtir'àla
recherche d t r,ure neilleure sitr.ration '

Histoire

2 types de tra"iectoires aboutissent è ce gtqrpe:

- FaniTLes at:lr,ia'rnænt instaLléest de noyerure ou petite taille-, et- ayant c'ormu

a" eË.-" ï"rù#", r"f"ai" ât- t tÉ* de la fanillJ nécessita't des frais élevés '
"àdr*ii-r'f"""ière 

i-rmosée, perte de boeufs lors dt r:ne épidémie ' ' '

- Farnilles d'installation récente, issues d'éclatd'Ent' mais sans soutien de

I tarrcierne grarde fanille '

Ewirorurært social

ces familtes sont rmiquene nt dæt/Ieuses vis-à-vis de leur environnenent: peu ou pes

à;;ile;;,-* aispon$re pour des écharules r auclÛle garantie face aur< organrimes

de prêt. . .
Ls seule voie possible pour sten sortir est de bénéficier d'trre aide importante de

I t e:stérieur.
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iEW,/lf>E- 5:
LA E7.Z_ZCLU,-1T-1IZE æV-;48 Af>I.t_?-T n' AI-ftûE|WH-TRE

C'e grouçæ ne comprend qu t'tn seu'i t'.t'le'

Riziculture

RésuLtats faibles dams la plupart des eas '

Equipenent

Peu ou pas dtéquiPnent.

SJrsteoe de Productiort

L,activité principLe de ces fanilles est hors agrieuLt'ure,

Résultats éc'onmiques

L' objecti f de c:es fani I les est de produire du riz pour L 'autæonsoilnnt ion
&hanges soc'jau*j (envoi de riz ally parents ou amis qui sont en villc ou

village d'origine).

L€ paiement des dettes peut n'être effectué qu'en dernier ressort pour

I t éviction .

et les
dans Ie

éviter

Fbnille

La nain d t oern'r.e faniliale ne larticipe 8énéralenent Ins auY ttEvaux chanrpêtFes. La

}àii"" des lrrceiJes est sàuvenc confiée à tm tiers1. paysan résidant dals Ie
village, nâtroeuvr€ ou sfurple relation.
f.-*i"éq""""e de cela ."d quu le chanp est sogvent négIigé: la Dotivation n'est pas

celle d'wr propriétaire.

llistoire

ces famiLles se sont en général instâllées réceûIEnt, pour Ia nraiorité lors de Ia
s4>pr:ession à L'Office du Niger du statut de "Divers" '

&rviralrcoelrt social

L'attributaire de la pa.rcelle peut parfois être totelenent absent de la zone

( résidence à Ségou, Banako...). Dans ior.rs les cas, iI n'a aucun rapport avec le
i.iltag" où se trouve sa parcelle: pas d'accès à I'inforoation, pês de participetion
anr:< travallx c.ollectifs. . .



ilr)

(KX-lPitr 6:'r-E-1- l\trf^r ær-alus

rfs'agitdetoutes].esfanil].esp4rsanrnesvivantdanlsfesecteurouauxourdu
sæteul' nnis non jnscrj tes au colonat '

Historiquernent ' 4 types de traiectoires aboutissent à ce groupe:

l- Irls Nùrlo.Iqts fu villages & I'Offiæ du NiEe?:

Il s'agit de:

I L€9 ancjens colons qui sont restés darts les villages et vivent soit des produits

dt'n hàrs-casier, soii d t r-ure parcelle de casier cédée pa.r un eolon. l,errr départ du

"ofonat 
résulte'soit d, r.ure éïiction, soit d'urre " lacure de gârération" ( pas de

=,-c"ttio. au mcment a" â""a" du chef d'exploitation nais des e'nfants en bas êEe

qrri aujourd'hui sont en âge dtexploiter) '

* L€s anciennes fanilles installées dans le village, souve-nt deptris sa- création '
qrri-i'""i. i^t*is dewtxlé à intrer au eo)onat, préférant vi're d''n ehanp de c'ltures
;i;;"i;; 

"i.u."r,"" des coniraintes de I'office du NiÉer), qrri r:st ynrf.i s devenu

hors-casier.

*Lesart.isansrt'æheursoub<:rflersquisesontinstallésdanslevillageouanlt-our
a,, .,riri"s" pour pratiquer leur àetivité, et qui exploite.nt en ccnrplé:ne.nt rm chanp

de cultures-phn'iales, hors-casier ou casier câ:lé '

2- les 'I,bt+7otts" des uitlt,ges "llott-&.fqzs"

Il stagit de:

* les villages dont Ie systèT ne de prodrrction est basé r:niquement sur la cultrrre dtr

rnil. A côté au riz ees exploitalions font quelques activités Isra. et extrt-
;;i";i";l 

-;"f 
fectà ae bois,' artisanat I petits cortrrerces ' prestation de serwice'

pêche. . .
frài""r q* certaines de ces exploitations sont bien équipees et échangent souvent

ieur attelage avec les colons Éontre une su'face de casier ou de hors-casier Jnur
la riziculture.

* Ies villages qui en plus de leur charnp de uril ont des chemps de hors-casier sur

lesquels ifs fortt la eulture du riz ou les cultures msraîchèr'es '
ê"i"i""" de ees e:rploitations sont trèe bien équipées. et perfor:rnntes',
À- côté de ces culiures ees er?loitêtions font aussi quelques activités eYta-

"g 
itàf"=, colleete de boisr corureFce de riz et de nil, artisar-nt I 1Éche "

t les yillages
1t élerrage.

peulh, ayec un système de prodtrction basé essentiellement sur

Ctest aussi dans
eette opportr"rnité
p'ortion de terre

ces ylJlsges que sont gardés le bétail des erploitations colons;
permet à certâines er:ploitations de ces villages d'erploiter une

cedée par wt colon.
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3- I'es "Non-t]ol-ons" citdin'c

Il s'agit de toutes les e:çloitations qui
tÉnéfieier d"-tne attributi-on of ficielle-:
distin$ue des foncti"c'ru:sires en retraite,

font la l-ocation des

fral:rni ces catégories
des eomnerçanto, de'

pereelles avartt de
de "Non-colons" on
agents de I'Offiee

du Niger et dtautres services, des "je'mes

4- Læ ,éf..giés qui ont afflué avant ou après ll É1ioa9 de la grande sécheresse,
s'installant autour des villages ou dans la ville de Niono et nettant le'rr nain
à'*".." à la disposition des ôolons. Er:nr aussi peuvent evploiter des_parcelles, en

p"rii""fi"" de crritures plurriales i cela corrcerne surtout pour les e.v.ploi tat i cns qui

ont décidé de forrner des canPs.

futqbi ce EmtW?

Ilnorrsasenblénécessainedeprerdreenconptecesfa'nillespourplrsi'eurs
raisons :

- Elles vivent sur le secteur et sont donc sounises à son évolution.

- EIIes sont souvent pr€stataires de ser'\,ices pour les colons: rnr leurs acti vi t'd-'s

, nais elles constituent surtout une souttc'e de nain d'oeuvre pour les travanr: '

- Lh certain nonbre d'entre elles, à I'occasion du réanénagement, font une demande

d, entrée en colonisation (en particulier celles qui vivaient dtr.m 
-champ 

de cu-l tures
pr""i"i"", et dont la sitgation s'est dégradé€ depgis Ia baisse-de l-a pluviomet rie) '
ii faut tione être conscients de leur préserrce pour contprendre les prnolnsitions
d'installation que font les AV.

I
I
I
I
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CIIAPITRE ti: L'APPITÛII i E I-I fiS,N. Ij.l.REi S ECITETJ-RS DE- I,!F.FrcE_I,U NIGER

6-1 Lee éleuents deg gyetèmee de production

&-1-l Le caeier: problématioue de ltintengification

Les surfaces attribuées:=-;;;G u". ,a"irbilité des gurfaces exploitées par familles dans chacun des

secteurs. Les 3 eecteure réaménagés se dietinguent Par la faibleege -de ces eurfaces:
la volonté de ltencadrement a étJ de réduire les attributions afin de procéder à de

nouvellee inetallatione, et de poueeer les paysans à I'inteneification'
Notone que dane les eecteri" ,ron réamé-nagée, en p- articulier Molodo et liolongo, des

p."ii." du'casier aont incultes, en raieon eoil de b dégradation des pareelles, eoit de

Ieur envahiesement par le Diga (riz à rizhome).

Leg niveaux de rendements
@niveauxderendementsobtenuspourlacampagne89/90.
Le eectàur Sahâl ee distingue par ses perforrnances: lea payeans de la zone réaménagée

doivent obligatoirement repiquer ltensemble de leurs surfaces'
Leg secteurs réaménàgés-sJdistinguent nettement des non-réaménagée. Lee secteura

de xourouma et oogorry, ui." qi" non réhabilités, obtiennent dee niveaux de

rendement néanm6ina corre.ts en raison de leur aménagement plue récent que les

autres ( 1955).
I Remaxqle: Ia donnée pour Ie secteur de Dogofty est le tendement moyen obtenu

I ffi; aà/ag, u dârnière camparne étant exceptionnelle en raison d'une dttaque
pyricularioee,

rxE 'rur0|r æÛrç u.[n a'm

Fipure Ii I'es niveaux de rendementa
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en
de

Ltintensification

Ltexpérience de
incontestable effet

repiquage tentée
d tentraînement.

par le Projet
Face aux trèg

RETAIL Bur le
bons résultats

secteur Sahel a eu un
obtenus, des Paysans
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fait. des essais, et
rapidelnent connme

les superficies
dans le cas du

repiquées
secteur de
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augmentent cha-
Niono.de tous les sccLr-'ur"s onl

que année, Parfois très

a

I

t

a

a

t

a

I

I

a

ffi'(fl,mrl'@( urm n'o@

FÎçure 2: I'es sutfacee rePiquéee

Les obetacles à ltintenaification

* Le milieu ph5'sique
;;";ù; i"iriù, t"rlx de repiquage Be aitue-nt dans les secteurs non-réaména6és. La

acgr"a-"trài à"s réseaux rrvii"r}iq-"." y em-pêche la bonne maîtrise de I'eau néceesairc

À-i.lt" i."rr"ique, et t"Ë àerrirr.it"tiùs f-réquentes dang lee parcelles _exigent un

imDortant travail de compartimentage, gue ne peuvent se permettre que lee famillee

diiposant de moyens techniquee et humains' r ^À--^-. r^- -.De plus, cea secteurs sorit souvent marquée par 1tendettement dea paysan. qut

produieent dans de r"rr.r-"i"àr .ottditions Gn pÀrticulier Molodo et Kolongo), et la
ir"ùri deg farnillee "" 

p."i p". """rr."" la chirge de main d'oeuvre nécessaire au

repiquage.- - ioi,, Firr"trnt donc dans ceg aecteurs, seules les familleg aieéee, dispoeant de moyens

humains, ou à défaut ri""r*i.""r-p"rt(uent le repiquage. Les-familles en difficultés

Ë;à.ni't" mieux embl"ver une tiès faible partie de leurs surfaces'

* Le milieu humain
Le secteur de N,Débougou semble assez particulier face à l'intensification: ei dans

tous les secteura, on norl" 
-ait 

lue l"s g.aïd.s -familles, 
gui possèdent d'importants

fonciers, refusent a'i"t.roiii"",'ii;t ; qu,à N,Débougou- quton no-us a eignalé une

pression de ces grandee famillei sur lie autreg paysans éontrè le repiquage' L'obstacle

êst ici d'ordre eocisl.

* Ltenvitonnement
Le troieième obstacle à ltintensification rencontré réeide dans lee poesibilités dont

airù""ifi"" p"yr"rr" a. ài""r"iil* leurs activitéa: la préaence de "hors-casiere" ou

de foncier pluvial p.rrt "."i." "-."t"in"= 
f".itle. à adoptlr une etratégie d'e:rtensifica-

tion.
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6-l-2 La clir.rersification cicrs systèmes de production

Les activités aAricoles

La rizicultutg hola-caeieE

Il s'agit dranciennes terree exploitées en cultures pluvialee, BitlréeÉ à.prorimité du

"""i"r, iui ont progressi'ement âisposé de I'eau de dèbordement des drains lors de la

àeg""â"îi"" de-s aménagements. Les- paysans lee exploiten-t en riz, maia la production
.J"ie"t"i"., car inféoJée à la plu'iométrie' surtout en début de cycle du riz'
--p"" 

"*t.rr.ion, 
on parle de ,'hàrs-caeiers eécurisée" poul_ d_es parcellee à 1tintérieur

art à"i.", qui ntont lamaie été aménagées ou.- qui- ont élé déclaseéee par euite de leur
àèg""atti";. on leur donne ausei le nom de "cagierg bl'ancs"'

Pour les secteura réhabilitésr cee hors-cagiers ont pratiquement dieparu avec le
réaménagement; soit transforméL en casier, soit privés d'eau par srrite- de curage et

".."tiU"à'g. 
deÉ drains. Le secterrr de Kokry eit utte exceptionr le réaménagement

semblant moine comPlet.

ces hore-casiers sont trèe importants pour lee payeans dee zones Jron réaménagés

puisqutits complètent une prodriction rizicole devànue insuffieante. Pour les bonnes

i""eÊ", les niieaux de ren?ernents sont presque équivalents au casier' et ceci pour

,rrru ".â..r.tt." 
de 250 kg de padd5'par ha au lieu de 400 kE,/ha en casier (e:(ceptions:

K;k"r;; àu t"a"t"""Ë hor-s-.asidr', Kolongo: redevance caeier: 200 kglha)'

Lea culture's oluuialee

Traditionnellement, les zonee exondéeÊ entourant les périmètres irriguée ont été mia

en culture par lea autochtones' mais aussi par lea colons' Il faut noter que le rnil a
toujours été l'aliment de base, avant le riz.

Depuis la baisge de la pluviométrie cee derrrières années, et plua récemment les

atta{ues de criquetsl la p'roduction présente de très fort aléae, et la culture de mil

iend'à perdre d-e ltirnportànce: ctest iu "r" "tt 
particulier pour lee secteurs autour de

Niono, dù seulee lee grandee familles, disposani de forts capitaux en éguipement et en

main d'oeuvre, continuent de mettre ces terrea en valeur'
Par contre, il senble que dans leg sccteurg du sud (Kokry et Kolongo), ces cultures

tiennent encore une place importante dans les syetèmee de production-' La pluviométrie
est peut-être plus réguliàreïane cette zone, maie aurtout la production rizicole y est

moind le.

Enfin, concernant le aecteur de Dogofry, les exploitants- ont aménagé des canalisa-
tions qui permettent d'irriguer leurs -horÀ-casierJ matgré le curage.des drains, et lee

terree-en iordure de "." HC, non inondableal sont emblavées en mais'

I'e maraÎchate

Kolongo mis à part, les villages de tous les secteurs ont été dotée de terres
maraîchéres, permàttant à chaqu! famille de produire au rnoins leur autoconsommation.
Il stest ar'éré que les jardins jouaient en fàit un rôle fondamental dans l'équilibre
économique deJ exploi[ations. Le commerce des produits- PgTIet en effet souvent
àiu"r,rr.r le prix des condiments et les petits besoins tels I'habillement des enfants ou

les soins primaires.
Lrexploiiation de ces jardins est aouvent individueller les surfaces étant répartiee

entre Ës ménages, et au sein des ménagea, entre lee individusr lee femmes tenant une
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piace i!npot'1.:ri1!.. Lt:lns les secteurs de l(okry et Xolongo' le jardin esi ie fait quas!-

exciusif des fernnes.

Outre ces surfaces attribuées, certains villages disPosent de- terr-es dites "margina-

f "";'-"ritlrÀf "= 
.r, *r".i"tt.ge. b'est le cas des secteurs de liokry (bordures du Fala)

.i uogor"y (zones hautes- àË" no""-"r"iers) essentiellement. Les esploitatione de ces

zones-dégagent alors de forts revenua sur ces surfaces'

Le problème essentiel auquel se lt-9"1t:tl les-maraîchers est la satu!'ation du marché'

en particulier en ce qui "oi"."rr" 
l'échalotte' En contre-saison en effet' dans tous les

"."î",r"", 
cette spécrilati"" ."".,". au moine g0T des surfaces' et les marchés sont

relativement limités.

LtélevaÉe

I ""i;:l;Ji;",""1'î'?::';"J:'î"J:.":ï:*ffi.1i'::I que dani les exploitations de I'Office du Niger,
encore surtout un poste dtépargne'

Remaraue: concernant ces cultures
à obtenir puisque I'encadrement
systèmes de Production de I'Ûffice
Jes sec teurs non réhabilités.

Il est en effet apparu à travers nos entretiens
tout pratiqué, et que le dressage de boeuf s
renou+ellement du matériel, dans quelques cas

troupeaux partant en brousse avec des bergerst

secondaires, Ies renseignements aont fr'és difficiles
sty intéresse peu, Pourtant, leur place dans les
du Niger sont irès importantes, en particulier dans

les exploitations agricoles comme u ne

des systèmes de production' Il stat'ère
ltélevage est très mal valorisé, et reste

que ltembouche bovine n'était pas du
de labour ne l'était que Pour le
pour la location. Quant au lait' les
il est la proPriété de cee bergers'

Sil'onconsidèreclaesiquementlesexploitationsagricolescommedessystèmesde
pr;à;;ti"" basés exclusivÉment sur 1es a-cti'itég agricolesl ce con-c-ept doit être remis

en cause pour les exploitations de I'office du Niger.-Il e'avère en effet que lee activités
Dara et extra-âEricole" ."n-ttiU"."f souvent pl=einement à l'équilibre économique des

fi)til;;-;'.: ff;;;;t";;i porsùr.s: soit leg revenu8 extérieurs enirent dans la

caigse commune: il s'agit "io"" 
â',r,,. contribution directe' Soit ils sont la propriété de

Itindividu, mais peuvent alors contribuer à sssumer des beeoins personnels (mariages'

r"frÀi aà mobyleite...), "u 
q"i.jf.g" les charges de la famille' ou être investis dans du

bétail, boeufs de labour en partiJulier, qui -ont mis à disposition de la famille'

Actiwitéa des frrmilles aodeatea

pour les familles en difficultés ou en équilibre précaires, lee opportunitée sont

"orri'.t 
t peu nombreus."t- ;i;; a aispoeition de.leur force de travail (chantiers de

iàpiq".gË, crépiseage a"À ,"i"orr"... ),' pêche, petits conmercee, artisanat, travail à la

riàerie, commerce de bois de chauffe...
Pour les secteurs en cours de réhabilitation, la présence des chantiers de

réaménagement constitue une opportunité d'emplois importante' - .-.- -ii"Ugït dractivités p.r 
"è^tt?iutrices, 

mais iui eont pour cea familles une condition

de survie.
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Activités des familles aieées

Pôur les famiiles disposànt de trésorerie, les possibilites 
. 
sont plus diverses' et

Uer.u..r,rp plus rémunérÀtrices: clâssiquementt quelques individus dans chaque secteur

se consacl,ent au commerce de bétail. certaineJ familles très aisées in'estissent dans

i" p*=t"ti"" de service: bceufs de labour, tracteurs' \'éhicules de transport"'Ce type
à'iiveetissements est fréquent dans certains secteura, en particulier pour ceul:

proches de Niono, moins dans dtautres (Kokry, Kolongo)'- 
.q.r,u. l. libéraligation du commerce du riz, de nouvelles opPortunités. ont vu le jour'

t.i" i. àe.o"tiquage et l. ;;;;;;". du riz' La figures 3 donne une idée de I'impact
de la commerciÀlisation prir'ée du riz pour chaque aecteur'

ti apparaît que les """t.tt"= 
proches-de Niono iemblent plus tourné's vers le commerce

prite, Ëeci en raison surtout âu marché existant (commerçants de Niono' mais aussi de

Ëégou et Bamako grâce à la route gorrdronnée)'

FiRu S:Pourcentagedelaprnductioncommercialigéeà]'officeduNiger

Enfin, une eource de revenua réaervée en général aus très grandes fanillee'
largement engagées att " ,rtt 

p"o".t"t" dtaccumuiation eet ltinvestigsement dana des

concesaions dans les vittee, toiir les mettre en location: ce type d'investiaeement eemble

iraditionnel chez lee Mini;;i;;; et tend à se développer dans les sec-t-eurs proches de

Niono, probablement en raison de la montée des loyere dans cette ville'

6-2 r I'etabli des exploita

Il ressort de ceÉ entretiens que la typologie élaborée pour lee-91p-lgitation_s agricolea
du secteur Sahel pourrait a priori êtrà étendue à I'ensemble de I'Office du Niger. Cette
trypothèse nécessite fien ÀO-r une vérification plus fine, en procédant- à des enquêtes
ài'milieu payaan. Mais il n'est pas apparu de nouveaux types de syetèmea de
productioni, ia seule variabilité 

"e"ia"t 
t dane le volume de chaque type dane le

eecteur.

Il apparaît en effet que 2
au Bein de cette tYPologie:

facteurs sont fondamentaux dans la répartition des familles

I La réhabilitation du secteur, qui permet à de petites et moyennes exploitations de

se développer
* Les poàsibilités de dit ersilication des activités que le milieu offre aux paysans' qur

permetteït d'équilibrer les systèmes de production: milieu physique pour une

lr.,\ t
lrô;':{
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f."t').1
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ci iversification agriccle, nilieu
agricole.

6?

soc io-écononnique pLlll I' u il e d |r'et' sif icstioll pa l'a ou e:' r- I'a-

Appræhe des effectifs de chaque groupe

- Groupe l:

de Ia ty9nlogie dans les différents secÉeurs:

par leurs Performances
activités et de ieurs

investissements hors-agriculture'
;it:"j":Ë:;;= jil ;;i;; nombreuses dans les secteurs ou les conditions de

aussi dans les zones
o"oà,.r"ti"tt sont très mauvaises (Molodo, lioiongo)' maia âussi dans les zones

^-^r^.'i-c 6û6ht rrh rnaÀn difficile au-l{ rrandg centres (zone de Macina
relativement enclar,éesr ayant un accèEt difficile aux grands

Les familles appartenant à ce groupe sont caractérisées
techniques, mais surtout par la diyersification de leurs

et liouroumari).

Notone que certaines caràctéristiquee du groupe..pourro]lt -]'?Iier 
gelon les secteure'

;;;; Ë;.;..ple le rôle eocial d-es grandee famillee (cf N'Débougou)'

- GfelfPg-Z: LeÉ Payaana sécuriaée

Les exploitations cle ce grouPe sont -c.aracté.risées 
par la divcrsification de leurs

,"ti.,ite" to,r" les classes- .iti Ë, p"t" I'inteniificstion de la riziculture pour Ie type

se rencontrera donc surtout dans le's secteurs réaménagés. t'lais pour

B, les secteurs de Dogofry et Kokry, \'oire Molodo, devraient présenter

éler,és en raison des possibilités de diversification qutoffrent leurs

e.
Ce dernier

les types A et
des effectifs
milieux.

- Çfegpg-!: Lcs cxploitations en équilibre précaire

Il s'agit incontestablement du groupe le plus représenté dans lee exploitations de

ItOffice du Niger. son effectif -",,t"it ttt'd"t"t i "t réduire dans lee secteurs

réaménagés, grâce à t" po""iUiUte dont dispoeent lee petites et moyennea familles de

se développer grâce à ltintensification'
II a par contre tendan"" i "ugt""t"r dans les secteurs non réaménagés' en raison

.r, p."il""ri"" àe ta laisr. ae pl-uvi,ometrie qui a. rendu les cultures en hors-casier et

plu*iales aléatoircs. rr, "."ijtr" nombre diexploitations a dû ces dernières annéeÊ

lasser du grouPe 2 au grouPe 3'

- !jqi!: tee exploitatione en difficultée

Il s'aÉit là aussi d'un groupe jusque-là bien représenté dans tous lea secteurs' Il
rieque par contre de disparaître pour 2 raieona:. 

.

* L'intervention du FDV ifond dj Oéveloppement Villageois) et dee diff.érents projets

de dêveloppement a p.tti" 4." actions- visant à relever ce type d'exploitatione:

iàeq"ip.tËi'rt' plans dà remise à flot par échelonnement des dettes'
iÏii" î" princilal facteur est le durciisement du evstème de recouvremen! dee d1-t-t3s1

""'"*Ii.ïfi." 
âr,ec la responsabilisation des Aseociations \iillageoises et le recours a

;;"Ë;;;;;;" a" 
""eaii-p"1.,e"-tsNo.tl, 

qui devrait aboutir à une ausmentation des

évictions.
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t - Groupe 5: L'agriculture colume appoint alimentaire
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CegrouPeestclassiquementceluides''dir,ers'',dontlavision.stéréotypées'est
""iÀ"Ël =i" t"" " r,orr-"É"iâàri"", po,.r" qui I'agriculture est une acti'ité secondaire et

qu-i sont souvent absents de leurs parcelles'
Il semblerait q,r. .. s"otp" niàst'jam"ie eu beaucoup d'importance dans la zone de

Xoï.o,rÀ"ri, en iaigon à"-f"iUf. éloiel-nement de cee non-résidents, et des opportunités
à. g"in grâce à un niveau de production correct pour la zone'---f;;;;1" 

""ssi 
que t'effeciif -ae 

ce groupe eoit en régression dans.lee secteurs Sahel

.t-à. fiiàto, lee nàn-résid;trt= et"t t-",r"iout originaires de Niono (donc relativement

""".rr." 
-J.' r.""" p""""tt."i, et ayant compris que la riziculture intensifiée pouvait

ionstituer une source de revenus importante'--na".orrtrerilreEteimportantdan-elazonedeMacina:Ieenonrégidentesonten
gé;;;"i i";;; de uarkala,- sJ;; -o., Banako, et Ia zone est pratiquement inacceeeible

Ë"--f,ir"Àrg.. Or l,instalLtioï à'une partie de la famille dans les villagee n'est pae

"3pàia"",Ë.i 
en réison pi"U"Uf.rà"t àu faible niveau de production de la zone, c'est-

à-âire de la faible opportunité de gain.

On peut donc supposer que pour tous lea. se.cteura, ce groupe--aula tendance à se

"eà,riie. 
avec les re-tr-aUititation, sans toutefoie disparaitre, I'installation de pereonnes

peu motir'ées semblant inér'itable.

- CrouDe 6: Leg non-colons

Les résultats des entretiens ont légitimé ltexistence de ce groupe. ll semble en effet
quedanstouelessecteura'lesnon-c_olongvivantaurouautourdusecteurjouentun

"-àù 
iÀp""t""t pour les eoiorre: .é".".'oir de main dtoeuvre, Drestatairea de eervices

i""ii"uti", pêchâurs: Bozos' Bergers et loueura-de Boeufe: Peuls)'
'-ii" iÀ"érit un rôle i*po|i""t Àussi dane les flux de capitaux et de marchandiees: leg

"r"l"rr"= 
oir sont instÀUés des colons originairee de la zone exondée environnante

"or,tlrrrrerrt 
d'entretenir dee relatione étroitèe s*ec leg habitants de cette zone: mi.e en

culture des champs, prestation de services, échanges de produits' investiesements"'
- - iis peu.,urrt .rriin iorr"[it.rer une contrainte pour lee colons' comme c'est le cas

surtout dans le secteur a. ùàg"irv semble-t'il, 
-oir I'affluence des réfugiée du nord

""-pe.tà. 
a. récolte ..rtiçùe Ï." iols de paddy. I'tais c'est le cae aussi des zonee de

Itouïoumari et Macina lui voient affluàr chaque contr-e-eaieon. dee troupeaux
transumants des zones eivirontrant"", qui mettenl en péril leg cultures de contre-
aaiaon, ct véhiculent les maladies.

CONCLUSION:

L,approche rapide des différente secteurs de I'office du Niger que nous awona effec-
tuA-ff;;; p"tii. a'et"it-." i'ttvp"tuat" que les 

-s-vstème-s-!9. 
nroduction 

-obeervég 
au

secteur Sahel étsient *";;à";;i;if; de l''eneeubie de l'office, et qu'une tvpologie

coûrmune ntétait paa irréaliete.

Uneétude.pluaapprofondieeetmaintenantnécesaairepourconfirmercette
hypothèse.
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CONCLUSION GÉNÉRALE:

Au regard des enquêtes, des analyses, des- ent-retiens' et de nos Propres obserl'a-
tione, no-ue Poul'ons ài"., qrre la démarche adoptée a été appréciée'

Dane cette perspectir'e, cette étude a permis d'ar'oir un certain nombre d'acquis,

même gi nous al'ons remarqué quelquee imperfectionE:

- L'originalité de l'étude aura
de terrain a sa validation.

été sans nul doute, la partieipation de tous lee agents

Cette participation des agente est
conseil et à la vulgarieation, une
agents travaillant avee les payeans.
leg.

[,â prise en compte
part dtaPPrécier lettrs
Itattention des Proiets

une étape nécessaire. Pour servir de support au
typologil doit être faeilement utilisable pour les
t Jurslritiques et opinions Eont donc fondamenta-

-Lesvariable€elplicati\'esneÊontpastoujourslesrneilleurscritèresdeclassification,
nrrrs t, ."" préseit, elles permettr.iient diificilernent de faire apparaître lea atouts et

contraintes àe chaqrre typé de fonetionnement d'exploitation'

des exploitations cles "Non-i.lolons" clu secteur a permis dtune
relations avec les exploitations Colons, et dtautre part dtattirer
en place aur leur existence.

-L'approchedesnutressecteuradel'OfficeduNiger,aper-misde-teaterlapertinence
a" t.'àtt"t",rction de la typologie et dee critèree descriptif s enployés'
l,a conclueion qtle nouÊ .tt-ti"ott" de cette étape est que la situation que nous avons

aàcrite sur le stcteur Sahel eemblerait ae retrouver dang les autree aecteura'

Comme déjà souligné dâns les conclusions de ta première version' la typologie des

.rproiluii""Ë ne co-nstitu; paa une riL1t-i!e en soi, elle se veut un outil pouvant

;;;;;la"; à I'offi." a" Nlgà" et aux différents projets qui interviennent dans sott

cadre de mieux adapten lZÀ cons.ile agronomiques ou économiques donnég et les

àAi;";= prises (.r'oiir les ràglementatione instituées) à la diversité des exploitations
asricoles: il ne peut v "toiiftà 

ivérité" technique, économique o1 11ç3{sationnelle
;;;; i." types d'rexploitation ilussi différents que ceu$ que nous avons_mie en évidence.

ô""i irp"-"Ë .r, p""ti"rti." 
- 
q,r- l'.t 

""aremeri-t, 
sour'.nt trèa directif par le paseé,

continuè son évoiution t."" tt rôle de conseiller du Paysan'- capable d'analyser avec

lui I'intérêt d,un. nou.,,.iË tl"hiq"", mais aussi lee contrainteg de gon exploitation
face à l'introduction de cette innovation.
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DE LA TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS DU SEG{EUR

Organisation

SAEEL

07 /O4fg0t réunion avec I'er.rsemble des agents du projet: . préeentatlon de l'étude -
propoeition et discuesion d'un questionnaire.

OT|M au 17104: chaque agent procède à 2 enquêtee - Durée: fh30 à 3h - Restltution et
claseement par écrit - Bilan: 5O enquêtes.

1?/04: réunion avec ltensemble deÉ agenta: préBentation des restitutions et discuasions.

1?/04 au 25lO4: réception des agents individuellemint: remarques, crltlques et
propoeitiona pour alléger le queetionnaire /vor? eynthèse jointe) - Propoeltlon d'un
questionnaire allégé (30'à lh) et dietribution de familles aux enquêteura aelon un
quota par eenaine fixé par lea reeponeables de volete.

251O1 au 16106: enquêteg - Contrôle dee reetitutione - Bilân: 230 enquêtea.

18/06 au 30/O6: entretiens individuelg avec les enquêteura! remarQuesl crltlquest
opiniona - Parallèlementr lee enquêtee contlnuent.

30,/OG au 0?/O7: eynthèee dee entretiene - modification de la typologie - (voir eynthèee
ioînte).

O9/07 au l4l07: atelier de formation eur leg aystèmea de productlon (R-D/DRD): essaie
de typologiee par des techniciens de différenta aecteura de l'Office: nouveaux éléments
de réflexion.

16/O7: dlecuaelon avec J.Y.Jamin: nouvelle vereion de la typologie discutée et affinée.

Zofvlz pÉeentation des résultate aux realxrnaablee de volets - diecusaiona eur les
euitee à donner à l'étude.

21lO?: réunlon avec ltensemble dee agents du projet: préeentation dea réeultâts dee
entretiens et de la version remaniée de la typoloEie.

Prévieione pour lee a8enta

231O7 au 28./O?: redietrlbution deB restitutiona aux agents pour tenter de falre de
nouvellea synthèses sur leg famillea et de nouveaux clasgements - Remarques et
critlquee.

itO/O? au O1/O9: enquêtes gur le reate du aecteur: miee à l'épreuve de la nouvelle
verelon de la typologie.

Préwieiona pour le "binône typolog:ie"

Enouêtea aur le secteur: fin de l'échantillon de 88 - Villagee non viaitég (2 ou 3

enquêter par village).
Enouêtee autour du aecteur: esaayer éventuellement de cerner le rôle dee non colons
préeents aur ou autour de la zone.
Enouêteg dane d'autres eecteure: I journée par aecteur pour les autrea aecteure de
l'Office - Diecussions avec deg "pereonnee ressourceg": chefe de secteur et egente
connaleaant bien la situation.
Approfondisgement de la tr.pololie: analyse approfondie de ltéchantillon de 88 - Essai
d"'objectivisation" des critères utiligée: traitemênta atêtiatiquea, analyses économlques
- Eegai de raccord avec leg autree étudee réalieéee ou en courg: itinérairea techniquea'
double culture...

ZO/O9/ au Sll1.zlg0'. couverture totale du reate dea résidants du eecteurl enquêtes
auprèe dea exploitatione non-colone, rédaction du rapport et diecueelona avec toue leg
agente du projet concernant les dispositions à prendre pour ltapplication de la
typologie élaborée.
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NIONO, le 09/04/90

CLIIDE D'ENTRETIEN
TT'rcIÆIE

Tl grsIoIRE

- Installa-tion . Date
. Foncier et spÉeulations riz/eoton,/culturesphnriales
. Bétail Bovins,/petits rr,uninants

- Qr"relques dates elés 1960 : indéperdance

: i3l3 ; :ffi;:::.::T"l,"zj"*inlcP
Pour Ia zone réaménagée : avant et après réamérragefllent.

- Noter les étapes déterminantes de l t évolution de I 'erçloitation
Er'ènement,/consâqueneeÆéaet i on .

râlrrction de surfaceE{ : Eclatement
fani 1l e

nornbre boeufs
eharrttes

I I,/ FPNCIÎTONNE}IE}TT DE L ' E(PIOITATION

- Foncier a.ctuel : rlz casier, hors casier, jardin, cultures pluriales

-Eouipement, :H:n.
. herses
. charr.ettes

. Si l'équipernent est insuffisant, quelle solution le paysan adopte t-il ?

(Iocation, échange contr:e force de travail...)
. Qrels problàres cela lui pose-t-il ? ( trésorerie, calerdrier eultural, insufflgance
de la nain dtoeuvre. . . )
. Y a-t-il eu recours à la barre niveleuse ? Si oulr ori8ine,/surface ?

. Autre natériel possédé

- L€s straté.Eies de production

* riz
Q,Elqr.res dsrrées sur les itinéraires techniques
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tlItiERxi.'\GE 89
CS

89
IJEJ.TET RETAIL ( ZR ) Zône Non RéanÉnagée

SC D] HC Repiqué Semé HC

Préirrigation (O/N)

Irabour (O. 1 ,2, I
ou
Farrcardage (O/N)

Hersage (O. 1 ,2 , I

RepiquaCe ou semis(I)

Désherbage (O/N)

Ergrais (nb sacs )

- urée
- phosPhate

hodrrction (nb sacs)

(l) Pour la zône non réaménagée, mentionnez les surfaceg repiquées et eemées

N.B.: Certâines opérationa sont-ellee réalieéeg seulement sur une partie dee eurfacee?
Pourquoi? (en pàrticulier e'il exiete un champ aemencier)

ON PR

LIrée lOO 15O-3OO

Phoephate 7 5 lO0

(kglha)

I
I
I
I
I
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- Si absence de DC en ZR : Pourquoi?
- Si engrais inférieur coneeile, pourquoi?

Conseils

Au coura de la campagne 89, y'a-t-il eu dee problèmee particuliers (retard sur
ealendrier, problèmee d'eau...)?

Quela aont les débouchés de la production (hivernage et CS)?

--) Alimentation, Redevances, Rômboursements, Paie dee aatariée, Semencea, Stockage,
Vente O.N., Vente Commerçantar Cadeaux...

r Le iardin--TÏxploit"tion du jardin : individuelle( qui? ),/collective

- Quelles spéculationg?
- Quele débouchés (wente/autoconsommation) ?

- Éorr. lee productione vendues, soue quelle forne (frais, sec, transformé"')?
Eriste-t-il une stratégie particulière de comsrei-cialisation (etockage pendant eaturation
du marché...r?

- Quele problènee?

* Les cultures Dluviales
- Quelles ePéculations?
- 8uel8 débouchée?
- Quels problèmea?
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- Si foncier pluviai non e-tiploité, pourquoi?

* Pour ces 3 cultures (riz/ iardin/cultures
organique?

si oui, origine? Surface couverte? Quelles

pluviales), )'-a-t-il recours à une fumure

améliorations constatées?

* L'éIévare
- Nombre approximatif de têtee (vachee ou petits ruminants)
- Mode de eonduite (inteneif, en brousee...)
- Quele problèmee?

I Activitée extra-alricolee
Certaing membreg de la famille exercent-ils une activité extra-agricole (corrmerce,

artiaanatr Eervices, pêche... )?
Avantagea (revenus pour la caisae commune ou pereonnelle... )?
Inconvénientg (organleatlon du travall... )?

III,/ LA FAMILLE

- Arbre sénéalosioue

Pour les membres de la famille
qui ont quitté l'exploitation :

- où sont-ils partie?
- quels rapports existe t-il encore
avee eux (cadeaux, arEent...)? hommee

femmee décédés

Pour chacun, apécifier les âges.

Y'a t-il eu Béparation? Pourquoi? Conséquences?
Yta t-il demande de eéparation? Pourquoi? Coneéquences?

- Utilisation de la main dtoeuvre

. Qul travaille aur le rizl pour quellee opératione?

. L'ernploi de manoeuvres est-ll néceegaire? Pour quellee o1Ératione?

IV,/ SITTIATION FINANCIERE

- L'autosuffieance alimentaire est-elle atteinte?
Si non, comment y remedie-t-on?

- Est-ce le chef dtexploltation qui prend en charge les condimente ou bien lee
femmee?

- Exiete-t-il dee problèmee de Tréeorerie?
A quelle époque (palement main d'oeuvre, période de aoudure...)

- Lee detteg d'exercice sont-elles régulièrement payées en fin de campagne?
- L'exploitationl eet-elle endettée? Si oui, pourquoi?

- Les invegtigeements
Mobylette/Voiture/Maison eecondaire/Décortiqueu8e/Compte drépargne, etc...

v/ coNcl,usroN

- Objectife et Projet d'Avenir
- Stratégie pour les atteindre
- Problèmee particuliers,/Remarques

hommes
femmee Bur exploitation

hommes
femmes hors exploitation

ô

@̂

^

ô
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A l,a euite d'une eemaine d,enquêtes du 9,/04 au l4l04/90 qui a mobilieé toue les
agenta du Projet Retail, noua avong procédé à une reetitution en 2 phaeee:

- Le 17 /O4/9O lore d'une réunion de groupe dang la galle de réunion dc la zone
- Du 18/04 at 2l/O4/9O où nous avona regu indiwiduellement chaque enquêteur.

Cette restitution noua a peruia de dégager dea problènea auxquele ae Bont
trouvéE confrontés les enquêteure lore deg entretiena avec leg paygang, et d,élaborer
à partir de leurs remarqueB un nouveau questionnaire plua rapide qul nous pernettra
de couvrir I'ensemble du Secteur Sahel.

Les critiquee recueillies Bont très variablee eelon les agenta:

- La plupart d'entre eut ont préféré ne paa trop alléger le queationnaire de peur de
ne plue comprendre le fonctionnement de I'exploitation.

- D'autree au contraire coneldère que aeule certaina critèree eeaentielg aont utilea pour
la claeslfication.

D'autre part pluaieurs agenta nous ont eignalé que certaines queatlonr concernant
la vie privée dee payaane pouvaient perturber le bon déroulement dee enquêtea.

Noug avone donc tenté de synthétiser cee différentg avie lore d'une réunion avec
Jean-Yvee JAMIN Ie 2O/O4/9O, et noua avons âbouti aur modificatlona auivantee:

I - Les parties du questionnaire lee plus lourdes étant lthietoire et la famllle, nous avonar décidé:

I * pour l'b!g!dEg, de ne coneerver que les conditlons d'installation et un éventuel
t éclateuent de la famille,

* pour la famille, dtélininer ltarbre généalogique et de ne gren tenir qurà quclques
queetiona permettant d'approcher leg crltèree PT, PA, TH. Pour cette partle noue
Bommes consciente que lee réeultats que nous obtiendrone ne aeront paa entlèrenent
flables:

+ en ce qui concerne le nombre de TII nous n'obtiendrone pas uniquement lea hommes
de 15 à 55 ans maig la totalité dee hommee en âge de trat'ailler. Cela présente l,avantage
dtavoir la force de travall réelle eur ltexploitation. Nous adopterons la notation de lHE
(Travailleur Homme Effectif) afin de lee dietinguer dee THofficiele de lrON.

+ pour la population totale, il eet probable que les reneeignements que lea paysana
nous donneront eeront aupérieurs au nombre réet de bouchee à nourrir (tendance à
se plaindre pour obtenir une augmentation de surface). Néanmoina, noua pouvona
espérer qutils n'oseront pas trop augmenter ce nombre, aachant gue nous diepoeons

I
t
I
I
I
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de fichiers permettânt de r'érifiel ces informations. ll-ous obtiendrons donc une bonne
approche du volume de la farnille.

- Certâines questione ont été tout simplement éliminées puisqutellee ont été jugéea
non essentielles pour la typologle. Ces questions concernent entre autres celle de la
barre niveleuse, certaines parties sur les itinéraires techniques, leg débouchée des
productiona riz-jardin-culturea pluvialee, lee spéculatione jardin-cultures pluvieles,
la tréeorerie.

- Pour une bonne cohéeion du questionnaire lors des entretiens avec leg paysans, le8
questionB concernant la famille ont été dietribuéea eur dtautres partiee du guide
d'enquête : la main-dtoeuvre, les activitéB extra-agricolee et l'autoeutflaance
alimenteire.

Certains agente ont fait quelques remârquer très importantès lrour la réu3slte deg
autree enquêtea:

- Trouver unè aolution aux difficultéE auxquellee sont confrontéa lea agente pour
avoir les rendez-vous avec les payaana - Pour cette quèstion, nouB propoaons de ne
pas prendre de rendez-voue, sachant que le queetionnaire ne devralt pas durer plue
d'une heure, maia nous laiseons les agenta décider de la bonne démarche à adopter.

- Modifier si poaaible la typologie en hiérarchisant les critèrea lcc plue
diecriminante et en faisânt une distinction entre zone réaménagée et non réaménagée
au gein de chaque clasee. Ceci permettra de mleux définir ces classes et de facllitcr le
claBÉement des exploltation8 - Pour cette questionl noue allone tenter de trouver
une aolution pour la prochaine réunion de restitution. De toute façon, Itun dee buts de
notre étude est de modifier éventuellement la typologie en fonction dee obgervatlone
dee agente.

Pour terminerr troua âVotra constaté avec eatlefaction que la mqiorité de8 agents
trouve cee enquêteÉ trèe intéreeaantea et bénéfiques puisqu'elles pernettent à chaque
agent de mieux comprendre le fonctionnement dea exploitationa agrlcoles èt par
conBéquent lee aident dang leure tâchee quotidiennee.

A présent, lea enquêteura vont tester le nouveau questionnaire, qul sera
éventuellement remodifié en fonction de leure remarquea.
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(;UIt)E I''ENQUETE
'I'Y POLOGIE

EISÎOIRE

- Inatallatlon : . Date
. Conditions : village et activité8 avant inttall8tion?
. Foncier et spéculations tiz/coton/culturea pluviales
. Bétail Bovins/Petite ruminante
. Equipement

- Y a-t'll eu éclatement de la famille? Conséquencee? (partage
foncier, équlpement...)
Y a-t'il denande de eéparation? Conséquences futures?

- Pour Ia zone réaménagée, quelles étalent lee surfacea avânt et aprèe réaménage-
ment?

- FONCTIONNEMENT DE L'EXPLOITAT]ION

t Le riz

- Surfaces actuelles :

Pendant la campagne 89,
jachère?...

l,

I
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- Equipcment actuel : . boeufs de labour
. charrues
. herseg
. chanettee/ânee

Y a-t'il eu des modifications récentes de l,éouioement? Date dtachat des derniers
boeufs?
Votre équlpement voua eemble-t'il eufflsant?

. Sl oui : est-ce que vous labourez chez dtautres paysans? Aide ou location?

. Si "a!: 
quellea eolutions adoptez-voua ( location, échanfe contre force de

travail, aide des parent8.....)? Si location. paiement comptant ou à crédit? En argent ou
en sacB de dz?

- Main d'oeuvre

parmi les membres de la famille, (l)combien dthommee peuvent prendre la charrue?
(2)Comblen d'enfantg prennent la corde? (3)Combien de femmee participent à l8 récolte?
[(l)=THE, (1)+(2)+(3)+AE] Cette situation va-t'elle évoluer dans lee 2 années qui
viennent (départ dtun vieux, arrivée dtun jeune...)?

Y a-ttil lecourg à de la main d'oeuvre extérieure? Combien de saieonniere? Y a-
ttil emploi de journaliere : pour quels travauxr sur guelle eurface?

Age du CE? Participe-t'il à toue lea travau:(?

- StratéEieB de production :

Ris casier (SC'DC), HC
toute la surface a-ttelle été explqi!ée? Sinon, locatlon,

- Engrais (nb de eace) épandu (PA et urée) en hivertlage 89 aur lee dlfférentes
parcellee (SC,Dc'Ifc)

- Y a-t'il eu retard sur le calendrier? Pour la zone non réaménagée' mentionnez
Ies eurfacee repiquées et eemées.
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- Produclinn (nh de sa^s) ôbtenue en hivernage 89 (SC' DC' HC) et en CS 89. Iç
oas oublier de disiin.fltor le nonbre de secs au battaEe et les sacs donnég aux femmes
et autres aides,
Pour la zone néanénagée, si la DC ou la CS n'est pae exploitée, pourquoi?

- Préciser si le pa5'san a eu des problèmes particuliere qui ont irué sur sa
production de l'hivernage 89.

- La partie de la production qui eat conmercialisée est-elle vendue à l'ON ou à des
commerçants privée? Pourquoi?

- Le stock de riz coneervé pour I'alimentation permet-il de nourrir l,a famille
jusqutà la récolte auivante? Si non. quellee aolutions le CE adopte-t'll?
Combien de bouchee a-t'il à nourrir? (PTA)

t Le Jardtn :

- Surfâce? Nombre d'emplacemente?
- Spéculations?
- L'exploitation du jardin eat-elle importante pour la famllle? Pourquoi?
- Pour lee villages qui n'ont paa eu dteau cette année' Ie jardin a-t'll été exploité?

Si non, conséquencea?

* Cultuæa pluuialea :

- Surface posaèdée? Est-elle exploitée?
* Si oui ----) production en nombre de eace et débouchés
* Si non ----> Y a-t'il achat de mil? Suantité?

I
t LtéIevagE:

I - Nombre approximatif de têteÉ (vachee, génisees, boeufs ou petits ruminante)
- Lee animaux aont-ile nounig sur I'exploitation ou partent-ilt en brousse?

t Actïvitée extra+gricoles :

- Certains urembres de la famille exercent-ils une activité extra-adricole (

cotnhêrcê1 artlsanatl servicee, pêche....)
Si oui---) avantagee./inconvénients pour la famille

- Certains membres de la famille ont-ile quitté l'exploitation? Quels rapportB le CE
entretient-il avec eux (cadeaux, argent, aide de ceula-ci pour certâins travaux...)

SITUATION FINANCIERE

- Les dettes dtexercice Bont-elles régulièrement payées en fin de campagne?

- L'exploitation est-elle endettée? Si ouir pourquoi?

- Les investissements déjà réalisés :

Mobylette/Voiture,/Maison secondaire,/Décortiqueuse,/elompte d'épargne,/bétaill etc....

CONCLUSION

- Objectifs et projet dtavenir - Stratégie pour les atteindre

- Problèmes particLrliers/Remargues

I
I
I
I
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RESTITUTION D'ENQUETE

Village :

Famille :

Enquêteur :

EISTOIRE

- fnetallation i t Date :

* Conditione :

* Foncier : . Coton :

. Riz caeier :

. Hors caeier :

. Jardin :

.CP:

* Equipernent : . BL :

i ËiË""":,'" ., ",," ,

* Bétail : . Vacheg :

. Petite ruminants :

Pour Ia zone réaménagée :

- Foncier âvant réaménagement : . Riz casier :

.IIC:

. Jardin :

. CP exploité :

- Foncier après réaménaEement I . SC :

.DC:

.HC:

. Jardin :

. CP exploité :

FONCSIONNEMENT DE L'EXPLOTTATTON

- Foncier aetuel : * RC :
*HC:
* Jardin :

*cP:

Remarquee eur le foneier :

Date :

Durée de I'enquête :

dont SC : DC

Erploité : oui-non
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- Equipement i * Boeufs :
* Charrues :

* Herses I

* Charrettes :

* Anes !

Remarques Bur l'équipement 3

- Date d'achat des derniere boeufs :

- suffisant : oui --)

non --)

- Autres remarques :

- Stratég'iea de prcduetion

* Le riz

Remarquee sur le riz :

- Problèmes particuliers H89 :

- Commercialisation :

- Autres remarques :

* Le jardin

- Surface :

HI\iERT{AGE 89
cs

89
PMIET RETAIL (NI Zone Non Réanenagée

SC DC HC Repiqué Sefné HC

Ergrais (nb sacs )
- urée
- phosphate

Prodtretion (nb sacs )
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- Spéculations
- Remarques :

Les cultures pluviales

Si non exploitér pourquoi :

Si exploité : Production H88
Production H89

* Ltèlevage

LA FAI'ULLE

PTA : PAE :

Remarquea aur l,a famille :

*AgeCE:

THE :

Participation aux travaux :

Nombres dthommes prenant la charue :

Nombre dtenfante à la corde :

Nombre de femmee à la récolte :

* Activitée extra-agricoles :

* Membres de la famille horg exploitation i

* Autrea remarques :
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* Main dtoeut're extérieure :

- Annuels :

- saisonniers :

- journaliers :

SITUATION FINAIICIERE

* Autosuffisance alimentaire :

Si non atteinter solutions :

t Endettement :

* fnvestissemente :

CONCLUSION

r Objectife :

t Remarquea du payaan :



SYNTEESE

Classement :
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TYPOL,O(3_TE

NOTE POUR I,A RESTITUTION

I La fiche de reetitution ne doit pae être renplie pendant l'enquête. Elle doit être
r utilisée pour la rédaction finale, de façon lieible et ordonnée.

T
Il eet nécessaire de la remplir 3!@!re-rq1q113 aprèe l'enquêter pendent que vouÊ

I avez encore I'entretien en tête. Cela voug permettra de rêBtituer des renaeignementa
I que voua pourriez avoir oublié de noter.

t Toue les reneeignements que voua avez obtenua lorg de ltenquête doivent
apparaitre sur la fiche de reetitutionr même tee plus ineirnifianta.

I
r Les informationa reportéee aur cette fiche ne doivent pae être aeulement lea direg
I dee payeans, maie aueei vog connaigeanceB peraonnellee de la fanille et vog lmoreagions
! lorg de ltentretien (parfoie, voug avez peut-être Benti que le payean ne diealt paa tout

ou que les reneeignemente qutil voug a donnée ne sont paa exacts).

I
r Si vous conatatez que 1'oua avez dee difficultés à la remplir totalenent lore des
I premières enquêtes1 révisez le ouestionnaire pour eavoir quelle partie ll voug faudrar àpprofondir lô"" d."liE[iiiïïiGEïËne.

I

I
I
I
I
I
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Conformément à la volonté dee 3 reeponsables de volet du Proiet Retail (SEr FOP,

R-D)r les agents du projet ont inclus à làur calendrier de travail un certaln nombre
drenquêtes-pendant le mois de Mai. Les restitution8 nous étant à préaênt toutes
parvenues, noua pouvona faire le bilan de ce premier mois de travall'

I/ AVANCÉE DE L'ÉTUDE

200 enquêtes ont été réalisées par les différente participants à ltétude durant
mois. La disiribution de ees enquêteg sur les villag:es du seeteur est donnée par
diagramme sui\rant :

Nombre d texploitations
par village

Pour ltensemble du aecteur

léEende : Première Sernaine I
Mois de Mai

Non enquêtées

Rappelons que lee villages de Sagnona. (N6)-et Nieseoumana (N6 bls) en coure de
,e".àiiS:"n"nt, 6nt été pourl,instant écartés de l'étude, Jusqu'à ce que 1a dletrlbution
des terres soit effectuée et admise'

T
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IIl AN{LYSE QUALITATIVE DU TBAVAIL EFFETTTUÉ

t' I IæB restitutions

Dans un premier temps, les reÊtitution8 dee agents n'ont paa répondu à notre
attente : manque d'e:rplications de notre part et manque dtexpérience pour certaina se
sont conjuguée pour donner un travail difficilement exploitable dans Ea nairrité.
Dtautre partl il e'agieaait de tester le nouveau queetionnaire et dee Dodlficationa ge

eont rapideurent avéréee nécessairee.
r Dès la deurième eemainel nous avons donc revu les agenta lndiwiduellement afin

I de diecuter avec eux de leure restitutions et préeieer lee partiee lncomplètea.

A tra euite de cette miae au point; la plupart dee agentB ont fait un effort de
rédactlon qui a abouti à un trèe bon travail, facilement exploitable.

Néanmolns, ll restait encore deg problèmes, et dea reatitutiona trop eouualres.
Etonnament, cea remarquea concernaient deg agente habituée aux enquêtea. Noua avone
donc interprété leg lacunes conatatéeB non paa comme un nauvaia travail d'enquête'
malg comne une trop forte eynthèee lors de la reetitution. Noua avons donc demandé
aux responaables de volet de revoir les agenta concernég pour obtenir une nouvelle
rédaction et les eenelbilieer à nouveau eur l'intérêt de cee enquêtee et de leurs
reatitutions.

Noug en avons aussi tiré un eneeignement : notre idée prenlère en diffusant un
guide.de restitution était d'alléger le travail dee enquêteure. Maie lteffet pervere de
ce eyetème a été que beaucoup ae aont contentée de rernpllr lea partlce quantltatlves'
en négllgeant les commentairee qualitatife ou leg éventuele détailg (noua awione prévu
à cet eîîet pour chaque chapitre une partie "remarquea").

Bilan

Sulte à cea constatatlohsl rlolla avons prie 2 meeurea 3

l'/ Modiflcation du queetionnaire en précisant certaina pointB et èn lnaiatant eur
dtautres,

I 2'/ Modilieation du guide de reetitution dans un sena plue dirigiate, tout en lalssant
I néanmoing certalnes ouverturea, maie de aorte que certains détails lmportant

n'échappent pae à la restitutlon.

I
2'f la typologie

De premièree crltiques avaient déJà été formuléee lors de la eemalne préparatoire
à l'étude (voir "Restitution de la première eemaine d'enquêtea"), ce qul noua avâit
encouragé.

Noug n'avong malheureusement pas retrour'é ce dynamiame par la auitc. Il egt vrai
que noua n'avons pas encore organieé de réunion de reetitution avec ltengemble dee
agenta, nais nous les avone lndividuellement encouragé à expliquer leura éventuels
problèmea de classification des familles dans la typologie. Cela n'a pae été falt' peut-
être par manque de confiance en aoi dee agents ?

Néanmoins, nous avons détecté certaing problèmeg eemblant liêner les enquêteurs:

* La tallle dee familles. Il apparalt que les critères proposéa dane tra première
vereion de ta typologie concernant lee taillee dee exploitations ne sont pae auffieants
pour traiter deg cas litigieux. Lee relatione entre taille de la familler taille du foncler
èt taille économique doivent être étudiées de près et des critères pertinentt doivent
être définis.

I
I
I
I
I
I
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* La définition même des c.L.r-o-çes: il sernblerait que certaine critères prie en
compte dans la définition des claeses de la typologie émanent de la trop petite taille de
l'échantillon de départ. De nouveaux cas se présentent qui lee remettent en cause. C'est
le cae par exemple de la présence ou non de bétail, de la pratique ou non d'activités
extra-agricoles...

* La pertinence dee clasees: il semblerait que certaines claeges présentent une
trop grande variabilité interne qui met mal à l'aige les enquêteura. Il e'agiralt alore
dtune modification plus profonde consistant à remanier certainee classes : soit
nouvelles définitions, eoit divieion de certainea claeseg. Si cette 2lr meeure devalt être
appliquée, noue gerions confrontée au problèmi dtun trop grand nonbre de claaeeet
correepondant mal à I'optique de notre étude: pârvenir à un outil de travall facllement
utllleable. Nous enviaagerions alors de supprimer d'autrea claesea à caractère
provisoire (exploitations en transltion telle la claeee 83) poua les regrouper avec lea
nouvellee.

Enfin, de notre côté, noug avona été confrontés à une remiee en cauæ 8lobale de
la typologie lors de notre étude eur liegana (N9). Ce village présente en effet la
particularité de possèder un hors-caeier très lmportant, partlellement erploité en
patate (production à forte valeur ajoutée). Lee caractèrlatlquea des erploltatlons se
eont avéréee trèe différente du regte du eecteur.

Pour ce problème, noua avona décidé en accord avec Jean-YveB JAMIN de mettre
provlsoirement ces exploitationg de côté. Aprèe modification de la typologle eur la baee
dee enquêtes dans lea autres villages, nous déciderone de I'attitude à adopter vie-à-
vie du N9 : création d'une typologie propre, définition de soue-claagea a1Écifiquea ou
abandon total atil B'avère que le cae eet isolé dane la zône de I'ON. Pour celar il noug
faudra digcuter avec dee agente travalllant sur d'autres aecteura: membrea du projet
ARPON ou DRD.

rrls@gB,E

Il ne stagit là que de premièree conetâtations, en raieon du dépoulllement
seulement trèe partiel que nous avone effectué. Il noue faut uraintenant approfondir
cee questione et propoeer deg golutlons en coolÉration avec les agents.

Mai6 du point de vue du calendrier de travail, il nous faut auesi peraleter dane
notre effort avant le plein travail d'hivernage. Noua avone donc décldé de lalsser
pasaer encore le mois de Juin, pendant lequel parallèlement à notre travail d'enquêtee,
noue allone tenter d'approfondir le dépouillement.

Nous avons enauite prévu pour la fin du noie une rencontre d'une Journée avec
chaque agent afin de discuter à nouveau les reetitutionsr éclailcir lea lmpréciaioner et
récolter leg sentimenta et malaisee de ceux-ci à lté8ard de Ia typologie. Cette nouvelle
confrontation individuelle nous permettra d'approfondir lea problènee détecté4.

A partir de ces résultata, nous tenterons de proposer une première modificâtion
de la typologie que noua exposerons lora d'une "synthèee de ml-parcoure" réunlgeant
touB les âcteura de l'étude. Eneemble, noue diacuterone alors dee euitea du travall. En
particulier, noue déciderons de la néceasité ou non de couvrir l'ensemble du gecteur.
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BILA}.I DESI E}HIETES

ET LE }ùÏ'IBRE DES GRCIUPES ET I,EUR EçTJRCENXAffi

NB: - L€ tableau cidessus a été fait sur la

T,e nourcentaqe cirr r r)! 'r i ri,'<.r farni]_les
nombre total des er:nl oi f at ir:,ns , i'i s{.r'1et !r.

i,e nol)rr-ent*aÉIp /iriL: ii !',1!r)r's eçt ricrnnéç9..1.!-Ôl-..|.

rrill;l.çtê.

be^se du recensement 1989.

enquêtées est donné par rapport au

T1âr rfinn-'trt,-*- - au'no*b"" enquêté par

VILLAGE N1 N3 N4 N5 Nb l.i6B N/ N8 N9 N10
TÛTAL

SETTETIR

NCMBRE

TIfTAL

F.4l{rLLF

181 52 xt { l^l xll 1'/ bb {6 63 76 745

E
N

0
LÏ

E

NrfY-
BRE

t25 45 l'\ / 'iû |.lV 29 5f.l 73 A1 73 609

% 69 ,0 86,5 'ttt. I x:{ { 73, I qn.Â 83,3 93, 5 100 96 ,0 81,?4

G

R
o1
Li

P

NtJi'{-
BRE

14 3 f.r 2
.)

U 3 lO D 3 44

% 11 2 h |.rr^l ,1 . t t l'r l^r t^' 0 t\ {l5 g, 21 ?q3 4, 10 7 ,24

G

R
ti2
U
P

NrJt',!-

BRE
36 15 77 1.) t!f IU 24 37 29 2t 228

% 28,8 33, 3 2q fr.2 4û '<'/ '/t ) l-\7 . I tl'\ 43 ,63 50,68 46 ,03 28,i6 3? ,43

G

R
o3
l_t

P

NCM-
BRE

39 18 19 t2 2'J q 19 23 16 28 206

% ?1 .? 40 13 ?:i :i il 1Ê qR '11 n? 34 .14t". :<t htl 7:1 . :{tf 38, 35 33,82

G

R

o1
ll

Ë

NCM-
BRE

26 8 \| I i.! I q t'\ L2 20 108

2û. R 1i.7 16 ?8 l3, 3-i "/1-" t 72 3 ,44 L6,36 6,84 L9,04 2i ,39 1'7, ?3

G

R

o5
U
P

lticM-
BRE

10 1 I t, tl I tt ,./ I I 23

% I 2.?2 12 Rr') tl t 34d U 2, 73 1 ,58 1,36 3,7i
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T'YPOT-AG.TE -DES E.XPT-OTTAT-TO.TirS AGE-TGAT-E,

I- -E -S N Ll,h/S - C O I- O-II/S

C-A.S .L'*,'S' ll I.: F LTGT E'S 7'A(IABEGS

Cette note présente utrr: anai],'s{r des exploitations agricoles des réfugiés touaregs
chassés du nord par la sécheressc.

Les réfugiés touaregs ont affh-ré r'ers le sud du Ivlali après la grande sécheresse
de 1984. L'Office du Niger, déjà connu à cause de ses périmètreB irriguéa, a accueilli
un nombre important de réfugiés.

Avani leur départ, ces populatione vivaient des productions obtenuee sur les
champs de culture pluviale (rnii, sorgho, riz..) et surtout d'élevage. Lee nomadee
affirment qu,arrant les périodes dures de sécheresse, ils vivaient dane de trèe bonnes
conditions; certains exploitaient de vastee champs de riz de bae-fonde avec des
variétés à paillee hautes ( pas de fertilisation); d'autree étaient de grande éleveurs de
bovins et de petits ruminants.

La sécheresse de 19?-r et celle de 1981 avaient déjà eu des effete néfaetes (rareté
des pluies entraînant nne cris..r :riirrentâire et une forte mortalité du bétail). Cteet aprèe
la sècheresse cie 1g84 ,,;Lre !ir siruation est devenue insoutenable et les nomÊdes
ntarraient dtautres solutions it'r<: .i'::ffluer r.ers les régions sud du pays OU le climat est
plus favorable.

Face à cette aituatior! dr.i:rratique, les autorités rnaliennes ont demandé à toutes
les autorités locales de fa.roris-.r l'insertion socio-économique de ces pôpuiation€
nomades.

A travers les différents entr.etiens que noue a\'ôns eu avec lee autorités politico-
administratives de Niono, il est apparu, qu'au départ,65 camps de réfugiés touaregs
avâient été installés à tral'ers les différentes zonee de i'Office du Niger.

Nous présentons ici quelques répartitions dea camps de réfugiée touarege à
travers les zones de I'Office du Niger:

- Le sectenr de D.4RNEi'l.a-TE situé à 6 km de la vilie de Niono à gauche de lâ route
goudronnée Niono-Ségou. Ce se(:teur comptait plusieurs camps dont les campe de
Kouiamba, Dar-salam I, II, et ili. Ii est à noter qLre ce secteur a le plus bénéflcié des
actions de .ANITOU,

- Le secteur de IiAN-{BOUrl;OLi à en.riron 25 km de la ville de Niono aur I'axe Niono-
Ségor"r.
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IJ 1r'gr.rait d'autres sit t:s r'11:".t'irillés

- DAR-SALAYI à 20 irrn rie

sor-ls fornne de chapeiet tels qlle:

Ia zone de KCti*iRII\'[-ARI,

- KOBA eitué à environ 1û kn de l'!r.'lr:do au Nord-Ouest.
Notons que Kotra a bénéficié ri+rs rides d'une autre ONG -Americaine ADRA-M-a-LI ' Cette
ONG a donné à Koba des hceufs.le labour, des charrues et des herses.

- NIAMBISS-ALE situé après le poni vers le 86, partie exondée vere Kanaesako. Notons
ici également que ce camp n'a pas 'oénéficié d'encadrement.

.4u début des inetailations, chaque carnp avalt au moins 50 familles (chaque famiile
comptant 4 à 18 membres) et les camf-rs ]es plus peuplés avaient à peu prèe 100 familles;
les autres ont décidé de quitter pc'-rr aller vers d'autres zones pâr suite de déseepoir.
.Actuellement, raree soni les camps qtri ont 50 familles. Lâ moyenne des membres,lfamille
eat de 3 à 5, le minimum étan+- de 2 et le maximum de 17.
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L'installation des touaregs a colncidé avec le démarrage de I'aseociatlon Niono
(Mali)- Le Touq'ret (France) dans le cadre du jumelage,/coopération.

en ressortait que la maiorité des
dans tes différents sites qui leur

L'opportunité ainsi offerte à.ANlTfilrallait lrri permettre d'ortenter ses prlmlèree
â.tiôns.rers les nonulurtions sinistr'ées \:enrles dtt nord,

Dans un premier temps, ê-\'!ITOi,i ,-j*r.is: !e cadre de o-{sIS I a pu bénéficier d'un
financernent aÀ Zg mil'tions de flancs cfn rJr.: liELr sor-ts !a (:ouverture de la SECAI"IA

(secours catholiq,-ra Ivlalien), Les 28 n:il!i,'rrs r'!rl l{t!'rllis d'assurer des aides alimentaires
et sanitair.es, I'nchat de petits nratl.r'i.t!. :;gt'i':r,lcs pour le rnaraîchage (brouettes'
arrosc,irs, sem,:it's.,.), r.les rhar.rrltt'.1--, rl"'!:"",'i': lt'i+tl!,'-, de char'l'-tes"" Le prÔ.iet' a\'3it
Itappui ter.:hniqr-re dr, {..i.'l de li(rn,.. Ir.',,: l,', ititieiens a':aient été recrutéa pottr
s'occupel de ln d is i. r'ib'-r iiôn des pt'r'r!'-tit s :!l'\: t(rlrir!'eds'

Selon les chefs de camp, les autor'ités le,.lr ont remis officiellement leg papiers
attestant la propr:iété de leu-rs sites en 1988. t'es annéee 85, 86' 87 furent de bonnes

années pour les touaregs:.' llous avons.reçu beaucoup dtaides ces années là. chaque 3 mois, les camps.recevaient
des dons de mil, des boltes âe conserl'es, de !'h'-rile"" En plus, chaque nomade â eu une

côu1'ertllre pour lutter contre le froid "'

LeE char.rettes et les ânes attribués au:: nomades ont pu être valorisés' Dee tours
dr: collecte de boj.s olrt été organisés et les le':en'':s obtenua servaient à payer du mil

pottr les différ'enis canps, Làs boeufs ont été ';endtrs par les touaregs par suite de

cr.iee alimentai! e. I/es chârfetteË sont act'-rt:llernent hors d'usage par msnque de moyens

d'en tre!.ien.

Dans le cadre cln rnaraîchage, .À!\-IT':tl' à tenté 'lne première erpérience avec les

tolrâregs à Moribougou pres au hrairr rie tidange de Kouyan dans 1.9 secteur de

D.ARNEMATE. r-rng r7r;!alnliiçe cle la pai]: ei- le C'A'C s'occupaient de ltencadrernent
teehnique des tolreregs. etest âinsi que l*:: tolrarÈgs ont pll être initiée à. la maîtriee
..les itinéraires techniqtres des cultr-rrtes rn:f l'âit'hrf r:es. lles méthodes élémentaires de lutte
contre le6 insectes leur ont été enseigtrées'

Cette e:ipérience nt ira pas loin pt'tisqrte la baisse du niveau dteau dans le drain
tle l{ouyan nâ perrnettait plus de falre Jntt irrigation des parcelles', tlne Bolution

interméàiaire .ùit ;tg élgborée; tro,:r'er un finsircenent pour crelrser de8 puits; mâis

faute de financernent, !'expérience n'e.jarr:nis eu lieu'

Selo' les chefs cl.1 camps, à pari- les plremières aides, les camps ntotlt plus l'ien
reç!-1.

Apr,ès 0ASIS r, des étr-rdes ont été faites et il
toLtaregs a't/aient ltintention de rester défivtilir'-ement
a\,/aient été attlib,-tés.

.{NlToliafinalernentoptépor-rr:!,irtslr!,ioi.tr.éelledespopulationsnomadesaux
réalités socio-eîônomi q.," s ,li, p.-.r-s arr li.rt ,lr:.,,!1'rinuer à leur faire des dons.

C'est ainsi qrrc .ANITC,I. â iniiié !]i^! :'! I i j h i i 'i f| l .' :.: pr'ojet qui der'ait prendre le nom de

oAsISII.Danslesob.jectif..deC).À.sI'i'!j,i!.r!'t:itilt.testiondel'aménagementde450ha
en zone rizicole <ians le secteur cle D-\F'riiiil À.TF. Pour le financement de ce proiet,
.a.UfiOr-t a fait plusieurs démarches et a fillaienent abtenu I'accord de ELTMC (un projet
C."tai."l qui ira'raille sur des e:rpériences siuilair:es dans les 6 ème et 7 ème régions'
L'ELTMC a donc décidé ae prendrà en charge le financement. Maia, par la suite, de

,rotb".rr"problèmesd'ordr-etechnique,adrninistratifetsocialsesontposés'
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PROBLEME SOCIAI,:

Les propriétaires terriens autochtones étaient peu enclins à ceder leurg terreg
à dee popuiatione inconnues. Ces propriétaires terriene sont réeidants à Niono, Molodo,et quelques villages non-colone autour de Niono. Face à ce problème, .ANtfôù irvaii
trou'vé une eolution intermédieire, eêlle d'lntégrer les deux Eoelétés en envhagcant u4e
attrlbution ér'entuelle non aeulement aux réfugiés mais auegi au:r autochtones. Malgré
cette initiative, des problèmes allaient persister.

PROBLEME TECENIQUE:

L'aménagement des 450 ha nécessitait le creusement dtun canal dtirriguation à
partir du KLO et qr-ri devait travêrser la ro'.rte goudronnée Niono-SéEou. Cela imptiquait
dee coûts très éler'ée.

PBOBLEME ADMINISTRATIF:

Etant donné que les terres appartiennent à I'Office du Niger, des polémiques
allaient surgir lors de Ia signature du t'ail, rnême si cela n'a pae été confirmé par nos
interlocuteurs , Cependant lee responeahles de I'Offîce du Niger étaient motivéa pur
ce qui est de I'aménagement des 45O ha. Ces derniere ont même participé aux pnenièree
étudee topgraphîques.

D'autres tentatives dtinsertion des réfugiés ônt été faitee. Par exemple, il était
question d'aménager 50 ha à Kanabougou pour les réfugiés gur financement FED. Maig
Ià aussi ce projet sera bloqué pour des raisons socialee (refua gyetématlque des
propriétairee terrieng de ceder leurs terree).

Selon nos interlocuteurs, quelques réfr-rgiés tollaregs ont pu a.roir une attribution
de 22 ha sur le gecteur de NtDébougou sor:s la courrerture dtune ONC; Itexpérience nta
duré qu'une seule campagne, les réfugiés n'at.nnt pas pu s'habituer auy réalités socio-
économiques du milieu (pour f inetant, îI convient d'être prudent quant à |'înterpreta-
tion de cette information; lee enquêtes fu ! ur-r'-s n.rus peryttettront dtavoir des précieiona
eur ce eujet).

Du point de vue aide, il faut égalernent noter celle faite par I'LISAID. En effet,
I'LISAID avait mie à ia disposition dee responsables de ANITOU 1077 tonnes de céréales
pour toutee les populations désheritées des environs de Niono. 997 tonneg ont pu être
transportéee jusqu'à Niono et dietribuées aux réfugiés. Le reÊte n'a pu être acheminé
suite à dee difficultés de traneport.

LE SYSTEME fIE PRODUCTION DES EXPLOITATIONS ENQUETEES

Le syetème de production présenté ici est celui de 4 camps de réfuEiés touaregs:
Koulamba, Dar-Salam I, II, et III.
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I " ) Présentation générale des _cjrynpg:

II" ) Fonctionnement actuel des -e;p!s!!e!!9ng:

I') Les cultures pluviales:

Chaque camp a des charnps de ctrlture pluviale ei lea surfaces sont esploitée8
st'siématiquement par toutes les fâmilies chaque année. Les spéculations impiantées
sànt le mii, le maiJ, le sorgho,.... en association souvent avec le niébé' le haricot, la
courge.....

L'itinéraire technique utilisé est le sui\'8nt: seule une minorité de famille (2 au
marimum) font le labour a1'ec Lrn attelage (boeuf + charrue) aYant le eenie; tous iee
autreê payaang font directerneni le semis sans labour. C'egt seulement aprèe levée dee
plants que le sarclage est effectué pour enlever les mauvaiseg herbee. Aucune
fertilisation n'eet faite.
La totalité de la production est deetinée à I'autoconsommation.

" Le problème eat que cela t'ait 2 annéee consécutivee que nour ntavona aucune
production euite au déficit plu'tiométrique et Burtout à !'attaque dee crtquete. Aucun
âe no" champs nta bénélicié t!'un traitement phytosanitairet pourtant noue ltavone
signalé au eervice de prc,tectitttt des vépJétaux."

2") Le maraîchaÉe:

LeB 4 camps esploitent de petites surfaces au bord du drain de vidange de
Kouysn (Secteur Niono). Chaque câmp peut emblaver au maximum t ha en contre saison
froide. L'augmentation dee surfacee est fonction du débordement de I'eau du drain.
Notons qutavec le curaEe récent de ce drain lee exploitante sont obligée de descendre
dans le drain pour puiser lteau avec des sesux et des calebasses afin d'arroser les
planches.

Les spéculations cultir'ées sont sLlrtout l'oignon, la tomate, la courgel et le haricot.

I
I
I

NCT'{ DES C.AI,IPS C'RIGINE Ii'fllr.iII I'IBFJ F.AI-{ILI,E PT SLIRF MIL
HIVgO
EN TTA

KCLII,AI"{BA DJIFJ EEI..I.AH 42 25i 45

D-AR-SNrql{ 1 GAND.AI.,I TI:ILI./TIIEG 20 100 25

T'AR-SNAI"I 2 'il-NDAI'I BELTAH 45 L2t) 20

DAR-SNéM 3 GCLNDAM Bç'LIAH 1i 180 30
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Lee productions sont exclusivetnettt destinées à ltautoconsommation.

3" ) Prestation de service:

- chaque camp a organisé en son sein des Eroupes de travail (1-2 à 13 personnee)
pour le repiquage et le déehe!'bage dane les casiers rizicolee des colone. ces groupes
àe travail sont emplotr'és sur le -qecteur Sahel et le Secteur Niono'

NB: I ha de riz qst repiqué entre 15 000 et 17 500 f
I ha de riz est'désherbé entre 3500 et 4000 f.

- certains TH sont employés à Niono et les villages colons ou non-colons pour la
collecte et la commercialieation du bois de chauffe.

- Les TII peuvent aussi se promener à Niono et les villages colone à la reeherche
du travail journalier (n'innporte quei travail pourvu que çà rapporte de l'argent).

REMARQUES:

,, Lee premiètea annéea des réaménagemente EETAIL et AEPON ont été lavorablee à noe

""-pi.on."rnant 
ltembauche de nc,s TII (repiquage, déaherbager et p,ême réco1te), Maie

ooul" .o.-"n.ons à avoir cies inquiétudeà puieque noa TE eont de wine en moine
eollicitée. Certaine colons disent Çue les Bellah travaÎllent mal, maie à notre avie cela
aemble être lié à deux r:àc'se-s.'

- Ia foruation dans les villages colone des Aesæiatione de Jeunee et de Fel0'mea

pour le repiquage. Lee colons préfèrent prendre cee habitante du village put dee
taisons de relations aocialee,

- I'a$ivée recente de nouweaux awenturiere nomadeg (Plug de monde paJ! rapPort
à Ia demande)."

LE ROLE DES FEMMES DANS L'EXPLOITATION:

Elles participent de feçon effective au bon fonctionnemen! des exploitations:

- elles sont de r'éritablee ar.tisannes. Elles fabriquent des éventails, dee corbeillee' dee
paniers, des nattes..... po',r:: les.rendle sur le rnarché de Niono'

- elles cherchent è être enpio;'ées at.t noment de la récolte-battage (vannage sut'tout),

- elles font le giannage r':t L: t r'i ,-11, padd V sur lee champs de niz après la récolte-
battage en vue de r'éc ut 1-'1'1'."'. ig'.tr:!qL.res calebassées de riz.

- ellee s'occupent du ménage (pr'éparation et éducation dee enfantsl.

ORGANISATIONS SOCIALES ET AUTRES:

_ Scolarigation: Chaque camp a une case tranÊformée en école coranique. Les enfants
de chaque famille sont inscrits à cette école. .Àucun enfant n'est inscrit à l'école
"publique" à cause du manque de moyens pour payer lee four:nitures scolaires, et à
cauee de La distance qui sépare l'école des camps.
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- Discipline: L'objectif princlpa! étant la recherche de I'autosuffieance alimentaire,
toiÇlction de désordrJet d'indisclpline est reprimandée avec la plue grande rigueur
jusqu'au renvoi pur et eirnpie.

,, Dieu merci les cas de mauvais coûporteûent aont rarel einon inexÏetante. Quand lee
gens ont faiml on pense plutôt au ventte qutà eemer Ie désordre ".

- Lritrpôt: Les réfugiés continuent toujours à payer ltirnpôt au niveau. de leur village
d'6iÇftre. pour I'instant, ils ne sont pas imposables au niveau de l'arrondissement
central de Niono.à.cause de leur situation précaire.

- La charge des dépendants: Malgré la situation précaire de ces réfugiée, lee
dépendantÊ affiuent chez eux à Ia recherche de ltargent et de nourriture. Le problème
."i qrr. ceux qui sont reetés pensent que les réfr,rgiés installée ici sont dana de
meilleures conditionE.

- Leg difficultég:

1- Manque de etructures saniiaires. Le tâux de nnortalité demeure trèe élevé'

2- Les hab'itations ne sont
I pluie. Le rnanq'-le de cases,
II toit.
-

Les .-:ases en paiiles supportent très mai la
ou 3 fannilles à loger ensemble sous le même

3- Le problème alinnentaile ( i'a,-rrosuffisance aliment,aire ntest jamais atteinte).

- L.es objetifs des réfugiée:

" ÀIous eouhaitone obtenfu une autorieation dtentrée en col0nieation à délaut de
Itaménagement de noe eitee en parcelles zizicolee,

Nous Eouhaitons bénéficier drune aide extérieure pour ltéquipement de noe campe.

Noue demandone touiours également une aegistznce alimentaire et eanÎtabe.

Enfin noue voulone définitivement regter ici. "

EONCLUSION:

Il apparaît clairement que i'inserticrn des réfr-rgiés touaregs aur
écononniques de Itoffice du Nligel r^:'est pas une chose aisée.

réalités socio-

ni\teaLrx:Les difficultés d'insertion de ces nomades se sitltent à plusieurs

- actuellement aucune structure (ou organisation! ne stc,ccupe réellement de ces
réfugiés, Le Projet ANITOU a desormais décidé d'orienter see actions à toutes les
couches socioprofeesionnelles sans dietinction de race. Pour les reeponeabies de
ANITOLI, les difficultés soni à tous lee niveau:<; par conséquent, lea actiona doivent
concerner toutes les populations en difficulté,
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- Itobjectif principal pour lequel certaine camps sont restée ici, à savoir ]taménagement

a" 1"""" siiee en- païceliee 
'izicoles, 

senbld être cornpromis à cause du manque de

financement et des problèmes cités plus haut,

- les touaregs ont beaucoup de difficultés à s'intégrer aux réalitée aocio-économiques
de ce milieu. (question dihabitude). Si certaine avaient déjà une expérience en

'g"i.,,tt'..".,un.grandnombredecesréfugiésétaientdeséIeveureavectrèspeudtexpérience en agriculture'

- l'éternel probiène social entre touaregs "blanc" et "noir" est de nature à ne pae

faciliter les-choees, En effet, selon la tradition, le touareg noir est toujoure soumis aux

i"i, a., touareg blanc. Le iorr"".g noir travaille à la place du touareg blanc et peut

même lui donner sa part alimentaire (le tcuareg noir est I'eeclave du touareg blanc)'

lrrr" """ 
conditions, le dér,elopperne rrt sera toujours freiné à cauge de cette inégaiité

sociale.

cependant'certainsdecestouar'eggsemblentavoiropté,pourresterdéfiniti.re-
ment sur leurs eites. Les- c h-r',fs tle .aip ont affirmé que, quelque goit lta'enirr ils
resteront sur leure sites qui sc'nt .lésor;Eis leurs propriétés. Toutefoie ces exploita-
tions demeurent toujours dans das situations difficiles'

Les touaregs installés autol-lr d'es

de rnisère. La solution à I'amélioratlc''n
,rillages colons rritrent dans les conditions réelles
de ieurs conditions ntest pas à court terme'

Quant aux
tion rnême si la

a\.,enturiers tonaregs leur sitr-ration économique est en voie d'améliora-
ma.iorité d'enrl'es eul: sont en équilibre pl'écaire.

Dans tous les cas !a plesence des réfugiés touaregÊ est actuellement dtune

irp".i.""" capitale pour les ir:ploitations d-e la -zone 
de Niono. En effet, I'intensification

delariziculturedemandedeplusenplusl'emploidemain-d,oeuvreealariée.or
i'essentiel de la main-d'oeuyt'e ia!a!"iée est fourni par ces réfugiés'



A la lumière d'e I'anal}'se faite.:t" le

des réfugiés touaregs, nous a\/oi'ls éiaboré
fonctionnernent des exploitations agricoles

une tYPlogie avec 3 grouPes'

wffi:

rnentaires.
Tor-ttes les exPloitations

TYPE -IE}:

Ies et4?Aai taëi a:n''s er'-'
r-oi e de -âen-tari.selt 

i an
défi-niLirFê

I
I
I
I
I
I
I
I
t
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Les touÊregs qui ont affltré ar'r moment de Ia sécheresse' et qui ont décldé de se

reErouper en camps' r-'es tanat'egs =o"t "t"ot"l'-"--far 
ltadminlstration - 

et ont la

propriété de leurs- "itt=' 
i"=- "tpi'iittio"s . $.e 

ces cam'ps ont des champs de cultures

oluviares et font o,, *."ui-"t oà'sr" a. petites portioris de terre. ces campa mettent
-aussi à la disposition dt"';;:i;;= ti"u *"i't-a'o"t''""t-irnport*nte (hommes et femmes)'

ces camps ne sont p"" eî,,iË 
.'-ri 

"""t toujor-trJ .oir."ntas à dea problèmee ali-

Ce grctupe eon7rend 2 tYPes

de ces carnps sont en difficr-rltés'

Lesjeunestouaregsvenusa\'antouaprèslasécheresse.Ils
résidants à Niono et la plupart sont des célibataires. Ils ne \ril'ent

journaliersl groupe a. *upi-qïtg., salarié permanent' collecte de bois'

et sAToirïrî.'ton 
économique de ces e::ploitations est en amélioration

autres.

sont en général
que de travel.ux
chantiel'g -ARFON

par raF port t]uv-

La .sdætarÎ'sa'ëic':n
Uzr&ai-re'

Les IæEtarz't.g

Ce g!'elrPe te ccmptend qu'un setrl type

Lea touaregs qui sont arl'!r'és après la sécheresse et ont décidé de e'installer

autour des vilrages "oror=,-.ni 
n-rrr.,-,_.oior". ces evDloitations mettent à la dieposition

dee colone de la main-d'oer-rvre et cherchent "o't""i 
des parcelles rizicoles à louer' Les

femmes de ces esploit.tio^" i"r,f i. t"i .t re glannage du riz pour nourrir la famille.

ï-;,ie; ces exploilationB Eont en dlfficLrltés'
Ces difficultés poussent ;;;l;*; tieit'sie" à partir vers d'autreg zonee; ils rejoiEnent

alors le 3ème grouPe.

1DffiJESIETUE ffi-

Les touaregs qui
vers dtautres zones à

Ce grottpe l?e con prend qutLtn seu/ type

sont arri\./és aprèg la sécheresse et qui sont
cause des difficultés dtadaptation'

par la suite Partis


