
'l

li
I
ll
t,

I
I'
l,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,l

I

REPIIBIJQTTE DU f.fAl.it 
"

HIilTSTERE DE I*IÀGRICT'LTT'RE

orrïcr DU NrcER

l.

\; \f r, Çc' i.r r r\JJ J 'i

'AfrA;t K--b
. 'n'o +2'L*

^,rV1\
/\/

/

t.+

GESTTOH DES

ET PÀRTICIPÀTTON

RESSOT'RCES.

PÀYSÀNNE À

(EÀU-TERRE)

LIOFFTCE DU NIGER

ETttDE SOCrO-EC\CNOI{IQtIE SUR Là SITtrÀTrOtr DES EXprârrÀHTs

DES VIIJÀGES DE OUIÀ, SÀlISÀtrDINc-COttRÀ gr zrRÀKoRo

Aoo
o84lt

Hamadou DIÀWÀRÀ
Consultant

Dr. Janvier 1990



ll
I
I
I

>*

t
I
I
I

Etude Socio-Economique
sur la situation des exPloitants
des Villages de Oula, Sansanding-Coura
et Zirakoro

ont particiPé à cette étude:

Mtlle Mai.nouna Daou
Mr. RaPhaêI Dissa
l{me Kouriba Diénéba Diarra
Mr. ousseini Dounbia
Mr. Sidiki Foruba
Mr. M'Bouillé Koité
Mr. Aboubacar S. Konaté
Mr. Arnidou S idibé
Mllle Fatoumata Traoré

Mrne Kouriba , MM. Doumbia, Koité
rédaction.

Monitrice Secteur de Molodo
Àssistant au D.S.E.
Division Promotion Rurale-Niono
Chef du Bureau PaYsannat-Ségou
Assistant au D.S.E.
Chef du D.S.E. Niono
Enguêteur au D.S.E.
Etudes Générales Ségou
Enquêtrice au D.S.E'

et Sidibé ont collaboré à Ia

I
t
I
T

t
I
I
I
I



l.
t
I
I
.l
'l

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

È*

TABLE DES MÀTTERES

1.

2.

3.

4.

IntfoductLon .......... o.... o............- o......e.....

Cadfg et finalité dg llétUdg ...........................

ZOng dg llétUdg ...... o........o........................

PfOblénatiqUe ..........................................

4.1. PfObléfnatique généfale ............................
4.2. CaS paf Village .......or..........................

5. GeStiOn EaU .............. o.. ..... ......... ........ .....

5.1. DiagnOstiC .o................o...........o.........
5.2. POint dg VUe de llgnCadfgmgnt. .....................
5.3. POint de' \/Ue dU paysan.............................
5.4. AnalySe .. .. . . . .... . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . .. .. . . . . ..

6. Gestion foncière et participation paysantl€. . . . . . . . . . . . . .

6.1. SitUatiOn .o.......................................
6.2. PgtmiS agfiCOle ...................................
6.3. fnplication du paysan dans la gestion foncièrê.....
6 .4. Capacité de gestion des terfes pat. leS AV/W. . . . . . .
b.5. PaftiCipatiOn dgs paysans ....................... :.

6. 5. 1. Installation des nouvgaux paysans. . . . . . . . . . .
6.5.2. TfanSfeft dlUn paysan ......................
6.5.3. Rupture de contrat (éviction) ...............

6. G. Attribution dg parcelle communale . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. LtintensifiCatiOn ................................. o....

7.L. L€ féaménagemgnt ........ ..........................
7.2. Le pfogfanme SpéCial ...................I o.........
7.3. AnaIySe .......... o... f .. o............... t o.. r.....

8. PhénOnèng dg Ia non fésidgnCg ..........................

8.1. QUi est le non-résidant? . o........................
8.2. Caractéfisation gt analyse ........................

9. Endgttenent ................ ............ t....... t...... o

9.1. COmpte dteXplOitation . r........ r..................
g.2. Llendettement selon ItOffice du Niger........ o.... o

9.2.L. Dê'tt€'S geléeS . o.... o................ o......
9.2.2. DgttgS apfèS gel ...........................
9.2.3. Dgtt€'S glObaleS ............... o............

1

2

3

4

4
6

I

I
8
8
9

t2

L2
13
15
16
L7

L7
L7
18

18

19

2L
22
24

26

26
28

31

31
32

33
33
34



I
I
I
I
t
I
I
I
I

a

I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I

=-.

:

g.3. Lf gndgttemgnt dlaprès lgs paysans........... - - -.... 34

9.3.1. Bénéficiaifes du mofatoirg............o.r... 36
g.3.2. DgttgS apfèS $el ........................... 36
9.3.3. CaUSgs dé lfendgttgngnt .................... 37

10. CommgfCialisatiOn ............................. " "" " ' 38

10. 1.'Cotnmêrcialisâtiôn-atu pâddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

10.1.1. QUi CommefCialiSg? ....................o... 39
10.1.2. QUi aChètg? ............................... 39

' 10.1.3. A qUeI pfiX? ............... r.............. 40

LO.z.,MafaiChage ....................................... 41

10.2.1. Production ..... - - - --
LO.2.2. Comnercialisation . - -

]-L. LeS femmeS .........................................t...

11.1. Ir-léCOnOUfig mafaiChèfg ............................

11.1.1. MOyenS de pioaUction . o.........,..........
11.1.2. PfOdUCtiOn .......... .... .... -....... .... ..
11. 1 . 3 . COmngfCialiSatiOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LL.z. Fgnmes et fLZiCUltUfe ............................
]-1.3. Femmes, fevenU gt ggstiOn ..... o.. o... o... o.......
1l-. 4. Femmes et activités économiques souhaitées. . . . . . . .
11.5. FemmeS e't fOf'matiOn ..............................
1L.6. Impact rLziculture irriguée sur les fenmes et

1g tenpS de tfaVail ..............................
LL.7. Fenmes, Cfédit gt endgttgment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
].1.8. Femmes et non-féSidgnC€... o.......................
l-L. 9. Femmes et ÀSSOCiatiOnS VillageOises . . . . . . . . . . . . . .

]'Z. Conclusions et fecommandations ........ ........ o f .......

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa 42
42

43

43

45
45
46

47
48
51
53

54
55
56
56

59



I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1* Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

Tableau

Tableau

Tableau

Tableau

Tableau

Tableau

Tableau

Tableau
Tableau

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

1:
2z
3:
4z

4 bis:

5:

6z

7:

8:

9:

10:

11:
L2z

13:
14:
15:
15:
L7z
18:
19:
20:
2Lz
222
232
24:
252
262
272
282
292

30:
31:
32t
33:

LISTE DES TABLEAUX

La pêche
Contraintes najeures et cause de
Etat et entretien des réseaux
Critères d I octroi du Permis

Ia crise dreau

d.t exptoitation
agricole
Ciiteres d I octroi du pernis d fexploitation
agricole
Oégrê d t inplicatl,on de I I AV dans la gestion
foncière
Hiérarchie des facteurs qui
production
Point de vue des exPloitants sur

améliorent 1a

le réaménagement
ÀRPON
Mortalité des boeufs de labour dans Ie secteur de
Kokry (zone couverte par le Programne Spécial)
Point de vue des exploitants sur le Programne
SpéciaI
S ituation comparative des rendements et
superficies entre I I ensernble du secteur et la zone
du progranme spécial
fntégration du non-résidant au village
Point de \nre des exploitants sur le phénonène de
la non-résidence
Résidence des exploitants non-résidants
Ethnie des exploitants non-résidants
Courpte d t elçloitation
Situation des dettes
Situation d I endettement
La conmercialisation
Hommes et maraichage
Femmes et maraichage
Femmes et moyens de Production
Femmes et maraichage
Femmes et rlziculture (rôIe actuel)
Femmes et revenus
Femmes, constitution et gestion du revenu familial
Femmes et activités économiques
Femmes et riziculture (souhait)
Femmes et formation
Femmes-inpact de la colonisation sur Ie revenu et
le tenps de travail
Femmes, crédit et endettements
Femmes et exploitants non-résidants
Relation femmes AV/W
Femmes et organisation féninine villageoise



t,

I
I

=-.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I

Ànnexe 1.1. :

Annexe L.2. 3

Annexe 1.3. :

Annexe 2 :

Annexe 3.1. 3

Ànnexe 3.2. z

Annexe 3.3. :
Annexe 3.4. :
Annexe 3.5. :

Annexe 4 :

Annexe 5 :

Annexe 6 :

Ànnexe 7 :

Annexe I

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe L2

LTSTE DES ANNEXES

Tableau nomLnattf des e:çloitants non résidants du
village de ZLrakoro
Tableàu nominatlf des exploitants non-résidants du
village de Sansanding-Coura
Tableàu nominatif des exploitants non-résidants du
villegë-ctê ' Ou.le-

Tableau synoptigue des exploitants

Exécution des opérations culturales (labour)
_ff_ _r_ -n- (SeniS)
_n_ _rf_ -r- (épandage)
_n_ _rf _ -fr- (désherbage)
_rf _ -n- -n- (moisson)

Dénographie

Permis drelçloitation (femnes)

Critères dIoctroi du pernis dtexploitation
agricole (fenmes)

Point de vue des fenmes sur lrattribution drune
parcelle communale à 1rÀV

Taille mininrrm drexploitation par TH (fenmes)

Permis droccupation non signé des années 1950

L€ permis dtexploitation

Critère d t octroi du permis d I exploitation agricole

Point de vue des exploitants sur I I attribution
drune parcelle conmunale à IrÀv.

I
I

t

I



I
I

GESTION DES RESSOT RCES (EAU-TERRE) ET PÀI{ITCIPATION PÀYSAIIIIE

À LIOEFICE IXI NTGER

SITT'ATIOil DES EI(PII)ITÀTITS DBS \TrIJÀGBIS DE

otrlÀ, sÀNSÀl{DrHG-COttRA ET ZIRÀKORO

1. rllrRoDugrloN

Dans le cadre du développement de la seconde Pfr.ase {u Prgj et
Anélioration de la Rizicullïre Paysanne à I toffice du Niger
fan"onti aeràr"mais appelé 

- 
Progranme ARPON, il_ a ét'ê denandé une

étude à caractère sàèio-écononigrre aTée sur les thènes suivants
extraits des ter-mes de référetràè'soumis à Ia Direction du sérnrice
et à celle de lrOffice du Niger pour obserrrations.

1. r.a crise d I eau: caractérisationr- causes stnrcturelles (état
ures),causessocia1es(dégrartationduréseau

par iæ extrlloitants, Ie non-respect du rôle d I eau) , les
iroblèmes dé gestion au niveau du Secteur de Kokry.

z . r,a gestion foncière: le constat actuel, 1ê point de vue des
paysa e participation des exploitants à la
gestion effective des Parcelles '

3. Lr intensification: ses conditions gbjectives, le contexte
econo@appIicationeffectivese1onqu|on-soitsur
des paréelles réanénâgées ou non et compte tenu de I I anpleur
arautiéi "ctivités 

(êultures sèches, maraichage et pêche
entre autres) -

4 . r,es femmes: leur rôIe dans la riziculture et Ie maraîchage
@eurs souhaits de formation.

Lf endettement, Ia conmercialisation et Ie phénomène de la
non-résidence sont également à analyser pour apprécier
I t importance de chacun-

Cette étude a lieu dans Ie secteur de Kokry situé s^ur le
bouchon du canal de Macina, 1€ plus ancien de ItoN. 11 nra jamais
été réamén"gè àepuis un deni siècle , cg qui en fait une voie
dreau "ngor{é" 

de débris et de plantes qui le bouchent- Tout cela
fait de ceit. région un obserrratoire de choix pour I I étude des
problèmes sus mentionnés.
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2. CÀDRE ET. FINÀLITE DE L|ETUDE

r€ présent travail est le premi:r consacré à lranalyse des
conditiois dans lesquelles la -gestion des lrressources basesrt

iùâii" et eau) peut -être effectiveurent confl,ée aux erçloitants
èux-mêmêsr orgânisés en Associations villageoises (èyl et. en Tons
viïrâæ;É rÉvt , ceci dans re ' cadre de 1'ap'ptl,cation des
nouvelLes pio"éàures d I installation des oçloitants sur les
terres de_L toN d I avril 1989 -

Après plus de cingtrante ans , d t expérience ' I I ON reste une
entrefiir" |eree en r.esie, le payqal 3 coutune d'être prus ou
rôitt"- direc€ement dirigê par 1 | adninistration présente partout,
du niveau national à cérui du plué petit viltage drerçloitation-
ôÀp"ir le nilieu des années 19-sor. dans_ le cadre de sa politique
de libéralisation économigue, ItEtet malien a décidé une nouvelle
àrientation marguée par une plus grande inplication des paysans
dans la production et la gestion de ses lpéculations et partant,
une pf ul grande .esponsabilisation de 1 | extrlloitant. Cette
politfque siest manifestée, notamment dans la zone ON, par
î i er""€ion de conité d rÀv ou de Ton dans les villages I _ 

q,ti
I ' ;a;"lrir" désire transférer ses responsabilités habLtuelles -

r""Cà- p-of itique de ce genre, . fondée sur le paysan' reçluiert une
étude la p1,r= plus précise possible du - contexte social
;iii"g"ol". - Ainsi seulenent le Lransfert de fonctions aussi

"àpitâles 
que la gestion des terres et de lfeau pourrait être

envisaçtée.

. Lr intensification de Ia rlziculture passe par la dininution
ou I I abandon pure et sinple de nombre de spécul_ations, cultures
sèches par exdmple. Elle pose aussi Ie problème de 1 I augrmentation
de Ia quantité âe travail et du besoin en main-droeuvre.

C I est pourguoi I I étude mettra I I accent sur la motivation des
paysans à se consacrer plus 

- 
à la rlziculture intensive qu | à autre

ànâr". Lr intensif icat,ion exige une forte rnain-d I oeuvre, comme les
femmes représentent s3 t de Ia population de ItoN et qurelles
seront encore plus sollicitées dans 1a rizière, il importe de
savoir çIue1les activités elles nènent avant le réaménagenent/
intensification et qu t elle mènerait volontiers après. En raison
de la faiblesse des progranmes féminins on souligrnera les
domaines dfactivités écononiques prioritaires gurelles se fixent.

I
I



3. IÀ ZONE DE LIETUDE

rl sragit de la première pha.se ^dt_rl mois drune étude en deux
tenps. cetté étape dévrait abàutir à ltéIaboration dtun docunent
oroîi=oire à sàunettre à I I oN et au Proglranme ÀRPON pour
5Ë;;I[ià"". r.â, seconde étape se basera sur ce rapport ainsi qlug

res "om"niaires 
y afférenLs pour entreprendre la sulte qut

durera trois mois.

r.es enquêtes de la première phase ont eu lieu dans trois
villages poui les raisons suivantes:

,gula: c I est un village qui n I a _pas .été concerné Par le programme
de réaménagement anpoU. Son dbnaine regroupe- les e:çloitants
dudit villàge, ceux de Kouna et de BoQr-l[-élé. situés en zone
exondée. oula of fre un bon exemple de ncohabitationrr dans Ia
r1zière entre des populations vivânt drun tyPg dfécononie assez
différent. L€s honnès des deux derniers villages, parce qge

vivant en zone exondée sradonnent à une inportante culture de nil
et de sorgho, guant aux fenmes étrangères à Ia tlzière, elles ont
une autre'-oJg.ïisation de leur tenps et de leur production que
leur consoeur de la zone inondée.
I,a 10ca1ité de oula a une Àv dont se sont dissociés les
àxpfôitants de Kouna des suites de mésententes. ceux-ci ont
côirstitué, avec I I appui de I I oN, uD conité de crédit qui déf ie
I rÀv de oula. Cette situation fait de oula un village encore plus
intéressant.

sansandinq-coura: Cfest Ie type même du viltage _ e|Fièrement
presçlue mort âvec seulement six exploitants, Iâ

Iocalité renait aùiouràrhui avec ses 4L exploitations.

Zirakoro: Crest le plus au nord de ItoN, situé sur Ie bouchon du
canal de Kokry (cKi, ce qui en fait un bon exemple pour saisir
Ies problèmes- 6iiriigation. De p1us, les terres du villagre, en
iljofi1" non réaména{es comportent qrland nême quelques ha remis
en valeur par ÀRpo-N (K9 bis) . Cirakoro- présente aussi la
pârticularitè d I abriter àe nombreux non-résidants de Ia ville de
Macina et drailleurs (33 non-résidants sur 113 exploitants) ainsi
qo" plusieurs agents de I toN à la retraite. fl a une Àv
dirr.*ique , motivél par 1 | espoir du réaménagement. EIle regroupe
tous les ""froitanti 

du donaine de zirakoro, cfest-à-dire Macina,
siami, siami-were et zirakoro village.
Au total les enguêtes ont concerné sept villages. Dans la suite
du document 1 t expression urLziculteurs ou e>rploitants du secteur
de Kokrytr ne stappliqtre gutà ces sept cas'

I
I
I
I
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4. PROBLEIIATIpITE

4.L. Problématique générale

Ia situation géographique du secteur de Kokry en fait un
svnon,yme de crise dreàu (cf.-3). Dans cette situation ex?rême le
pâysair fait face à une double contrainte: la terre et l|eau. Lâ

irêniare est en grraltité et en. gg?lité linitée \ l gùe nous_ sommes
âans des casieré irrigués différents de Ia zone exondée. La
seconde aussi, car- 1fèau jadis 'abondante ne lfest plus pour
plusieurs raisons (cf.3.1__ cf. infra). Devant cette double
Lontrainte, le paysan a élaboré une straÇ,Égiç , de suEslp?ance
basée sur Ia aiversification de ses activités productives,

"iràiegi; fondée sur trois supports principaux_: la production 
^ 
Qu

riz en casier, celle du rLz ôu dfautres céréales en hors-casier
et celle du iif et/ou du sorgho en culture sèche. Il fau-t ,y
ajouter le maraichaie, 1? pêchê et rnême des revenus financiers
cônrne la pension de retraite Pour certains.

Sur sa parcelle en casier, le paysan bénéficie des avantages
suivants:

être un exploitant dans la zone irriguée de lrON,

avoir de I reau et devenir indépendant des contraintes
pluviométrigues inposées à ceux de la zone exondée,

I I encadremento des intrants et des crédits

quelques désavantagres tels que:

Irobligation de respect du cahier des charges de lrON çri
stipule entre autres contraintes celles:

* drentretenir obtigatoirement Ie réseau (exemple de L977
à LgTgl avec le prélèvement systénatique de 100 kg de
paddy à l thectare dont la contre-valeur en argent
n t etâit remboursée gu t à ceux qui s | étaient bien occupés
du leur,

* de respecter le calendrier agricole,

* drutiliser les intrants pour éviter 1téviction,

* de conmercialiser sa production à ItEtat (iusquten
1994 ) , ce qui est source d t une néfiance supplémentaire
par rapport à ce dernier et à son administration,

* de payer Ia redevance-eau-

bénéficier de
oN.

Par contre iI a
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euant à 1a parcelle hors-casier, elle offre les avantages:

d I irriguer son champ sans payer autant de redevallcê-êâu,
voirt dfobtenir de Ireau gratuiteutent,

dréchapper aux contraintes de lrON tout en récoltant du rlz,

d I aménager une certaine, sécurité pour le P_aysan qtli, même

s r il liire une partie de sa production, consè-Il/é une partie
de son riz car le contrôle de I rencadrement sur cette
parcelle est moins sévère que sur la prenière.

Cependant les champs en hors-casier présentent quelques
inconvénients:

I I insécurité de I t irrigation,

le vandalisme des elçloitants qui, parfois' nrhésitent pas à
rompre des digues, à faire des brêches ou à combler des
drains, cê qui pénalise les parcelles en aval.

Les cultures sèches elles permettent aux paysans vivant sur
les marges du Sahel, zone de la culture sous pluie par
excellence,

de grarder sa production de mit/sorgho à I | épogue ou celle de
rlz était rrconf isquéefr,

de conpléter sa nourriture qui , )adis, était basée sur Ie
nil et Ie sorgho,

d | épargner sur les corits de production car cette culture ne
nécêssite pas drengrais chimigue conme le rlz irrigué'

d r éviter Ies contraintes de la rLziculture,

de rnaitriser un systène cuLtural extensif gu t il connaît
bien,

d I avoir ce sentiment de travailler pour soi et non pour
1 t Etat.

Toutefois les inconvénients existent et non des moindres,
notamment I I incertitude des pluies -

Ainsi Ie paysan du secteur de Kokry, grâce à sa bonne
connaissance du rnilieu , joue sur la production en zone inondée
(Ie casier) , en zone exondée (Ia culture sèche) et en zone
intermédiaire (Ie hors-casier) soit une stratégie de subsistance
basée sur un triangle. II diversifie sa production faisant de la
diversif ication un systèure ef f icace de distribution des risçres
qui lui assure sa subsistance.



r.es rlziculteurs du secteur de Kokry, êr Plus d_"P trois
principales sources de revenus que constituent la culture en
Ëasierl cel1e en hors-casier et la culture sèche, déyeloppent la
culture naraichère (cf.11. ) de plus en p1u9 florissante (cf.
Kouna et Zirakoro) ' aLnsi çIu I ils s I adonnent, dtl moins pour
ôàrtains (13 *), à ia pêche. Ç"" deux activités ne les concernent
pas tous, eriàs tieirnent lieu de revenus d I appo_int et ne

ierturbenÈ, pas le triptigue casier, hors-casier, culture sèche
(tableau 19 ) .

Tableau 1: Enquête socio-écononigue Kokry
La pêche (Honnes)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I

PECIIEURS D€STTIIATIOI DU PR@UTT

t rorrl EAUIPEIIEIIT
vrLtAce lexrlotrl oui I ncr In.exPrinél I er.rtoconsornat i m I conrccc i e t i sat i cr I

I In i r inl I Inl t lhæcmlnasselfitetla.rtrel ncÉrel r lnotÉrc1

I

131r7,35

I

11 3,03

I

13113,68

I

I

451éo

I

30190,99

I

71174,73

I

I

17122,6ô

I

I

I

111

I

17,33

3,03

15,6E

zl

4r00

8,12

12,42 || 34,A4

4.2. Cas Par village

Lr ordonnancement des atouts et des contraintes par le
rLziculteur diffère selon des villages.

gula: A OuIa, lisière de Ia zone exondée, Ies cultures sous
ffi"= occupent d I importantes superf icies. celles-ci sont encore
bf,t" importântes à Kôuna, localité en -pleine zone sèche dont les
itziculteurs enregistrés conme exploitants non-résid,ants à oula

s I occupent d t inpôrtants domaines cultivés en uril ce qui
contriuuè à faire du marché local un grand centre commercial de
rnil . par contre les parcelles en hors-casiers sont 

- 
peu nornbreux,

;à limitant à celles situées dans Ia douche çri revient aux
exploitants de Kouna et de Boky-WÉtq, premiers_ habitants de la
ré|iott. Crest pourquoi donc des riziculteurs de Oula réalisent
Ieûr équilibré économique en se basant sur les cultures
@rtout pour Kouna et Boky-wéfé et aussi sur le
inaraîchage, êD ce qui concerne lesdits villages mais surtout
OuIa.

I
I
I
I
I
I
I
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Zirakoro: Ici iI n I y a presçlue pas _de superf icies hors-casiers
ffis.I.eschaipsâemir7sorghosontre1ativementloin
ààrp"iativement à ceux de ou1a, mais ils constituent une
inpàrtante réserrre céréalière. Pour renforcer leu_r f+rf f fPr",
è"ii* de ZLrakoro créent des parcelles hors-casiers de la nanl.ère
suivante: on abandonne des parcelles en casLer peu rentables à
cause du diga, drautres adventices' ou du problène dreau. Une foLs
gue ces supériicies en casier sont déclasséesr oî les récupère et
Ë; y cultive comme .sur des terres en hors-casier. on estime â 300
ha fa superficie totale exploitée déclarée à Zirakoro contre un
minimun -ae 5Oo réellenrent mises en valeur! Ce sont ces ha
-upplémentaires ff transformésrr .en :hors-casiers qui assurent aux
riiiculteurs locaux leur subsistance. De plus, il faut aJouter
une inportante activité maraichèré dont les produits sont vendus
sur le marché de Macina, situé à seulement 9 km. I1 faut ajouter
également les revenus 9"s pensionnàires de I toN qui contribuent à
ufr" certaine amélioration de Ia situation économique.

Sansanding-Coura: Dans ce village qui 
_ 
se différencie des autres

parce que ses parcelles ont été réaménagées, les paysans nront
pas recours au- même système _triangulaire (casier, hors-casier,
èulture sèche et revenus cornplénentaires) $r t à oula et Zirakoro.
Ici les rLziculteurs ont juste leur parcelle en casier plus
quelgues maigres Potagers.

Dans les deux premiers villages, une économie de subsistance
s I est créée au bàut d I un demi-siècle d ' irrigation. l{ieux à
Zirakoro, les rlziculteurs ont réussi la prouesse de transformer
en un secteur infor:urel des centaines dfha de parcelles en casier.
Un tel éguilibre, fondé sur la culture extensive qtli s I est
introduite même dans le casier rLzicole, est menacé par toute
réforme visant à for:utaliser le systène en place.

Crest le cas du réaménagement qui, pour avoir lieu,
nécessite une remise en valeur de fond en cornble du terroir,
suivie de réinstallations sur des parcelles aux dimensions
connues et enregistrées conme telles (remembrement). L€ manque à
çlagner pour Ie paysan est important; iI risque de perdre tout ce
quiil avait et sur lequel lrencadrement contre quelque cadeau-
avait touj ours fermé I I oeil .

Àinsi s t expligue Ia méfiance du riziculteur çri, dê crainte
de perdre rtses terrestr, dénigre toute opération, sans compter ses
imperfections (cf. 7.1. ) .

Alors se pose Ia question de savoir comment intéresser
I I exploitant au réaménagement et à I I intensification? Qu I est-if
prêt à faire une fois la mise en valeur faite pour éviter de
Lornber dans sa situation économigue actuelle?

I
I
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5. IÀ GESTION EAU

5.1. Diagnostic de la situation

r_e secteur de Kokry vient de connaltre en 198 9/L99o I f une
des plus sérieuses crisès d|eau de son histoire. La crise dont
Ies causes sont données ci-dessus coincide avec I raménagement de
l f amont du secteur géographique qui nous intéresêe - Le nanque
d r eau a eu pour corisequence la sécheresse, une d I autant plus
àràràtigue quL 50 ha en casLer sont sinistrés et que peu dfhors-
casiers ont Pu être irrigués.

5.2. Point de vue de lrencadfement

r,e canal du Macina irrigue à lui seul 17. ooo ha de terre
dont celles du secteur de fo^kry. À lrépoque de sa mise en sernrice
ir avait otr débit de 50 m3/J. Depuis plusieurs , centaines df ha

""r"gistrés 
ou non ont été ajoutés à la superficie initiale.

Aujoûrd'hui, Iâ dégradatlon aidântl l" débit au niveau du p-oJ.nt À
varie entre 40 et zs m3 /s. Àu niveau de Kolongro, la prise du
canal de Kokry (cK) nr-est-plus que de L5r6 mr/s au naximun contre
1g,6 (débia 'prb:dtl tI) . bn eJt donc face à une grave crise
stiucturelle ieconnue par tous. ceci est drautant plgs gr_rave que
le secteur concerné eJt situé sur le bouchon nême du plus long
réseau de I toN, lê canal de Kokry long de 32 kn! Selon
I I encadrement, en dépit de I t état des infrastntctures ' une
âi"Cribution discipliiée de I I eau rend tout à fait possible
i;i;;igàtiotr normare des terres à ccndi,tion de prendre certaines
âirpâ=ltiotr= (cf. 5.3.). r,a surcharge-du cK srerçIiqug aussi par
i; ^ p=ise dreau de I'Opération Riz -Ségou .à Nakrlz_ Sossé-
ii iriigation s I effectuant là-bas par inondation simple, les
besoiné en eau sont très élevés i conme les calendriers fgricoles
sont les mêmes, Iâ demande dreau est extrême et Ia quantité dfeau
est en-dessous de celle attendue. Ceci se situant en septembre,
cfest-à-dire à une phase critique de Irévolution des plantes, les
récoltes sont vite compromises.

5.3. Point de vue du Paysan

Le r|ziculteur en particulier celui de Zirakoro puisque
ses parcelles, contrairement à celles des autres' ntont janais
été réaménagées excepté le K9 bis attribue purement et
simplement Ia crise dteau au réaménagement (cf. 4.i .7.L..'t. En

etràt, I r introduction du système rationnel gu I est I t irrigation
par éerni-nodule a nécessité Ia création d I infrastrrrct9res au
'niveau du Kg, du surcreusement des canaux et des distributeurs

Ilation de bouches dreau, remplaçant les
batardeàux en bois traditionnels manipulables à tord eX/ou à

raison par lrexploitant. Àinsi 69 t attribuent 1a crise dreau
au réseau contre 2L qrri incriminent le rôIe df eau (cf .tableau 2r -

il premier chiffre culrnine à 83 et à 74 t dans 1"9 villages non
réairenagés de Z irakoro et oula tandis gu ' il n I atteint, çtue 27 t à

Cf . I I encadreurent du volet gestion eau.

I

I
I
I
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À un niveau plus large: il est étonnant que dans un contexte
de crise enaeniqud que les parcelles hors-casiers de
Boliba1âr du noky-wéré êt de Niaro qrri sont alimentés par le
même canâI que Ë cK restent sans chef de caELer c?Pable de
iattonàit=ef ra gestion de lreau. rl est ausEL troublant gue
ià diiàæion du iolet eau du secteur censée être assumée par
le chef de Ia gestion eau r" solt -pas mis à la' hauteur de sa
tâche-âraue qui consiste en I tutilisation drune denrée sur
prës dë 

* 40 *= des sù_pèTf iëiejs- -dè 1r oN. Il èn 'est de même

Iorsgu I on constate l t inexistence de responsables sur le
terrain pour les nultiples fuites d I eau dont nous avons été
témoin o '

Le dénuement matériel du Pavsan

Àprès 1 | échec des e-:çérimentations de boeuf dozers et de
boeufs scrapers çri devraient aider à I I achèvement du
planage des- parcèlles, 1ê paysan reste dénuni devant
ltanpleur de la tâche (cf. 7.1.).

L|insuffisance de 1 |anproche technique

r,a gestion eau telle qu I elle a été menée j usgu i"t] ourd I hui
est marggée par une vision rrtechnicistett du réaménagement
faute drun accompagnement du côté de la vulgarisation du
système auPrès des Paysans.

Le mancnre de formation

Lrencadrement de base fonné dans la précipitation (3 mois)
n I est pas en mesure de saisir Ia dimension technicme et
sociale de sa fonction.

pour assurer une pleine participation du paysan à toutes ces
operalions et en particulier au planagre, iI est indispensable de
le rendre pleinenLnt maltre de La terre, car nul n I est motivé
pour planei à la force de ses bras une terre dont ir est sûr
-qn t 

"f ie ne lui revient pas . (cf . 6. 1. ) . Actuellement, 90 t des
Ëxproitants font Ie compârtimentage dans leur champ contre 75 t
q"i curent les arroseurs, sous-arroseurs et drains et 40 *
Jeulenent qui planent leur parce1le.

I
l
I
I
I
I
I
I
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I Tableau 3: Enqrrêtes socio-économiques Kokry

Etat et entretien des réseaux
=-.

I
I
I
I
I
I

oPERATI0HS D'EIITREÏ
TOTAL

prAlrAGe lcor{pARTtrEltrAcEl cURAGE lrot
vrLL cE lexnlot-

I lùi lr* lr* lûri lr* lr* lqri lr* lr* fenntrc
lrrrtorsl I lexprtxl I lenpct*l I lEçt'l#l

,lr,b"l zfr,b"l Ilnb"l Al"b(l xlnb.l llnb"l lltù.| lltb.l rltù.| rftùtl ll

onra | 75 | 45160 | ?2l|æ,$l s110,66|| 6ele2 | 51 6,661 tl t,33l 681e0,661 6l sù,tr | 75 l4tl6o I .4lz7,Bl sl1o,4l clez l51 6,661 ll l,3l 6!1e0,661 61 8 ltl t.3l 'l'
I rl rl ll ll ll ll ll ll ll ll

salsrdine | !r | 6lr8,rsl 6ln,nl 11 3,61 3'lle3,ctl 11 3.61 ll t,Bl æln,nl æle6.sl tl l.6l - | - |

cq,r. I ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll I

r rt rr ll ll ll ll ll ll ll ll I

zir.roîo I e5 131132,6:tl 50152,6!l r1l1..7ul æ186,31| t0ll0,52l 31 3.151 ol6il.t5l 2{125,Èl tll11,t7l - | - |

I rr tr ll ll ll ll ll ll ll ll I

1l 1,131 -l-
trtltllllllllllllll

Sansardingl 33 6f 18,t81 26178,781 rl 3,031 31le3,e3l tl r,osl 11 3,03|1 2417i2,72| 32||%,%f rl 3,031 - |

coura I ll ll ll ll ll ll ll ll lf ll
trrllllllllllll

frotrr | æ5 | s2l40.lel esl4E,27l z'lrr,3lr82l6e,6É | lôl 7,8t1 51 2,t6l1''l74,Erl 6e130,541 r31 6.101 ' | ' I
llllll
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6. GESTTON FONCTERE ET PARTTCTPATTON PAySÀI{NE

6.1. La situation

I"es exploitants de lrOffice du Niger, dê Lg32 à 1984, voire
l-985, étaient dans une situation désespérée et . aucune lueur,
aussi infine que ce soitr D€ pointait à lthorizon pour lrannonce
de lendemains meilleurs.

Cette situation était:

la conmercialilation forcée,
les exactions; des agents de Ia police économigtre qui
contrôlait les, fuites du rLz,
lrendettenent croissant des paysans,
et surtout le découragement fié à leur statut précaire.

Dans le rappor:t IR,AII, novembre 1981, sur l rOffice du Nigfer,
if est écrit: <<Un des sentiments qui -af fecte le plus le
conportement des rfcolonsrr vis à vis de lroffice du Niger est Ia
conscience dIun statut extrênement précaire. Ni la terre, Di
Irhabitat ne leur est garanti; ilrpeuvent en être dépossédés sur
décision de I I encadrement. . . >>

En L984, pour sauver I fOffice du Niger et ses paysans, il a
été proposé cing axes de réflexion parni lesguels la
problénatiçre de la responsabilisation paysanne.

Les résultats de ces réflexions ont abouti à I tOffice du
Niger à:

I | érection de l-4 0 vil lages en Àssociations ou Tons
Villageois,

la libéralisation de Ia conmercialisation,

le gel des dettes (moratoire de 3 ans) des exploitant,s,

la ref otmulation du décret de gérance pour assurer la
sécurité foncière aux paysans néritants et donner la
possibilité aux organisations paysannes d t être étroitement
associées à la gestion du terroir villageois. . .

Dans le cadre du transfert de cette gestion foncière aux
organisations paysannes, une convention particulière sera
élaborée pour perurettre à I t of f ice du Niger de concéder une
partie de ses prérogatives dans les domaines suivants:

attribution de terres rlzicoles et maraîchères
réajustement de Ia taille drexploitation,
installation de nouveaux exploitants,
rupture de contrat avec 1es paysans défaillants (éviction),
transfert dfexploitants drune parcelle à Irautre ou dfun
village à un autre.

L2
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Tout ceci sera fait conforménent à I t article 28 du décret de
gérance n" 89-O9O/PG-RM du 29 mars 1989 qui stipule:

Ltoffice du Niger peut, pâE convention particulière soumise
à I I approbation du linistre de Tutelle, délégruer une partie de
ses pôùvoirs de grérance aux groupenents d I exploitants.

Cette délégat ion pourra porter sur totis les actes
nécessaires à 1à bonne exploitation des terres irriguées à
l f êxception de l f entrêtien du réseau principal d r iruigation et de
drainage et du fonctionnement des grands ouvrages.
a
6' .2. Le peruris d t exploitation aqricole ( PEA)

<<LtOffice du Niger, pour une plus grande sécurisation de
Ieurs droits, délivrera une concession, sur leur demande, aux
exploitants agricoles installés sur ses terres suivant les
dispositions contenues dans Ie cahier de charges éIaboré à cet
effet.

Cette concession prend le nom de Pemis d I Erçloitation
Àgricole. L€ concessionnaire sIengage au respect des droits et
oUfigations tels que mentionnés dans le cahier des charges
constituant les clàuses et conditions d t application du Penis
dt Exploitation sur les terres irriguées à I foffice du Niger>>
(tableau 4) .

Tableau 4: Critères Croctroi du per:nis Cfexploitation agricole

I

| runee Hlltlt'lx 0'nfsrALt.ATtot (ANttEEs) Dt,REE OE JC'TSSâIICE
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Tableau 4 (suite): Critères dIoctroi du permis dter<ploitation
agricole

T*
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I exrlol -

I

lrrrtots
I
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| û.,î |

tl
.rcr I ron

I exprtrré
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t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

fr,brl xlr,b.l rltù.| Iltb.l rlttb.l rftù.| rltùtl zltù"| rltù.| Il

larta
I

lsmsandinsl
lca.ra I

lZirakoro
I

121r6

I

7|21,21

I

I

?21?3,15

I

52,éf

14llE,6

4||12,12

t5 15,71

îEf 24

I

9|127,27

I

I

a218,1'
I

t4l58,6 1e125,331 53170,661 3l 4

llll
14142,42 12f36,36f 23l6e,6el 1l 3,05

llll
llll

24,211 T2l75,nl 71 7,%

llll

le125,331 45157,3

rll
e127,271 æ||60,&

ttlllf'
161l16,U1 5316r,05

trl

plusieurs conditions à rernplir par le candidat-exploitant
pour bénéf icier de PE,A ont été discutées avec les riziculteurs 'à" ces discussions se sont dégagées 1es tendances suivantes:

Tous sont d I accord pour instaurer une durée minimum
dtinstalLaÈion gtri, comme un examen probatoire, permettra de
savoir si Ie nouveau venu rnérite un perais ou pas. 35 t des
personnes interrogées veulent çJue la durée soit de 6 à 10
âns tandis que. Ie- rninimum va dé 1 à 3. ce{,nronosition est
celle des villages au terroir non où partiellement
réaménaçlé.

euant à la durée de Ia j ouissance, une fois Ie peruris
obtenu, une large najorité (51 S) la souhaite définitive.

Les r Lziculteurs sont nombreux qui conditionnent
Iracguisition du permis à Ia résidence dans le village
d I exploitation, 73 * contre 5 et 2L non exprimés; à la
qualité des rapports avec I 'AV, 6O * contre 16 et 24 non
exprinés; et au non endettement , 2O t seulement contre 53 !
Ce résultat illustre bien la désastreuse situation
financière des exploitants.

I1 ressort de ce qui précède gue des changements inportants
ont eu lieu à ltoffice du Niger dans Ie domaine foncier. Pour
preuve, encore des lettres d t attribution de terre ont été
âistribuées à une cinguantaine de paysans de Niono par Ia
Direction Générale dans les deux premiers villages où Ie cadastre
a été établi. Mais iI faut reconnaître çJue beaucoup reste encore
à faire car, si Ia livraison du permis drexploitation agricole
est 1iée à 1r établissement du cadastre dont le rythne est très
lent, I r on se demande dans combien d I années, tous les paysans
peuvent prétendre à la sécurité foncière?

lrotat æ3 j cr jzo,rejrælss,æl 54lz6,elt48lz,e0l 111 5,41 | 1l.121,67112115e,601 531t6,251 4el24,t5l
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=* L t inpt ication des paysans dans les domaines de
1 | installaiion des nouveaux paysans, le réajustement de Ia
tailte des exploitations, le remembrenent, 1ê transfert et
Iréviction, est perçue différernment suivant les vit.lages.

Tableau 5: Degré dtinplication de ltÀV dans Ia gestion foncière

E
I

I rorrl
I

vrLrAGE lexelot-
I
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Globalenent, 46 t seulement des paysans trouvent qiil? sont
inpliqués dans les activités citées ci-dessus; mais le détail par
viffage est Plus explicite.

et Zirakoror Plus de la noitié des
oui tandis qutà oula, la proportion est

oula :
Sansanding Coura:
Zirakoro :

A Sansanding Coura
paysans ont oPté Pour le
le tiers.

6 .4. capacité de gestion des, terre.s par les Àssociations
ffis (aV) et fons Villageois (t'Vt

Les e:çloitants sont assez sceptiques quant à leur capacité
de gérer 1es terres. Dans le cas de lrétuder 58 t drentre eux
penslent gu r ils peuvent assumer cette tâche; mais le résultat est
àrr"z Uiiise pa; te pourcentage fort éIevé de Zirakoro.

sl t
36 t
70 t

OuIa :
Sansanding Coura:
Zirakoro :

La réaction des villageois semble être fonction non
seulement de la confiance dont jouissent les responsables Àv et
Tons mais aussi de leur sérieux dans Ie travail. En effetr oula a
une AV très active, soutenue par tout le village. Cette
organisation paysanne est citée parmi les meilleures du secteur,
voire de la zone du l{acina.

Cependant, Iê transfert de Ia gestion foncière à leur niveau
ne semble pas les enthousiasmer pour autant.

Les exploitants de Sansanding Coura ne sont pas prêts à
assumer cette responsabilité parce qu t ils trouvent çJue leur
organisation nrest -p"r conpétente. Un te1 transfert engendrerait
des antagonismes au sein de IrÀV.

A Zirakoro, les responsables AV sont très influents car
soutenus par les grandes farnilles. Une scission nette se remarçlue
d,ans Ie viltage, à tel point que le secteur avait des craintes
guant au regroupement des chefs de fanilles en un même Iieu. Les
f""pottsableJ politiques et adrninistratif s Iocaux avaient même

proj eté d t y ténir une réunion en vue de les reconcilier courpte
Lenu de la mésentente qui règne entre eux-

Les paysans de Zirakoro ont opté avec forte majorité pour Ie
transfert ae Ia gestion foncière parce gu'iIs défendent des
intérêts personnels:

beaucoup dfentre-eux exploitent des superficies non taxées
puisque non déc1arées et que Ie réaménagement mettrait en
nu (cf. 4 .2. ) î
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des séparations anarchiques de faroilles ont été entreprises
et deJ demandes d t installation ont été énisel pour ces
dernières gui sont soutenues par lrAv.

Si ce transfert a lieu, chacun y trouvera son compte, sauf
Ies petites fanilles qui, dtailleurs, ont dénoncé 1-.e procédé.

La mauvaise gestion financière des ressources de 1 fÀV et
surtout ce désir d I augmentation de leur superf icie par tntchement
des demandes dfinstallation cautionnées par 1rÀV, constituent Ia
véritable source de nésentente des chefs de fanilles du village
de Zirakoro.

Il est à noter que cette voie d I accès à de plus grrandes
superficies par les paysans est très répandue à lrOffice du
Ni-ger i e11é compromet dangereusement toute politique
a,intensification si un contrôle roinutieux nrest exercé lors du
dépouillenent des demandes d I installation émanant des AV.

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

Seuls dans les domaines du remembrement et du réajustement
d,c la t,aille des exploitations; les paysans trouvent leur
participation susciterait à coup sûr des tensions dans les
villages. Leur intenrention dans les autres domaines suscite
moins de réserves.

6 . 5 . f-. Installation des nouveaux pavsans

Le rôIe du village d t accueil du nouvel exploitant est ainsi
défini:

déternination de la superficie à mettre à la
disposition des nouveaux venus 

'

Ce ntest donc Pas un hasard
Zirakoro soient soutenues Par les
de vue social et économique.

6. 5. Participation des Paysans

contrôle de 1 réçripement
de la famille,

sélection par interview
responsables du village
fanilles viables,

gue les responsables ÀV de
fanilles influentes du point

agricole et des travailleurs

(échange de vue entre les
et les postulants) parmi les

âTff [i",L"=:;,ï:Ji"'=""noIïi1Ëi,:iJil'='i';Jt?ti"tière
6 .5 .2 . Transfert d I un paysan

L€ transfert d|un village à un autre doit être sanctionné
par Ie double accord des deux villages (village drorigine et
village d I accueil ) pour éviter le nouradisme des exploitants
endettés.
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6.5.3. nupture de contrat (éviction) des exploitants défaillants

L,es notifs maintenus par les exploitants pour la tnrpture du
contrat annuel drerçloitation sont les suivants:

le mauvais rendement de I I exploitant (noi:rs d I une tonne
par hectare sur trois canpagles consécutives) -quand ifêst dans les conditions techniques d I errploitation i

S't le refus par I I exploitant de rembourser les dettes de
I t Of f ice etrlou de I I Av/Ton;

. - le urétayage et I I abandon partiel ou total des lots.

Les paysans, dans ce cas, souhaitent:

propositions dréviction au niveau de la zone de
production;

la possibilité de proposer eux-mêmes à lréviction drun
exploitant pour urotif de mauvais comportement social;

Ia possibilité de cautionner un exploitant proposé à
I | éviction en paysant soit intégralement ses dettes,
soit en proposant à I t office du Niger un échéancier de
remboursement des det+-es de 1 | intéressé.

6.6. Attribution de parcelle communale

L I octroi d I une parcelle communale aux organisations
paysannes a reçu un écho favorable auprès des paysans.

fI était proposé son exploitation en potager, en verger et
en j achère pour des augrmentations fùtures de superf icie des
villageois.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
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7 . LIINTENSIFTCATTON

Lr intensification \nr par le programme ÀRPON passe par
réaménagement d,es parcellés, I I introduction des systèmes
culturêsr l-es facteuls de la production et Ia dédigatisation.

Si g6 * des exploitants enquêtés désignent l'r apport de la
fumure organique , cr est non seulement parce qu I il"_ sont
détenteurs de éharrettes, nais aussi (selon eux) gtr t ils ont
conscience du rôle d|amendement du fumier et de la durée de son
action fertilisante. Draprès un erçloitant de oula, il nthésite
p." à mettre Loo chargrements de charrettes à raison de 3. ooo f
cfa le chargemeht sur ses 3 hâ, Ia contrainte najeure restant
celle du moyen de transport (la charrette).

Sur 2O3 exploitants enquêtés à propos de la hiérarchie des
facteurs anéIioiant la production, êt sensés être à la base de
I r intensification , 82 t citent le repiquage, 18 ne se sont pas
exprinés (cf. tableau 6).

Draprès cette najorit-é, si le repiguage passe
obligatoilrement par I I augrmentation du temps- Çe travail, . de Ia
nainld I oeuvre (pôur planer, préparer ra pépini_ère et repiquer) ,
iI faut convenir gri il per:met de rnaîtriser les adventices et
d I obtenir un rendernent capable de couvrir toutes les charges.
pour y panrenir, des solutions doivent être trouvées aux
contraintes suivantes:

la dégradation du réseau qui est une des raisons de la non
maitrise de lreau,

le mauvais Planage Parcellaire,
le sous-éçripenent (cheptel mort et vif, charrette),

I t approvisionnement tardif et insuffisant en intrants.

Les i-B I des fanilles qui ne se sont pas prononcées pour le
repiguage, dénotent un certain attentisme dû au manque de TH ou
de moyen financier.

73 Z des rlziculteurs ençrêtés citent le semis en ligne
(tableau 6) , 27 t ne se sont pas exprimés. D I après eux la
èupériorité 

-en 
rendement du semis en ligne sur_ Ia volée a fait

ses preuves pour les fanilles éguipées avec des TH. L€ sous-
éguilernent éxpl igue Ie mutisme de L8 * de I | échantillon
inteirogé. Les farnilles équipées et avec des TH sont celles
capableé de respecter le calendrier agricole, drutiliser le
seinoir et de lutter ef f icacement contre le diga en procédant au
double labour (en fin et début de cycle végétatif) . Les familles
sous-éguipées sont obligées d t attendre que .ce1les qui sont
éqtripéés terminent de labourer leur champ af in de louer leur
mâtériet. Cette situation les enpêche non seulement de respecter
le calendrier agricole, mais aussi de lutter contre Ie diga.
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. Néanmoins iI faut reconnaitre que le programme ÀRPON a su
introduire le repiquage sans contrainte en passant par le
réamén"g"r"nt, Itéàuipeient -de" gxploitants (en cheptel nort, vif
et en charrettes) , 

- Ia- location des boeufs de labour aux familles
sous-équipées.

Àussi, à Sansanding-Coura, Ségou-Coura et aiileurs dans le
secteur de Kokry, lê prôjet a procédé prioritairenent au labour
profond des parétles- deÊ fanillès portées volontaires pour le
éenis en ligne et le rePiquagre.

Lr installation des familles de Kokry-Bozo en colonisation
85/86 avait été conditionnée à 1r introduction du repi.quagg et du
sehis en ligne sur la base de I I attribution d"9 parcelles de 2 ha
aux grandes-familles et de 1 à 1r5O ha aux familles moyennes.

De nos jours, dans Ie secteur de Kokry, 23O ha sont repiqués
et 246 senés à la volée.

Tableau 5: Hiérarchie des facteurs qrri améIiorent la producti-on

TOTAL

REPIEUAGÉ I sexrs Elr LtcrE APPMT RH,,nE lnesæcr cel.rcrtco. I

vr rLAcE la<elot -

ll
I rlttrs I

Exprimé! r-r lExprirnél x* !ExpcirÉlx* lexprir*l r* |

lexprimél lExprinrél lExprinél lExprinrél

lnb"l r lnb.l a lrù"1 x lnb"l x lnb"l x lnb"l r lr,b.l z lr,b.l r I

louta
I

I 75 | 66188 | el12 | 55170,E71 2.1|æ,3s1 711e4,671 41 5,531 681e0,671 0l e,531

ttllll tlrllllll
lsansardinsl 35 | 28184,8s1 5115,151 26178,7e1 7121,?11 25175,761 8l?4,241 26l78,nl 7121,?11

lcoura I

tl
lzirakoro | 95

lllllllllllll
lllllllllllll

73176,851 22123,151 æ172,63l| 261'?7,361 æ185,151 16116,841 76180

rllllllllllll

I

I

leleo
I
I

lrotat I æ3 l|1671.82,?61 %|17,731l1s1æ,e01 55127,0e11751s6,æl 2s113,æ1170183,711 35116,251

F
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7.L.

lrle, Proj et ÀRPON a oPté
avec un prépIanaçte, puis une
système sinple d t irrigation et

Pour ce faire, le Projet
paysan et lrencadrement, les
ayant un déni.vêllêneht de +
termitières.

pour le réaménagement parcellaire
amélioration afin draboutir à un
de drainagê.

recense, en collaboiation avec le
réseaux défectueux, les parcelles
25 cm, les grandes buttes, les

L I intenrention se fait d I abord prioritairement sur le réseau
si celui-là est défectueux. Ensuite on compartinente les
parcelles retenues à raison de Or 50 ha par unité avant le
démarrage des travaux.

Les enguêtes menées dans deux villages réaménagés
(Sansanding-Coura et Zirakoro K9 bis) sur 3, ont fait ressortir
que, sur L28 ocploitants concernés, 3 0 t sont favorables au
réaménagement ÀRPON contre 69 t . Paradoxalement '7 3 t trouvent çJueleur rendement a augrnenté suite au réaménagement contre 27 * qui
prétendent nf avoir pas constaté df augrmentation (tableau 7) .

Selon les exploitants enquêtés, cette contradiction trouve
son origine dans Ie préplanage imparfait, êt le tenps mis entre
ce dernier et Ia reprise. Si des gros efforts ont été consentis
en vue de faire un préplanage susceptible de faciliter
I I irrigation et le drainage, il faut reconnaitre (t,oujours selon
eux) que I fachèvement de ce préplanage par nivellement qui
devrait être fait par les exploitants n I a pu se réaliser suite à
I I échec des expérimentations des boeufs dozers et scrapers.

A Sansanding-Coura où les parcelles ont été réaménagées et
reprises, 73 Z des exploitants sont insatisfaits contre 24 t.

À Zirakoro où a été réaménagé seulement Ie (K9 bis) , 67 Z
sont insatisfaits contre 33.

Oula ntétant pas réanénagé nra pas été pris en compte.

Le préplanage selon le pavsan

Les parcelles réaménagées sont livrées aux exploitants avec
des buttes, bas-fonds et des grosses mottes. N I ayant pas les
moyens appropriés pour émotter ils sont confrontés à des sérieux
problèmes de nivelage et de maîtrise dteau.

L€ problème de mottes stexpligue de la manière suivante: Les
travaux de préplanage consistent à décaper des buttes par les
bulls dozers suivis des graders qui planent. I-æ- tracteur
intenrient en dernière position pour un labour profond de + zS-
3 0 cm _sans émottage.
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Si d I après les exploitants cette méthode pemet de combattre

re diga efricacenent, convenons-en gu telle dégage de grosses
rnottes qu t aucune herse même articulée ne saura émotter-

lableau z: point de \ le des exploitants sur le réaménagement ÀRPON

VTLIÀGES

TOTAL

EXPIôIT.

AUGTTENTATION RENDEMNT SÀTISFATT

oui Non Oui Non

nbre t nbre t nbre * pbre t

OuIa 75 non concerné

Sansanding
Coura

Z irakoro

33

95

22

7L

66r66

74,73

10

24

3O,3O

25 t26

I

3t

24 r24

32r63

24

64

72 r72

67 ,36

TOTAL t28 93 72 ,65 34 26 ,56 39 3 O,.46 88 68,?5

pour y arriver, Itinterrrention drun pulvériseur devient
indispensable, à défaut, procéder par plusieurs passages des
bulls dozers dans ta parcelle après labour. l{ais toujours df après
eux, les conducteurs drengins préfèrent récupérer le reste du
gasoil gue de tourner plusieurs fois dans Ia parcelle afin de
1 | émotter.

euant au surcreusement des arroseurs jusqutà une profondeur
de Z mètres afin d I en extraire Ia terre qui sert à renforcer le
cavalier iI porte préjudice et perturbe le bon fonctionnement
de Itirrigation dtaprès les tLziculteurs.

7 .2. Le Programme Spécial

En L987 /88 , einq villages du secteur de Kokry, notamment
Sansanding-Coura, San-Coura, Kokry-Bozo, Sampana et Konona, ont
connu une situation de crise qui a causé une chute bnttale de
leur rendement, entrainant une baisse du taux de remboursement
de leurs dettes.

Les causes de cette crise sont entre autres:

un fort taux de mortalité des boeufs de labour 33 t (voir
tableau) ,
envahissement des parcelles de diga,
mauvais fonctionnement du systène d I irrigation.

I
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Tableau 8:Mortalité des boeufs
(zone couverte Par Ie

de labour dans le secteur de Kokry
Programme SPécial, PS)

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

villages
Nonbre de

boeufs dotés
avant Ie P.S

(83/e4-86/87 |

Nombre de
boeufs morts
avant Ie P.S.

Taux de
mortalité

I

Kokry-Bozo
Konona
Sampana
San-Coura
Sansanding-Coura

L2L
61
78
33
67

25
T4
23
20
36

20 ,66
23 r95
29 ,48
60r60
53 r73

TOTÀL, 360 118 32,77

pour redresser cette situation, le projet ÀRPON a initié en
collaboration avec le secteur de Kokry une action appelée
Programme Spécial comPortant:

des travaux de réparation du réseau,
Ie labour profond contre Ie diga,
lfoctroi de crédit en semence, engrais, Iocation boeufs de
labour, ravitaillement 'en vivre (paddy) ,
réechelonnement du paiement des dettes antérieures (Fonds
d I Intrants Àgricoles, FIA) suivant la capacité de
remboursement des elçIoitants concernés,
Ia rnise en place d t agrents motivés pour Ia gestion de I I eau.

Les résultat des enquêtes auprès de 2O3 exploitants de Oula,
Sansandingr-Coura, Zirakoro, sur Ie progranme spécial ont fait
ressortir que 45 I reconnaissent le PS et ont bénéficié de son
action contre 38 et L7 non exprimés (cf. tableau 9) .

4'7 Z estiment que leur rendement a augrnenté contre 39 et 14
non exprimés (tableau 9) .

42 Z déclarent avoir introduit Ies nouveaux systèmes de
production contre 44 et L3 non exprimés.
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7.3. ÀEê-IYg-e,

Tableau 9: Point de vue des e:qploitants
ARPON

sur le Programme SPéciaI

I rorrl
I

vTLLAGES lexrlot-
I

lTATIors

I

coilll Iss^llcE lftnrrrrrtfl DE LA P*OOrcTtOt I trrnOUtfi tot mtYEAtlx SYSTEII

I tri
I

lr*lr-
| | Exprirné

ltui I

ll
xon lrr, lûri lrm

I exprime | |

lrm
I exprine

I

I

i;**i r,lr,b.l x lnbrl r lr,b"l I lrù"1 | lrù.1 r lttb"l t lttb"f 3 ltÈ"; t

larta
I

lSansarding
lcanra
I

I zi rakoro

I

21128

I

24172,72

I

I

47||49,47

I

53|m,67

I

9||27,27

I

I

15 | 15,æ

I

1l 1,33

I-l
I

I

r3l3{,74

I

61181,33

10130,:to

fl t,33

I

1l 3,03

I

I

â||26,32

I

75

33

?0126,67|| vln
tll

25f 6e,70l e||27,?7

lll
lll

52154,731 17117,89

tll

rl 1,331 t3ll7,33

tll
1f 3,031 ?2lê6,67

lll
lll

u127,%l 51|53,æ

tll
20

I rota L i ,t I e?|14s,32|; n\7,s3l 34116,751 e5l46,txtl s0l3e,41l æl1J,nl æ'42,#1 90144,331 271t3,301

En LgeT /gB avant - I t introduction du Programme Spécial, ' Ie
rendement moyen dans les cinq villages était de 7o3 kg/ha contre
L89l, Rg/ha dans ltensenble du secteur.

L t intenrention du Programme Spécial à permis d t inj ecter
gZ.4Sg T de semence, 51 T d I engrais et LzO boeufs de labour
dressés et repartis entre 68 fanilles favorables au repiquage et
au semis en ligne.

Ceci a permis aux fanilles concernées (soit 822) de semer
73L ha sur ebZ du Progranme Spécia1 à Ia date du 15 Juillet.Le
niveau d t intensification était supérieur dans les 5 villages à
celui de l rensernble du Secteur (voir tableau 10) .
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Tableau 1-0: Situation
I I ensenble
Spécial.

Superficies repiquées L6 t dans Ia zone du PS contre 2

ailleurs
superficies semées en ligne 16 contre 2

ce niveau d I intensif ication a permis aux 5 villages
drobtenir des résultats suivant comparativement à lrensenble du
Secteur:

r.e rendement sur les parcelles semées à Ia volée des 5

villages du ps est supérieur à celui du Secteur de 200 kg
/ha -

euand au semis en ligne, I I ensemble du Secteur bat Ie
progranme Special. Ceci parce que 

_ 
les 7Lz des parcelles du

PS semées en lignes nront pas été désherbées'

La différence du rendement sur 1es parcelles repiquées entre
I I ensenble du Secteur et Ie PS est de 66 kg/h.a. Cela parce gue
les LLl, ha des champs semenciers pris en cornpte par Ie se-cteur
ont reçu la dose diengrais vulgarisé contrairement aux champs
situés dans la zone du Prograrlme.

Selon un exploitant de oula, Iê paysan gui louait un boeuf
avec les peulhs à 35.ooo FCFA lrunité. Avec Ie PS ils louent le
bétail à noitié prix, à ternps, êD bonne santé, bien nourri et
sans aucune autre contrainte. Toujours dtaprès lui, cet état de
fait a per-mis à 422 d I exploitants de respecter non seulement Ie
calend.ri"r agricole, naiê aussi d I avoir assez de temps et de
force pour répiguer ou semer en ligne, voire dtapporter de Ia
fumure organique.

comparative des superficies entre
du -Secteur et la zone du Programme

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

TSIAL
NAMILIES

T TAL

SI,PRHTCIES
REHTgJES

g,PEREICIE
SEMEE EN

IJGNE

rU{ERE DIEI(PIOIIAIfTS
ÀmNf BFrgtE Er SEME

EN TTGNE

S)PffiFf.CI.TS
@iqrnqe s€!tris lige

Ilotal t T t nbr t rùû.e t

P.S. 249 892 L43 rL5 L6,O4 L44 L6,L4 93 37 r34 7L 28,5L

Ensedrle
Sectenrr

952a
4 L70 96r85 2,O8 LOz 2 r44 99 10r 39 50 5,25
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8. LE PHENOI{ENE DE IÀ T{ON-RESIDENCE

8.1. oui est Ie non-résidant?

si Ie Don-Ëésidant est, comme son nom I t indigue le paysan
qui ne réside pas dans son village .d 

I exploitation, et qui à une
àutre acË,ivité différente de Ia rlziculture, iI faut reconnaf,tre
que cette définition change de forme suivant les zones et
secteurs.

Sur 2O3 exploitants enquêtés, 28 I sont des non-résidants
( 1) . pami eux 2g ont une volonté de résider dans leur village
d t exploitation contre 66 et 6 ne se sont pas exprinés (Tableau
11) .

: Intégration du non-résidant au village

| | | rolmrE D€ REstDErcE loaruoe LoT UsAGE mrtnrtot I

rorBRE l msne l

I
t

VI LLAGES

lr.n - n

I lr,b"l 7 lrÈ.1 z lrù"1 r lnb"l x lrÈ"1 I frù"| r I

4r,33 | 31 8,821 28182,55 3 | 8,821 2 5,881 æ185,æ1 518,82
ttr-l | 1l

lllttr
1?16É,&l 6133,33

lll

louta | 75

tltl

lsansarding | 33

lcanra
I

I z i rakoro

I

ExPtotT I oe rm I natio I ati I r*
lnestorrrsl | |

lx* lûri lrcr lr* |

lexprin*l I lexprimél

44,tll 10f 55,55f -

ttl

ii- | 1l

tl
tl

18

3r03

18,94

f rotal, I zos I s3 I 28,10 | 15128,301 35166,031 3 | 5,66110 I 18,861 10175,171 3 1 5,661
ttlrl

L9 eo ont denandé des lots à usage d I habitation contre 7 5 *
qui n I en ont janais exprimé le besoin et 6 Z ne se sont pas
exprimés.

I
I
I
I
I
I

Ce refus de rejoindre
s I explique par la position
exploitants non-résidants
d t exploitation.

(66 8) le village d'exploitation
géographigue et économigue des

par rapport à leur villlage

OuIa regroupe 45 t d t exploitants non-résidants habitant à
Kouna et Boky-wéré, situés en zone exondée à 500 mètres des
rlzières et 115 kn de leur village d'exploitation.

Contre L7 t dans les Bl--5 . CF Diawara i B-P, DSE ,
Rapport Final 198924.

r-)
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L€ fait que les non-résidants de oula, dê Bo$-wétÉ r. êt de
Siani soient pius proche de leur champ que lorsgu|ils habiteront
dans 1eur viitage drexploitation donne une autre dimension au
phénomène de la non-résidence. Les points de \me des erçloitants
lesiaants se résument de Ia façon suivante:

lg I pensent que celui qui est représenté pa; un parent au
village est non-résidant,

45 I trouvent que, est non-résidant celui qui est représenté
par un manoeuvret

75 t, assimilent aux non-résidants celui gtti ne réside Pas et
fait ]a navette entre son champ et Ie village
d I e>qlloitation,

69 t considèrent comme non-résidant celui qui est absent, €t
Tconfie son chanp à un exploitant résidant.

Contre les points de vue suivants des e:çloitants non
résidants: 19 8, 26, 34 et 3 (Tableau L2) .

Tableau 12: Point,d? vue des e4ploitants sur le phénonène de la
non-résidence

\rIIIÀGES
TqXAt

RESIMNIS

sEloN ÎIîs RESIInMS

t- 2 3 4 l{on eqprirÉ

ribre t ribæ t nbræ t ribr * nbre t
OuIa
Sansamirg

Ccura
Zirakolo

4L
32

77

4
6

L7

I,75
L8 r75

22 rO7

t-o
L6

42

24,39
50

54,54

9
27

76

2L,95
84 t37

98,7O

1
26

76

2,43
8Lt25

98 t7O

L2
7

l_9

29,26
2L,87

24 ,67

rqIAL 150 27 L8 68 45,33 LLz 74 t66 103 68 t66 38 25,33
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\IILTâGES
TUXAL
ru{

RESIInNIS

SEI.oN LES RESIInNIS

1 2 3 4 t{or erçri-uÉ

ribtæ t nbtæ I ribæ t ribr t ribtæ t

OuIa
Sansardirg

6rra
Zirrakoro

34
1

18

!
3

,2,*

L6,66

8

6

23,52

33 r33

:

10

23,52

55,55

2

IT

n:*

61, rl 1

L4,7O

5r55

IqXAL 53 10 18r86 L4 25,4L 18 33,96 n 32rO7 6 LL,32

1 Repr€senté au village par un paænt
2 Représenté au village par un mnoeuvre
i n".b"e"*tt'O au vill"g" irr persdïæ (\ra + vient entt€ resideræ eù' viJlage)
a re.irgserte au vill"g" p"= persmne( orf- ier son dtary à un elçloitarrt

rÉsidarrt) .

8.2. Caractérisation et analvse

Lf installation des non-résidants si près de leur champ (500
mètres) met en question une certaine conception de Ia non-
résidance. Kouna et Boky-wéré où résident 45 * des-non-résidants
de oula, sont des vieux ïiff.çtes du terroir. De parfleur position
géographique, leur population, ils- sont devenus un carrefour
éo*i"rèi.i. be prus -rà distance gui les sépare de leur rizière
fait gu I ils sont plus proches de leur champ gue quand ils
habiteiont dans Ie village d'exploitation.

Tableau L3: Résidence des exploitants non-résidants

t
I

Cette catégorie de non-résidants vivant
conme activité principale Ia culture du mil et

exploitants à Kouna
en casier, soit

des non-résidants

28

en zone exondée a
du sorgho.

et 11 à Boky-I{èrè)
62 t des terres

de OuIa, €t 3 hâ,

Ces non-résidants (23
mettent en valeur 97 ha
exploitées Par I fensenble
soit 5 +, des hors-casiers-

\rILIÀæS
ITCI'IERE

E(PTOTT

ST]PRETCjTF:S RESIDENCE

Casier h/c Bdqf-fferc I(f,ina Macina Siani Iblcy-Bozo Itolqf

OtrIa
Salsamirg
hrra

zirakoro

34
L

l_8

97 ,LO
3100

56, 00

, r_u

3r00

T 23

L2 tr
4

1

53 1561 10 5,50 1,1, 23 L2 5 1 1
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Tableau 14: Ethnie des exploitants non-résidants

I

vrLr-AGEs I

ltorGRE lsnenrtctesl ETHXIE

Smsardirrg- |

Coura I

Zirakoro I

97,10||2,50||

5,æl : Itl
56,ml3,ool

v
1

12

t

| | 53 lt5_6,1015,501 le I e I
rtrrrl

:

Malgré cette position dominante Kouna et Boky-Wéré avaient
en 198 g/89 un inpayé de 2.L17 .985 f cfa en dettes antérieurs et

968 .L7o f cfa en dettes df exercices.

Cette situation drendettement, la non participation aux
activités socio-économiques du village drexploitation expliquent
la séparation de Kouna et Boky-Wéré de 1 fÀV de OuIa. Les
exploitants de Siani habitant aussi en zone exondée constituent
15 * du total des non-résidants de Zirakoro. Siami existe bien
avant lrOffice du Niger, iI est situé en face de Zirakoro, dont
Ie sépare seulenent le prolongenent du drain bretelle; soit Lri
km de Ia route. Ses exploitants sont défavorables au
déménagement dans le village dtexploitation. En revanche ils
deruandent de faire d I eux un village de colonisation à part
entière résidant sur leur propre domaine avec leur AV.

Contrairement aux non-résidants proches de Ieurs champs
(Kouna et Boky-Wéré) , ceux de I t ON 4 * du total qui exploitent
4 * des terres de Zirakoro, habitent à Kokry et Kokry Bozo soit
respectivement 1 r 5 et 2 km. Cette catégorie de non-résidants
exploitent pour conpléter leur irrégulière pension de retraite.
IIs préfèrent faire Ia navette entre leur champ et leur lieu de
résidence çIue d t habiter dans le village d t exploitation.

66,65 I des non-résidants de Zirakoro habitent à Macina et
font la navette entre leur ville et leur champr pâF crainte de ne
pas perdre le revenu de leur activité exercée en ville. Lâ
distance (9 kn) empêche ces exploitants de rnobiliser à temps les
ressources hunaines et natérielles pour exploiter correctement.

Le phénornène de Ia non-résidence doit être étudié avec
souplesse tout en tenant comPte de:

* Ia distance qrri sépare le non-résidant de son champ et/ou de
son village dtexploitation,

* des fanilles retraitées de 1 t Office du Niger qui résident
dans les chefs-lieux de secteurs.

| 7 | ,1 | 1 |
tlll

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

I exelot r . I Cas i er I h/c I eanôara I eozo I ræs i I 
Harka I eeuttr 

I 
rat i r*e I 

xaure I
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Les exploitants non-résidants sont défavorables au
déménagrement dans 1eur village d rexploitation (zirakoTo) mais
demandent en revanche la conêtructiôn drun pont sur le drain
bretelle en vue de les rapprocher de leur champ, ain-s_i_ qtrue la
constiùution drune Àv affn de faire dreux un village de
colonisation à part entière, résidant sur leur propre domaine- Ce

cas singulier nêcessite une attention particulière.
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1æ25

3/,27

5176

1407

2æ5
7379

7146

3560

1173

4â0
5250

3750

3750

â00
3250

4â0
15956

2750

5æ0

r16181

17775||

71nl
se26l

5eo7l

54551

116æl

21 1021

63101

71731

1452

19't5

t435

?232

13æ

IW
fl63
1759

1262

1196

?591

1Tv2

?250

5575

1æ7

1631

1558

2181

1088

1750

9. ENDETTEI.fENT

Àvant d I aborder ce suj et il est inportan_t de présenter le
compte d I exploitation du paysan auquel I rendettement est
intimenent lié.

9. L. Conpte d I exploitation

Tableau 15: Compte d t exploitation (campagrne 88/89,

| il. de I charge I ruto I totat lsr^perficicl seuit delnendeæntl ecart I

viftages lfanitteld'enptoitatimfccrscnnrationlôargesl (ho) lrenderæntl ttcg/ftal ltfgnall
| | (kgl | <rgl I trsll l(kglha)l | |

-ll-

-||-

Zirakoro
-ta-

-ll-

-||-

43

35

76

125

105

85

r50

148

E

I
5

4

3

4

t0
12

5

6

I e3e

l- 183

I Els

| 1143

| 565

| 267

I re5

l4æ
l- 174

| 554

| 46716 | 1o1o72l | 1551 | 1eæ

L€ compte d t exploitation du paysan pemet de dégager le
rendement minimum gu t il faut atteindre pour pouvoir éponger ses
dettes d t exploitation et assurer son autosuffisance alinentaire.
Ce rendement minimum appelé rrseuil de rendenentrf , comparé à celui
de ltexploitant, renseigne sur sa situation de solvabilité (solde
créditeur ou débiteur) .

Ces comptes ont été établis d rune manière originale. fl
s t agit d I une dizaine d I exploitants repartis entre Oula et
Zirakoro qui, une fois compris Ie mode de calcul du compte
d.texploitation (après explication) , ont volontairement établi les
Ieurs pour Ia camPagne 88/89.

Dans I I ensernble ils ont un solde créditeur (397 kg/h.a)
autrement, ils dégagent un surplus commercialisable et ceci
contre toute attente, car le secteur de Kokry voire la zone de
Macina est depuis longtemps considéré conme marginal (bas
rendement, endettenent croissant). De ce tableau, iI ressort que
le rendernent moyen est de L928 kg/ha et le seuil de rendement
1531 kg/Tita. I€ paysan dégage donc un surplus pouvant non
seulement lui permettre d I éponger une partie de ses dettes
antérieures mais aussi de subvenir à d I autres besoins ( impôt,
habillement, investissement) .

I crsrnal I
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9.2.L. Dettes gelées

Suite à un endettement croissant qui a découragé les paysans
et pour motiver ces derniers, iI a été décidé draccorder un
moratoire de trois ans aux exploitants.

Dans Ie secteur de Kokry les dettes gelées s rélèvent à
2L2.67O.7O9 f cfa dont 43.135.951 f cfa pour la zone drétude
soit Zo t. Sansanding-Coura est Ie village le plus endetté
par exploitant avec 33L.50g f cfa contre 2L7.858 f cfa pour
les trois villages et L74.75O f cfa seulement pour le
secteur de Kokry. OuIa est le moins endetté par exploitant
avec 1-4 6 . L01 f cfa .

9.2.2. Dettes après gel

D I après ses promoteurs t ce moratoire peraettrait aux paysans
de <<souffler un peu>> et de partir ainsi sur une base
relativement plus saine pour mieux produire.

Cependant les choses ne se sont pas passées ainsi, Ie
moratoire n I a fait que les enfoncer dans un processus
dfendettement plus accéIéré que le précédent (84/85r. Pour
preuve , certains ( oula , Zirakoro ) ont presçlue atteint le
niveau dtendettement de l|année du geI, d|autres llont nême
dépassé (Sansanding-Coura) .

Après quatre ans de gel ( 198 5/ 86 à 88/ 89) Ia situation se
présente ainsi:

L74.456.725 f cfa pour lrensemble du secteur dont 23 t pour
Ia zone drétude. Comme pour les dettes gelées, Sansanding-
coura est le plus endetté par exploitant (448.885 f cfa) et
OuIa le moins endetté (L29.450 f cfa) .

ltbbleau 16 (anite)

VITIÀGES
E{PTOT-
mrus

TOTÀL DSTES GLffiATES TUXAL TETIES
ÀFRES @./

TETES GE[.,æSl'trrtarrt lblzenæ lbrÈant lb1pûres

OuIa
Sansadfuq-
6.ula
Zi:lakotp

Ilotal zotp
df ébrde

Ibtal
Secteur

51
40

LO7

198

l2L7

660L925
17955400

L5225660

39782985

L74456725

729454
448885

:

L42296
i

:

200924

l

143350

14os30e2 
|

3L2L5737 |

I

376s0107 

|

82e18e36 

|
387727434

27555L
780393

351870

418783

318100

o,886
11 354

o,679

o,922

o,82O
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En rapprochant res dettes après _ 
gel des dettes gelées on

trouve un taux âi.""roissemént de 135 I pour sansanding-
Coura contre 82 * Pour tout Ie secteur et 92 t pogr 11 zone
d | étude. oula, ôonsidéré comme le noins endetté par
expfoitant, attàint le taux de 89 t et Zirakoro 68 *-

comme on le voit, mêne le village le noins endetté (ou1a) a
eu un taux draccroissement inquiétant de sa dette après 9el,
supérieur ainsi à celui de Zirakoro'

9.2.3. Dettes qlobales

Le moratoire prévu pour trois ans a pris fin à la campagne
87/88 et en pfincipe à partir de 88/89 les paysans devraient
conmencer à éponger Iès dettes gelées. trlgis appafernment
aucune de ces-dettes nfa été remboursée bien que lrannée
gg/gg ait été une année de pro_dr1gtion record. Àlors se pose
Ia question de savoir: les dettes moratoriées sont-elles
purement et sinplement annulées? Si cela n t est p?s
I I entendement de I-r oN, les paysans eux I t ont compris ainsi -

En répondant négativement à la guestion, Ies deux dettes
sont d fusionner et donnent naissance à Ia dette globale qui
se présente comme suit:

317.LZZ.43 4 f cfa pour Ie secteur de Kokry dont 2L * pour Ia
zone d|étude. La encore Oula est le moins endetté par
exptôitant (275.55L f cfa) contre 318. 100 f cfa poyr le
seêteur et 11. 783 f cfa pour les villages d | étude.
Sansanding-Coura bat Ie record avec 7eO.393 f cfa par
exploitant.
Ces chiffres sont alarmants et I I on pourrait se demander
d.ans quelles conditions de production faut-il mettre les
exploitants pour rembourser leurs dettes.

9.3. Lrendettement dfaprès les paysans

Tableau L7: Situation d t endettement

ffT'tsRE

EXPLOI.

TA}ITS

I BEHEFICI^IRES DU llmATotRE

lxon expriml

l17,3El 52169,331

rlll
124,241 2?16É,61

tlll
l30,52l 58161,05 |

DETTES APRES GEL

llon lxm expriml

IIATURE DE LA DETTË

VI LLAGES

larta I

ll
lsarsandirp I

lcoura I

lzirakoro I

frureJ 7lnu""l Z lrùrel r ltb""l z lrùrel I ltb."l z I

tl
or lrrrJe.s
tl

ttll
leror lrutrelx.explttlr

10 
1
13,331 12 l16,o0lrtl
9,091 1o l5o,3ol

tll
8,4?l 26 l?7,#l

37119,331|

tl
1e157,571

tl
f61l69,47|

134,661 8l

lll
| 12,121 5l

tll
| 3,161121

1l -
I

5l -

I

4l -

t rornu I zo3 I 50 124,631

v

I
I'
I
t

tizf65,0zl ?t 110,341 4s l?3,6s| 1æ160,101 53 116,?51?51 101 - | - | 3 |



Tabteau 17 (suite)

CAUSES DE I IEIDETTEIIEIIT

VTLLAGES iriais14ls16l
ixu."i z i*.i z i*"1 r ltu."l 7ltùt"! r lttt"l z lrùre

TOTNE

EXPLOI

TAIITS

lo.rta I

tl
l sansanaing I

lcoura I

lzirakoro I

75

33

g5

zc ix,æi zefrc,eei ?i li3,33l 25 153,331 as133,51'' 2 læ,331. 7

iiilllllllll
zz iar,ari zeiza,æ; 25 1'75,751 E,24,241' 241712,721' 24 lr2,72l 24

iiilllllllll
se fsa,xi sa;er,05l 44 146,3ll 55 l57,sel 41l4t,l5l 41 143,15f e

lx I

| 9,331

tl
ln,nl
ll
I e,471

I rorrl | 203 iroo isr,æj tto;x,rsl e4 ltÂ,311 8s 143,351 eol44'rtl Er l4P'æl 40

Tabtear.r 17 (suite et fin)

mæne I TfiTAtITE DEs BoEUFS I

VILLAGES

EXPLOI

T^rfTs | {wtæ | les8/se I lese/go I

lxurel z lttu""l r lrôrel z I

iort" I z5 I az læ,fil lol15,33l 6 | s,fl]l

ittllllll
jsarsardirul 33 | 9 127,?71 21 6,061 1 | 3,031

jc*."llllllll
iziraloro I e5 | 10 l1o,53l 111 a,sel 10 110,531

j rornr- I 203 | 11 120,201 23111,351 17 | 8,371

1. denivetation Parcet [aire
2. degradatiqr dl réseau hydrautique

3. fourniture tardive des intîants (semrces et engrais)

4. sous-équiæsent

5. hausse des prix des intrants et éçlipamnt

6. redevance étevée

7. autres.

l-
I

I
I

i?*

I
I

I

I
;t

I
I

'

l,

I
I

I

I
J

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
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11 sfagit de faire le point avec les exploitants sur:

les dettes moratoires,
les dettes aPrès geL,
les raisons de leur endettenent'

r,es statistiques portent ici sur Ie nombre des paysans
endettés nais ne fourniêsent pas Ie- montant des dettes à causet

=ârrr"-t-il, dê lf rtoublin qui pourrait être dt:

à Ia discrétion du paysan sur son passif,
à un refus détibé;é de ce gutil ne croit plus obligé de
régler. i

9.3.1. Bénéficiaire du moratoire

Dans les trois villages drétude, 25 t reconnaissent avoir
bénéficié du moratoirer le reste (75 t) est soit non
installé ou non endetté en 1985, soit - seulenent non-
exprirné. oula présente le plus faible taux des
bénéf iciaires d,u noratoire avec L7 * et Zirakoro le plus
fort (31 *). Sansanding-Coura çri est Ie plus endetté compte
tenu àu montant (cf. i.z.l lrest moins en nombre drendettés
avec 24 8.

ces faibles taux des bénéficiaires s I expliquent par trois
raisons:

plusieurs se sont installés après le- gel (50 t à
Sansanding-coura, 39 * à Zirakoro et 28 * à Oula) ;

certains bénéficiaires ont été évincés;

d I autres sont réticents à reconnaÎtre leurs dettes
qu t ils se croient ainsi en devoir de rernbourser.

9.3.2. Dettes après gel

Là encore peu d t exploitants se sont déclarés endettés après
Ie gel. Àinsi 24 Z des riziculteurs de Ia zone dfétude sont
endettés contre LG I seulement à oula et 30 t à Sansanding
Coura qui a ainsi Ie taux Ie plus éIevé drendettement.

On fait le même constat gurau 9.3.1.1 crest-à-dire plus des
trois qnart des exploitants se sont présentés conme non
endettéi ou ignorant leurs dettes i ce qui contredit Ia
situation Présentée Par lrON.

SZ * des exploitants endettés après Ie rnoratoire sont
débiteurs de LION contre seulement 2L + pour ÀRPON, 6 I pour
Ies Àv et Ie reste non-exPrimé.

A çtuoi cela est dû? Est-ce parce que I t ON distribue beaucoup
plis de crédits gue les autres ou parce que ces derniers
îeillent plus au recouvrement de leurs créances?
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9. 3 . 3. Causes de 'l I endettement

Les paysans avancent toutes les raisons citées au tableau tl"
L7 à savoir:

dégradation du réseau avec 54 * des exploitants,
dénivelation parcellaire 54 *,

- f:i:3à'Ë:: ;lii';!'uîi.i::I3"!Ë 3: iiu*inemenr 44 z,
sous-équipenent 43 *,
redevance élevée 43 t,
autres 20 *, les lrautresrt regroupant ceux qui ont rendu
responsables Ie diga, Iâ nature du sol et la mortalité
des boeufs de labour conrme causes de leur endettement.

I1 ressort de ce tableau sur lrendettement que:

* oula: est Ie village le moins endetté, ceci pour diverses
raisons:

disponibif ité en terre pemettant aux paysans de
diversifier leurs activités (culture en casier, hors-
casier, culture sèche, maraichage. . . cf .4 . L

les Mossi constituent la grande majorité du village
réputés pour leur ardeur au travail,

entente dans Ie village,
fonctionnement de 1 rAV.

ce qui a peruris un bon

* Sansanding-Coura: est le village le plus endetté. Les
causes pourraient être:

l t impossibilité d I avoir des terres hors-casiers et de
cultures sèches conme à oula et à Zirakoro,

Ie réaménagement aboutit à la diminution de la taille
d t exploitation des riziculteurs sans qu t il ne soit
suivi d tune véritable intensification qui exige un
planage et une irrigation rneilleure.

La situation de I I endettement dans le secteur en général et
la zone dtétude en particulier a atteint presque le niveau
de L985 jugé conme inguiétant.
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].0 . COI.TMERCIALISATION

11 s I agit ici de faire le Point sur
paday ét aei Produits maraichers'

10.1. commercialisation du Paddv

Tabl,eeg,18 : La commercialisation

la commercialisation du

tolBRE I oecrætcxT Drull snPLUs I
ACIIETEUR

oorf'teRclALls BLE I

ExPLor-l 
-, , i ' ' I

rl

lr.erp.i,* i *t i ** ir'erçrir* | o'* | erive 
!

rrrs i^'-i"-t , t ' i t t t t t 
Irrrùl-L-^l 9l

i*u,."i z i*"i r io."i 7 i*"1 x l'o*l x !*"! r !

vtLI^GES

lo.rta I

tl
lsarsandirr9 |

lcotrra I

lzirakoro I

75

33

95

',a izc i siæpl æ læ,ri zc lsz s &1:a'ez; z ; e'331

iiiiiitlllll
c irz,rzi rai:r,ssi rr ir,sr1 8 ',22,2411 âF5361 ' | - I

iiiiiillllllr itt,..i æiæ;,ti tc ite,ali o i24,211 rrl6s'47'. 6 | 6'521
rll

i ; i tt i1r,?4i rrrisa,czl t'e izt',r+i :s 127'oel 13516é'501 13 | 6'401
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Tabteau 18 (suite)

x SOUHAIT

VILLAGES

larta I

tl
lsarsandins I

lcoura I

lZirakoro I

Hol,lBRE

EXPLOI -

TA}ITS

75

35

95

I rnn | 70F I

I exprire | |

+ 70 F I non lmaintien I hausse

I exPriné | d.r Prix I

i*u."i xi*"i zi't."i zi*"1 zlrùrel ulnu""l rlrtre

as i:o,czi 411s1,671 r t 1,331 10 l13,33l 15T20 | 5 | 6'671' 55

iiiiilllllll
c irz,rai zslnpi 4 ;12,1?l - I | 11133,331 4 112'121 18

iitlitllllll
ze iro,sri e:iea,cei ri1,05l -l l2?l23,1o. 8ls'421 65

lrJ,33l
ll
| 51,55 |

ll
16S,42 |

i ,oro, i zo= | se izz,:e; 1311é4,531 6 | 2,%l 10 | 4'e3l 48123,651 17 I 8,371138 167,981
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DePuis la suPpression

paysans à 1 tON sont libres
êeéi aura une conséçrence
commercial isation.

de la police économigtre en 1984, les
à.t choix de leur client et du Prix'

certaine sur tous les éIéments de la

I
I
t
I
I

l-o . 1 . 1. Oui commercial ise?

r.€ degré de participation à la commercialisation du paysan
se mesure par sa capacité de dégager un surplus
commerciarisaÉte (cf.9.1:) . cependant, ltexprgitant p9uç
commercialiser (vèndre) sans que sa production le lui
permette-

En 1iant la commercialisation à lfexistence drun surplus la
situation se Présente ainsi:

59 t des exploitants de Ia zone d I étude conmercialisent
contre seulement 24 * et le reste non expriné;

Zirakoro et Sansanding-Coura ont respectivenent un taux
de conmercialisation de 69 * et 55 t contre 47 t à

OuIa.

Comme on le voit , Zirakoro a conmercialisé le plus (en
nombre drexploitants) suivi de sansanding-Coura et oula le
moins. En considérant que tout paysan vend du paddy
commercialisé, oD a la situation suivante: 73 t - des
rlziculteurs de Ia zone dtétude ont vendu du paddy dont 76 t
à Zirakoro et à Sansanding-Coura et 68 * à oula. on remarçlue
que la presç[ue totalit,é des exploitants (3/ 4 environ) de
I'échantiflon intenriennent dans le marché du paddy-

l-O. L.2 . Oui achète?

Àvant Ia libéralisation de la commercialisation du paddy,
I ' oN en avait Ie monopole. Àprès celle-ci, il continue
toujours à être le gros acheteur de paddy des paysans.
Environ 67 * des riziêulteurs de Ia zone dtétude vendent à

I r ON contre seulement 6 Z au privé et 27 I ne se sont p?s
prononcés i ce chiffre atteint 1 a t à sansanding-coura où il
ttty a pas eu dtacheteurs privés, 69 I à Zirakoro et 59 * à

OuIa. ôula détient le plus dtacheteurs privés avec 7 sur 75-
On note ici que I I ON constitue 1 'acheteur pringipa] du paddy
d,es exploit-ants en dépit de Ia 1ibéralisation. Ceci
s I expligue Par:

Ia disposition par I t ON d t un circuit rodé et mieux
structuré que celui du Privé,

Ie mançlue d I organisation et de fonds au privé ( surtout
dans la zone du ltlacina) ,

le maintien du prix plancher garanti par IroN,

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
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la reconnaissance à 'l I oN pour les serîvices rendus
?â"""éé- .ri.rt" , avance moisson, divers crédits ) d I après
ies paysans eux-mêmes.

Mais lfentreprise ne compromettra-t-elIe pas cette position
dominante à éause de non-paiement à temps:

des semences dues aux ÀV,
de la'ristourne sacherie,
de Ia ristourne collecte prinaire.

À ces difficuLtés vient se greffer la différence de poids
constatée entre la pesée effectuée par les _Àv et celle de
I roN (pont-bascule) . 11 y q lieu de resoudre ce problème
car ld; AV ont Ia possibilité de recourir à Ia clientèle
privée.

L0.L.3. A çnrel Prix?

En principe Ia libéralisation devrait amener -Ies Pfix à
connaitre bes fluctuations. Mais comme lf oN est jus+rtici le
principal acheteur du paddy des paysa_ns ( cf . 10 . 

-1 
.2 . | , le

brix p-ratiqrré est généialeurent celui de ce dernier (7 O f
æayXÇy . Ainsi 65 t des exploitants ont vendu au prix
officiàf dans la zone d t étude contre seulement I t à plus ou
moins de ce prix (3 I au-dessous et 5 * au-dessus).

A Sansanding-Coura 76 I commercialisent au prix officiel
suivi de Ziiakoro (68 t) contre seulement 55 t à Oula. Seul
Oula compte des exploitants (dix) qui. ont commercialisé à
plus de 70 f cfa/kg.dont les trois sont des paysans
semenciers. Parmi les - six riziculteurs ayant vendu à moins
du prix officiel, quarante sont de Sansanding-Coura t il
s t aglt des exploitants qui ont conmercialisé à 65 f cfa/kg à
I t Àù. L,es autres cas de fructuation sont dus aux résultats
des discussions qui se dégagent entre les paysans et les
conmerçants privéè (loi de marché) . Ce sont ces différentes
situations qui expliquent en partie 1es différences de
pourcentage éntre les exploitants conmercialisant à I rON et
ceux vendant au Prix officiel -

Les paysans estiment que le prix au producteur n I est pas
rémunérâteur et demandent un relèvement de ce dernier.
Ainsi, 68 t des exploitants de Ia zone d | étude sont
favorables à une hausse du prix officiel contre seulement I
I à son maintien et le reste non-expriné. A OuIa 73 t
demandent un relèvement de 70 f cfa/kg suivi de Zirakoro (68
3) puis Sansanding-Coura (55 t) .
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LO.2. Le naralchage

Tableau 19 3 Hommes et maraf'chage

I TTTRTBUTAtRE VEIIDEUR

vtL[ GES I 11Ts ls.rrfaces lclef expt.l rutre lr. exprinel næ | rerm lxon exprinrél

I ttral
I lnb"el 7ltù""| x ltû."| x lrùrGl I |tt""l / lrËrclx I

farra | 75 | 14,55 l 22læ,331 2 |12,61 51 l6s I tll14,66l 12 116 1 52 160,331

tlllllllllll'llll
f sansarrlinsl s I l,so | 13139,391 t | 3,03f 19 157,571 1|12,121 8 124,24|1 21 165,631

lcouralllllllllllllll
fzirakoro I e5 | 11,40 | 261?7,X1 -l | -l | 14114,7s1 ele,47lr2 175,781

Irorrr |203 |lo,ts |6tl30,{Xl 3|1,471 mF4,4Sl æ|.14,ælæ114,2E1145 |'71,72|

Tabl.eau 19 (suite)
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m
roæRE I

exelot- |

T IITS lSrrfacee
| (hs)

I

ACIIETEUR I lreu DE vEltrE

VILLAGES

fo.rta I 75 | 14,55 | 7l e,331 1l1,3slæ læ,331 45160 llel25,33l 10 115,33f 46 161,331

ttllllllllllllllll
fSansarrcinsl 3i | 4,50 | 8124,211 216,061 11 133,331 12136,361 I|27,27|1 7 l2l,21l 17 151.511

lcoura | | | | I | | | | | | | | | | | |

f zirakoro | 95 | 11,40 | 18118,e41 6 | 6,311 17 |'17,891 5Él56,ul 15 ll5,78l 11 l11,T3l 6 1|69,471|

Tabteau 19 (suite)

I tnOivia.r lexptoitantlCmrerçntfX. eryrinÉl rarcfié | roire lrm cxprimél

lnu."l r |to"el z lnb".i I ltù""| r l.tel x lrùre!x lrùrel r i

I rorrr I 205 | 30,45 | 33116,?51 e | 4,431 50 124,631 111151,671 13 121,181 31 lt5,27l 1æ 163,511

mene I

exnlot - |

VILLAGES TAITS lsurfaces I cros I oetai t lr. exprinrélchef erçt. lexptoitantlron exprirel

l chal

I l.,b."l l lrùrel I ltbn"l l lrbrel I l.o.el z lrùrelx I

VEIITE EEIIEFICIATRE

larta I 75

ll
ISansandingI 33

lcoura I

I zi rakoro | 95

14,55

4,50

11 ,40

fel6,33l e 112 | 47 læ,6ô1 11||14,&1 12 116 | 52 l6e,33l

trtlllllllll
9l?7,271 e l?7,27ll 15 J45,451| 7|'21,21| I 121,211 18 151,511

trrtllllllll
13115,68f 8 | 8,42174 ln,$el tel20 | 7 | 7,361 6e ln,$l

I rorn I zol | 30,45 | 41l20,lel 26 112,801136 167 | 37118,?21 27 113,30113e |'68,47l'
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Longtemps considéré conme une activité mineure et de ce fait
laissé aux fémnes, le maraîchage constitue aujourdfhui une source
de revenu inportante.

10.2.1. Production

L,e rnaral.chage est devenu une activité na j eure chez les
paysans de lrON. La presçlue totalité de 1a zone drétude fait
du maraf,chagre surtout à Zirakoro et à Oula. fls en font Êur
tous les espaces disponibles: cavaliers, abords des drains,
etc. Il conôerne une superf icie d I environ 32 ha répartJ.e en
planches de taille variable. On y cultive de l|ail, des
êchalottes, de la tomate, etc. L€s ,exploitants se plaignent
du mançlue d I approvisionnenent êD intrants (semences et
engrais) et en équiPement.

Cette activité occupe les paysans après Ia moisson en
enpêchant ainsi lfexode rural des jeunes en particulier les
cadets hommes cfest-à-dire ceux qui ne sont pas chefs
d I exploitation donc, non attributaires des parcelles
naraichères. fI constitue Ie domaine privilégié de ces
derniers (cadets) et des fernnes et leur per.met de percevoir
un revenu personnel. fl est à noter que le paysan à lrON ne
paye pas de redevance eau pour sa parcelle maraîchère.

1-O .2 . 2 . Conruercialisation

En général Ie chef d'exploitation est attributaire des
parcelles maraîchères (30 * de la zone drétude). Les femmes
Ie sont rarement: 3 * à Oula, 2 * à Sansanding-Courat iI
interrrient quand Ia femme est seule dans Ia fanille (cas par
exemple dtune veuve nfayant pas de garçon).

Les hommes s t occupent de la conmercialisation dès gu t iI
s I agit de Ia vente en gros qui n I intenrient que quand la
production est importante. Àinsi on constate une forte
présertce rnasculine dans Ia commercialisation des échalottes.
Maraîchers et maraîchères prétextent du fait que ces
dernières sont incapables de se senrir drune bascule. Nty a-
t-il pas Ià un risgue de confiscation d t une production
féminine par les hommes? Les produits maraîchers sont
écoulés dans les marchés ou foires de Ia zone (Macina
surtout) . Les ressources ainsi dégagées sont utilisées pour
les urultiples dépenses f amil iales : inpôts, habillement,
condiurents (cf .Ll-.1.). Cependant une partie est
autoconsommée afin de combler le déficit alimentaire.

La conmercialisation des produits maraÎchers pose à terme
Ies problèrnes de stockagë, de condit,ionnement et
d | écoulernent. Compte tenu d I une production de plus en plus
intéressante, il se pose Ie problème de mévente que Ie
simple séchage artisanal ne peut resoudre. Dfou Ia nécessité
de structures de transformation et de conservation ainsi ç[ue
d | évacuation plus rapides sur les narchés plus lointains.

I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
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1].. LES FEMMES

La mobilisation des femmes à Zirakoro nfa PaE été facile
contrairement aux deux autres villagres. Sur les 198 fenmes de
Zirakoro, 94 seulenent ont été touchées par lt"tqête et cela des
suites d I un mançlue d I information de certaines feITe_s_ p-a-T leur
mari. r,a preuve ést que les fenmes du président de lrÀv nrétaient
F;- ""q,teïées 

alors bo t ir pressait les autres chefs de familles
à" fai-re sortir leJ leuis. Par contre d I autres femnes ont
égalernent préféré s I occuper de leur potagers.

L1.1. Lf économie maral,chère

Tableau 2O: Femmes Maraichage

3381

I

160 l

I

?r3l

11

t
I
I
I

IDE
lrcrene lsrenr tcte I ATTRTEUT PROJET DE REDEVAXCE PARTEIIAIRE

fnu."l : Irt""l I ltbl r ltb.l t |tt""l I ltùl r ltù."| z ltùtl

vILLAGES lrenesl letnlcnct Expt. I Hrtres lxm erplFavor$lclDéfavorab. lrm expl lltri I ri te I

lorta Irl
IsarsanO;ngI

lcoura I

lzirakoro I

I h" l"L"e
tl

6,75.|

I

3,101

I

4,301

l78,26ltl
ls0,48ltl
lee, ta;

17 ||18,471tl
E 119,51 |tl

æ l3o,85l

3||3,26

I

-l
I

I

30l32,60l

tl
2816S,æl

rl
ml74,tâl

55 | 59,7E1

II
10124,391

ll
16117,021

7l7,60l
tl

317,31 |tl
8t8,511

4 | 4,vl
ll

6 | 4,63f

ll
10 lt0,ô31

52 f34,781

tl
5 l12,t9ltl

30 131,91 |

I rornl | 227 114,151 7111160 l74,8Sl

I
I
I
I
I
I
I
I

54 l5,lal311,32112S156,331 sll35,6sl1817,ezl æ | 6,811 67 læ,51|l
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Tabtea.r 20 (suite)

=*
fitte I nfo I rutres

rù""1 I lo."l l lrùrel t I

3513s | 7

ll
5l12,lel 4

ll
tA ltô,æl 6

7,&l 14 115,211

lll
9,'t5l æ l48,7Bl

lll
6,381 4 | 1,?rl

a F7 | 17 | 7,4E1 38 ||16,74|l

I
T-p- maraichage constitue la principale activité féninine. go*')

drentre-elles le pratiquent. Or cette activité ne va Pas sans
difficultés, riéLs t la terre, à 1féquipenent et à la
disponibilité de I I eau-

Problème des terres maraîchères

Généralementr les terres maraîchères sont attribuées aux
hornmes en tant que chef d t exploitation et cfiacun de son côté
distribue une poition aux femmes de la famille. Àinsi , 74 t des
femnes ont reçu ces terres du chef dt"xPloitation et 24 t
d.rautres personnes, soit deb parents ou des alliés, les autres 18

ne se sont pas e:çrimées pârce qu I elles ne possèdent pas de
terres maraichères.

La particularité de cette activité dans Ia zone dtétude par
rapport âux autres endroits est çIue ]a plupart d_es femmes, faute
de- terres appropriées, font Ie maraÎchage dan-s les verçters, sur
i"" cavaliei!, hans les rlzières et les anciens champs de nil
près des marres (Kouna, Boky-Wéré, zone exondée) . L€ problène
â r arrosage des parcelles rnaraîchères se pose 

_ 
également parce

qu r elles estiment que le transport 
- 
d9 I I eau de la marre aux

f,arcetles avec les gourdes est pénible, de ce -fait elles ne

ieuvent pas prétendre à une augmentation de superficie.

56 t des personnes interviewées sont favorables à un
éventuel projet âe paiement de lreau destinée au maraîchage à

condition çlue:

celle-ci soit disponible jusqurà la parcelle'
lroffice accepte Ie paiement en nature,
Ie probl èrne âe débouché soit résolu af in de payer ladite
redevance en esPèces -
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36 g sont défavorables à la redevance puisgu'elles font Ie
maraîchage pour lfautoconsonmation et qu:elles _ne possèdent pas
suffisarnient de terre. Même si on leur offrait plus de parcelles,
elles nren voudraient pas pour les raisons sus-citées.

I t des femnes enquêtées ne se sont pas exprimées '

11. 1. 1. Les moyeng. dg production

Tableau 21: Fernmes - moyens Propres de production

I
I
I

lroorel
I de lro*
lfenmsl

llfsoeutslllll
lcharnclxerseI oe lorinsleovinfcsprinlchamettesI
||ltabourlI|||

rrc lvotai t tclAutreslpoeseCmt

| | lpo

l&

92

4l
94

I
I
I
I
I
I
I
III

I
I
t
I

Vi ttages

I otrta I

lsarsanairB-Ca.ra I

I Zirakoro I

13

2
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Rares sont les femmes qui disposent de moyens de production
personnels . 27 * seulement d t entre-elles possèdent quelgues
houes, daba. 56 t n I en possèdent pas et 1,7 t ne se sont pas
exprimées. Lês 56 t qui ne po_ssèdent Pas ces moyens
travaillent avec les rnatériels de leurs maris ou bien elles
les empruntent à drautres personnes. Àu niveau des villages
de Xouna et Boky-Wéré (zone exondée), elles utilisent Ia
charrue du chef d I exploitation ou souvent elles la louent
avec une tiers personne pour labourer leurs parcelles. En
généra1 elles sànt aidées dans les travaux de maraichage
éoit, par les enfants (garçons et filles't 67 +, par les maris
g *, 1 t par Ia main-droeuvre salariale, 4 Z par un parent'
l- L t non exprimés (cf . tableau 2O'/. .

Sans semences, elles sont obligées de sfen procurer à crédit
chez des marchands bozo auxquels eIles renboursent en
espèces à la fin de la campagne.

l-L.1.2. Production

Les femmes s I adonnent particulièrement à Ia culture de
I t oignon mais dans cette étude, 1â production n r. q pu être
cernée par spéculation parce que les superficies sont
données èn pIânches et dont les dimensions varient dans un
même village.
gZ * des fenmes sont maraichères; L2 * d I entre elles Ie font
pour I I autoconsonmation uniquement, €D revanche, 80 *
participent peu à la conmercialisation-

Ii,
I
it

I

L
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11.1.3. Conmercialisation (cf.tableau 221 .

>* Tableau 22: Fenmes rnaraîchage

lrrrnteurrlne ernæuel

rl
vtLLtGEs

ll

i*.t*"u ir,rto lorcr enpt. I lutrcs I xarres I rams I truiviat lerytoitntlcærçentl
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Tabtear 22 (suite)
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larta I

ll
l sansanairg I

lcoura I

lzirakoro I
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VILLAGES is,r.t*." i ti- jxarcne t roire I cros I oetait lctrer erptoilexptoïtentl
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z,soi rrej rr jrr,s:j eeltl,rll 6l6,szl 67l7s,E2l 212,171 I l 8,6el 60 165,211

iiiiilllllllllll
r,roi rcoi a ip,sri . t14,631 t6 lie,ozl 1e146,341 6 114,631 3 | 7,511 21 151'211

aiiitlllllllllll
t,osi zroi ria,stj sls,sllcnlca,æl 46l48,eJl 4s15?,121' I l8,5tl 71 175'531

ll

I rorru | z?r its,csi t*i zT l11,eei at 135,681 s6 l37,ssl 13215s,14157 lâJ1| le | 8,571152 166'%l

si la production dépasse lrautoconsommation, 1ê surplus est
vendu ioit par les hommes soit par les femmes '

53 t Par, des femmes
19 t Par des hommes
28 * ne sont Pas exPrimés.

r?

11

94
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Généralement ce sont les femmes qui vendent Ie produit au
niveau des marchés de villages (36 *) , au niveau des foires
ïùacinu, 

-Niono) 39 t soit { des commerçants (57 t) I soit à

des individus '?g *. La vente se fait en gros (58 t) .et en
détaii (zs *) (1) . rr y a rarement vente entre oçloitants
parce que presçlue tout le monde en produit.

Les villages sont distants des narchés de 1 à 20 h maximum.
Les marchés et foires les plus éloignés sont ceux de Niono
et parfois Bamako.

Souvent il existe des acheteurs qui viennent au niveau du
villaqe avec l'eur bascule pour peser les produits. C I est
générâIenent lci cas à OuIa, villaçte Mossi, où les femmes ne
comprenant pas, le bamanan et craignant drêtre triché€sr
contient la pesée de leurs prodults aux homnes.

Les femmes connaissent des périodes de mévente ou elles sont
àurigées de piler leur oignon e.t le faire sécher et parfois
de 1è garder en. attendant lrarrivée des acheteurs.

Elles sont en grrande naj orité bénéf iciaires du produit de Ia
vente (67 t) et I * af firment qu t il revient aux chefs
d I exPloitations.

LL.2. Femmes et riziculture

Tableau 23: Femmes Riziculture (rôle actuel)

lroænrl PARTICTPATIOX AUX ACTIVITES AGRICOLES

IDE
vILLAGES lreruesl Labotr I ttersage I semis loésherbag€l xoissur lxise moyettlrise gerbl varnage lcl'arnege I

jrr."j rlrùrel r lrù""1 z lrËrel / lnb."l r lrùrelu l.trl z ;to.el r ltù.1 x I
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I

lsarsanding I

lcarra I

lzirakoro I

41

13,261rl
l?,431|

ll
l1,06l

I

1,061 3

14? |

ll
15,431
ll
| 3,191

l51,vl
ll
læ,971
ll
læ,7Ël

?7l|æ,yl
ll

17|l41,tiÉ1|

ll
33135,101

79 185,S6l

tlv l82,nl
tl

57 160.63l

38141,30 |

ll
21 151,21 |

ll
49||52,12'

8,69]

I

s,+ll
I

2,1?l 5,311 28

?27 1512,201 110,14l|47 |z0,701 15 16,601 512,201103 |15,37lI n133,e21170 174,88f1æ147,571

I
I
I
t
I
I

r-) La vente au marché, pendant les foires et la vente
gros se. chevauchent à Zirakoro, village situé
seulement 9 kn de Macina.

en
à
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Iaparticipatl'ondelafenmedanslarlziculturevaried|un
vilfagà à f,arrire et selon les ethnies. Ia particularlté des

activltéÉ rizicolee:
75 I contrl'buent au vannage
48 I au glanage
45 I à la rnise en noyette
3.r t à la -nise en gerbier
21 t au eenie (repiquage)
7 t à la nol.seon
2 t au labour.

loutes ces fennes estinent aider leur nari par- leur
- nartlcipation au travall et au financenent du budget fauilial.

ôà""- rË" villages de Kouna et Bot<y-wéré elles ne 
. 
participent

qutau vannage pàrce qurelles sont éloignées de la rlzière'

11 existe dans ces villages des fenmes regroupéea en

"=so"làtions çIui prêtent des servLces dans différents donaines
contre rénunérâtioï. Il existe des groupements de repiquage bien
qutune partie sêulement des parcelles soLt réa[énagée, de
désherbage et de nise en Doyette.

Toutes apportent Ie repas aux chanps.

11.3. Femmes - revenus et ges

Tableau 24: Femmes Revenus

VTLLAGES lremes
I

I

TOTALI X l R A I GIAlflAGE vAfllt^GE

f rÈret Z lrùrel I lnu""l 7lrùrel r lttu""l 7lrùrelr lrùrel 1 ltbrel I I

I
I

larta
I

.lsarsanding I

lco.rra I

I zi rakoro I

ln,fil
tl
| 58,53 |

tl
lpæ!

?1 12?,82,1

ll
17 l41,t.Él

ll
58 lé1,7ûl

læ,26||
ll
l39,02l
ll
l18,08l

? | ?,171

tl
6 114,631 3s

tl
2 | 2,121 e2

tl
tl
f s5,36l

ll
le7,E7l

le?
I

f 13,O4l 80 lS6,e5l 66 l71,T3l
tlllll
ltt,otl v l8?,e21 â læ,e71
rtrlll
| 8,511 S6 lel ,t8l 77 lat,et;

41

Exprinré lron expriml Exprirné lron expriml Erçrinré lxon exprinrél Expriné l[m expriml

t I rorar | ??7 | 1s1 l57,7ol 75 135,ûrl 27 | 11,8e1120 1s2,86116s f71 | 5e 10 | 1,101127

I

I
I
t
I

lâ,91
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Tabteau 24 (suite)

I ronll tAvAGE TOIITITE lnertoulGE

vrLL^cEs lFEncsl Exprinré jxm eprirj r,,p.ine lrm exprint Exprimé lxm eprinél Expriné lrm exprinl

rl nu""i z jr,urcl Z |rorel t lnb."l I lrùrel 7 fnbrelr Inbtel ; ltË"el t I

fortaIn
ll
lsansanairg| 4l

lcoura I

lZirakoro I %

trlltlll
12,171 3e 195,121trll
tlll

2,171 90 197,821

Illrll
lll

r,06l | |

1,081 91 198,91

tl
ll
ll

5,311 |

I t8 f 1e,56l 74 lSo,13l
ttlll
ttfll
l,llll
ttlll

I rorrl | 227 | 2lo,8sl 3e117,181 311,321 | | 6 |2,&l 
I f 18f7,s?l | |

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

Tabtear.r 24 (suite et fin)

I roTALl eertr coiGRcE lrcrtvtres RETIEREES I

I

vnuces I

I

lrer,rrsl E:çrinré lxm cxprirl eprilrÉ lton cxpriml

I lnb"el I lotel r |tt".l I lrùrel z I

Le revenu des fernmes est constitué par Ia vente des produits
issus de certaines activités telles que: le maraÎchage, Ie
glanage, le vannage et le petit conmerce dfune part, êt drautre
fart p.r les activités rémunérées: pilage, tressage, lavage.

La tontine et le repiguage sont entrepris en groupe -et non
individuellement pour avoir un revenu et alimenter leur caisse.

7 4 Z des femmes tirent leurs revenus du vanagfe '58 I du maraÎchage,
22 I du Petit comrnerce 'L2 Z du glannage'
I Z du rePiquage etc.

f arra I e2 t 21 l?2,8?l 71 ln,fil | | 2 | 2,171

tllllllllll
lsarsandirpl 4'l | 9 121,951 32 l78,O4l 10 124,391 51 175,601

lcourallllllllll
fzirakoro I %121 l?2,311 | 111 111,701 | |

I rornr | 227 | 51 12?,46| 32 1|14,æ1 21 | e,zsl 53 ll4,53l
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Le revenu monétaire qu I elles tirent de ces activités leur
est généralement acquis, mais el1es les présentent généralement
aux naris et aident ceux-ci en cas de crise en contribuant:

au paiement des condiments , 75 I des cas,
à I thabillement 42 *,
aux petits besoins 26 *,
au complément céréalier, L2 * (cf . tableau 25) .

Tableau 25: Femmes, constitution et gestion du revenu familial

cdrrRtBUTtolr AUx cHARGEs FArrrIAtEs

ToTALI corD r rEnrs lcoælerErTcEREAuER lrrB r LtEnerrl pETrTsBEsorxs

VILLAGES remesl oJilrsrlorilx*lûJilr*louifr*l

ltu"el r lo"el r |ro".l / lrtrel r lnu."l I frùr'elI lrùrel r frù"cl I I

fo:taIntl
lsarsanoirsl 41

lcoura I

57 l61,e5f 35 133,061 6 | 6,s21 % le3,47l 34 l36,e5l 5S 163,041 21 ||22,æ.1 7r ln,filtttttttttttrtttty l82,e2l 7l17,Ul 10 l24,3el 3r f75,601 16 l3e,02l 2r l51,2tl lt 126,æf 30 173,171|tttttrtttttttlll
f zirakoro | % | s0 185,101 14 114,æ1 12 ||12,76| 82 187,231 46 l4E,93l 43 151,061 28 fæ,781 6 lm,âl

I rour | 227 | 171 175,381 56 ||24,61 æ f 12,3311ee 187,66|| % 142,æ11?7 l55,e4l 60 126,431167 173,16l

Tabteau 25 (suite)

lrorane lenRrrcrrnTtor DEcrsrms rrtlllrnel

VILLAGES DE | ûri I r- lr.exprinré |

lrenxesl nu.el Z lrùrel f lnb""l Z I

f o.rta I e?

ll
lsansandirBI 41

lcoura I

e I e,z8l zB lB4,7Bl 5 | 5,431

f zirakoro | 91 | z3 124,46l| 69 lrj,4ol 2 | 2,111

I rornr | 2?7 | 36 115,85118r' lie,æl 11 | 4,ul

trtl
4 | 9,751 33 180,4 | 4

tttl
I

9,75||

I
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15 t seulement des femmes sont consultées pour les décisions
familiales et ce sont généralement les belles-mères, les
premières femmes dans les famil-Ies pglyg?mes; cette consultation
3e linite à donner Ia ration aliurentaire journalière ou larrZ[1911'rt
(aunône) çIue chaque fanille doit donner à I I inam du village une
fois par an.

Zg I des femmes non consultées trouvent que cela fait partie
de nos coutumes, I I hornne décide et la fernme exécute.

Ceci contraste nettement avec I I importance de leur
contribution à 1réconomie farniliale- Àinsi:

75 t des femnes interrogées participent au paiement du prix
des condiments,
42 t aux frais dthabillement,
26 I financent la satisfaction de petits besoins matériels.
Elles paient souvent pour Ia scolarisation des enfants ainsi
gue pour les frais concernant Ia satrté grâce à leurs revenus
provenant des maraichers et de la rlzière entre autres.

Ce contraste srexpligue aisément par la discrétion de la
femne que dicte Ia coutume locale. l{ême si elle participe aux
décisions, elle préfèrera répondre non aux enquêteurs étrangers
que nous sommes.

11. 4 . Ferunes et activités économiques souhaitées

Dans le souci drune augrmentation de leur revenu, les fenmes
souhaitent I'introduction, lfamélioration et de développement de
nouvelles activités.

Tableau 26: Femmes activités économiques

lroæne I
DEStGITATIOI 0ES ACTIVIÏES

vtLLAGEs I DE lxaraîchage I cestim I xartin I Petit lfaUriqre lRizicutturel teinture I Caisse I

I| | ldécortiqu. I lcannercel savm | | |

lrem.as
I lnb.el r lrùrel X lnb."l I lrùrel r l.,ut"l z lrùrelz lrËrel I ltU".l I I

fo.rra I ez | 71 ln,fil 67 ln,82,l é8 l73,e1l 33 135,861 3e l42,3el 47 l51,o8l 36 l3e,13l 6 | 6,521

tl
Isansandin9| 41

lcoura I

ttttltlllllllllf
31 f 75,601 50 173,171 18 l43,e0l 22 1|53,651 13 l3l ,7ol 24 158,531 5 l12,lel ît ||26,5?l

rrrtllrlllllllll
f zirakoro | % | n 184,041 7e l81,O4l 44 146,801 18 f51 ,$l 37 13e,361 27 laS,nl $ ||42,551 55 156,3Sl

I rorar | 227 | 181 læ,731176 117,531130 157,261103 115,371 æ 139,201 98 f43,171 81 135,681 7tl l30,E3l

I
I
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36 t
31 *

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

I

t

I-e tableau 26 permet de dégager les tendânces suivantes:

préfèrent Ie maral'chage
ia gestion de décortigueuse
gestion du moulin
lg petit commerce . .- _ _ _- ^ r r. -r- ^-'ræa , .

riziculture (groupement de repiquage, désherbagre, mise
en moyette et en gerbier)
la fabrication du savon
teinturê
institution drune caisse drépargne'

rl est à noter gu r il existe déj à {uttq ces 
- 
villages 9"t

nro,rpËâ""lï aË Ëff;= Ë;; rà iepiq,r"dg, rê désherbase, râ mise
.G^-ast. nâr 4.i?.rrrrrê rl | âtra at- 1aï"i";:ii:-r.*-c"ïsj.-o-upâFts-se rorment par groupe d'âse et la

.| ^ .I.! --ar: t^i 1 i {-Â âa I a
;Ë#;i;J;i;; d:; p-Ë-"ï"-ti"t = varie selon ta disponibilité de la

. --^ 
-ltl^ -!-- 

aanla

ililïiËà;ii"-Ërâtiare. Erle est de douze' mille cinq cents
aaÊ 

^r\tr 
,C afqIIUCIIIT_1I IJçt'

francs (Lz.soo f "t.). à quinze rnille fTl:= 
-.(11::::^ 

f--:::l
!!1q,tl\,r-, \ -,rhecrare fo.r te r"piq,t"9"-, nillg 91-Y^":1:-::"*"1:: .ft:::l
itilËo-ï "ili- a-niiË-Ë;pÉ tenl ?i1gt1""i.1 'r:":1:^ 

(1:il3 t.-:::l
iinlËË"i" ;;,ir -r;-e;sherÈa_se et !_t"^t:^ +T-"_. "+19^-"-"^1t: -:.::"1:iriEià'i="iJii ;id nilre francs (s.ooo f cra) r'hectare Pour la

.-^.1 â^rrts I aa lnarnrnac:;i;;";r-rJi![tâ"1-ôË tarif est varabre aussi pour les hommes.

r.es femmes se trouvant en zone sèche (Kouna et Boky-I{éré)
préfèrent le moulin.

Lravis des femmes pour ltacquisition des parcelles tlzicoles
se résume comme ceci:

Tableau 27: Femmes tLziculture (souhait)

63 Z des femmes préfèrent des parcelles tlzicoles
individuelles pour augrmenter leur revenu'

zs g des parcelles collectives pour alimenter leur caisse,

l-3 z estiment que ces parcelles sont à aj outer à celles de

reurs naris ou à cédêr à leul fils avec lraccord de reurs maris.

80*
78t
57t
4s t
43*

ATTRTBUTION PARCELLES RIZICOI,ES

VILT,ÀGES ÀutresCollectivesIndividuelles

4L,30

2L,95

9 ,57

53 ,26

73,L7

67 toz

Oula

Sansanding-Coura

Z irakoro
L2 ,7724 ,6662 ,55TOTÀL
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11.5. Femmes et formation

Tableau 28: Femmes Fotmation

Tabteat 28 (suite)

VILIÀGES

ALPHÀBETISEES
ITIJTID.ËUT

DE oui Non Non exprirné
I .E;IITTIID

nbre I nbre t nbre t
OuIa

Sansanding-Coura

Z irakoro

92

4L

94

L7

l_

3

L8r47

2 ,43

3r19

75

37

91

8Lr52

90,24

96 ,80

3 7 ,3L

TOTAL 227 2L 9 ,25 203 89 ,42 3 lr32

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

lrorene I

I

vrluces I oe

I

lrexrcs
I

rAT I

lHaraicfrasel

ll

utl

ltor.rl,in I cestim I retit I

ldé"*tiqrel nrétier I

ITEE

Santé lnizi
I

Arrtres I

I

lr,b""! t lrùrel r lttu.el 7lrùrel r l.tu."l r lrôrel r ftù.| r'ltt"l z itùl I i

larta
I

l sansanaing I

lcoura I

lzirakoro I

30 132,60l ?

ll
3s 192,68l

ll
62 l65,e5l -

lez
I

41

94

?,171 % aæ | 52 156,521 5e 164,131 28 130,431| 10143,471 30 132,60115116,301

lllllllllllllll
| 27 l|65,851 23 l56,Oel 2s l%,t91 10 l24,3el al56,0el 13 131,7!1101|21,3e1|

tllllllllllllll
| 16 f 17,021 51 l|54,â1 56 l5e,57l 52 155,311|35l.37,?31 24 l2s,55l I I

R i zicut tur I

ToTAL I zzt I 130 157,261' 2 | 0,88f 99 ltS,et 1126 155,501138 l6o,nl eo 1'39,&l %113,17|r 67 læ,5112511t,01I

l-9 Z seulement des femmes dans Ia localité ont
cours dtalphabétisation au niveau de leur centre.

80 Z ne sont pas alphabétisées mais voient la
d.tapprendre à lire et à écrire afin de pouvoir gérer
activités souhaitées.

suivi des

nécessité
certaines
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Ainsi Ie tableau 28 donne Ia
souhaitées.

Tableau 29:

situation des fotmations

61 g veurent être formées en gestion de décortiqueuse,
57 t apprendre à lire et à écrire en bamanan,
56 t en- gestion de moulin,
44 * en maraichage'
43 t santé,
40 * petits métiers,
30 * rLziculture'
11 t autres,
1 t lrarabe.

11. 6. Impact de la culture irrigruée sur les femmes
I

Femmes rnpact de Ia colonisation sur Ie revenu
et le temPs de travail

lroænel REYEIIU rl

vrLLAc€s I DE I Hausse lStatiorrra.i Eaisse lf .exprimé | Xa.rsse lStatiornairl Eaisse lr'eryrirrÉ |

lrenæsl ,,u."i r jrtr"j a i*"1 r lrÈrel x ltÈ"el r lrltrelr lrùrel r lt'u..; a I

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

lorta
I

le2
I

æ jzr ,r2l 42 l45,65i r l 7,601 23 '25 f e l s,78l 54 l58,6el 7 17,æ1 32 1y,78|

tllllll rllllllll
rizr,sslzzjss,esl z|1r,oll JIz,ltl 5l12,1el 24 158,531 el?r'e5l 3|7,311

lsansandirgI 41

lcoura I

lzirakoro | 94

tllllll tllllllll
rr jrr,aai s4 lst,t*i tt lt3,8zl t4 ll4,sel æ læ,lq' 45 147,871 4 | 4,âl 17 118,081

cz ire,soirre ;sr,%l 27 lll,sel 40 |17,621 42 118,501121 l%,6?1 20 | E,Ell 52 117,6?l

Lg Z des femmes estiment que leur revenu est en hausse
52 Z stationnaires
L2 I baisse
Lg I ne se sont Pas exPrimées '

CeIIes dont Ie revenu a augrmenté étaient venues à la
recherche de la nourriture et avec Ia pratique du maraichage,
elles ont pu augrmenter leur revenu'

CeIIes qui pensent que leur revenu est stationnaire sont des
femmes nées âanJ la zone office du Niger; elles nront pas changé
àtactivités et ntont pas dtéIéments de comparaison.

CeIIes Eri estiment que leur revenu a baissé sont des femmes

d. I exploitantË dont Ie renâement est faible à cause de I t état des
réseàux (mangue d I eau) et Ia présence de diga.

I rornL I zzt
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Impact de Ia colonisation sur Ie temps de travail.

55 t des femmes estiment que le temps est stationnairei
elles sont du nilieu,

19 t estinent gue le temps de travail a augmgn^té_ parce que
en plus àes travaux du chanp, elles 's I adonnent au
maraichage ,

g t considèrent que le temps a baissé parce qurelles se
Iinitent uniquement aux travaux des rlzières.

LL.7. Femmes - crédit et endettement

Tableau 30: F'emmes crédit et endettement

lramnel EIIDEITEES lcneDtr coLtEcrtFl cRE)tl txDlYllf,El

vtLL^G€s i oa I o,ri i ** lron exp.lFavrrabtcloéfavorabtlx.exprimé | Favorabte loétavorstlr.ExPrité |

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

I

irarcsio.i r i*.i z lrùl z lnb"l I lno""l z lrùrel I lnbrclr lrorel r ltù".f 7 |

fortaInrl
lsarsanOirs | 41

lCoura I

lzirakoro | 94

3 | 3,261 Eele6,rJl -| 3,261 sele6,rjl - 
|

rllll tllllll
| 5S163,041 34 136,951

7 l17,01f 31175.601 3 | 7,311 2Sl6s,æl e l21,esl 4

tlllllllll
6 | 6,381 81186,171 71 7,t'11 59162,761 25 l26,5el t0 |

| 10 lto,86l 78 lS4,7El

tllll
9,751 11 l?6,82.1 2ô 163,4ll

lllll
10,631 æ ||21,27l| ô5 l6e,14l

4

4

9

4,t41|

I

9,75 |

I

9,751

227 116 | 7,041æ1188,551 el 3,%1145163,871 68 læ,e51 14 | é,161 41 lta,oelft9 l74,t6l t7 | 7,t,É|.

7 t des fernmes sont endettées et la plupart sont les dettes
contractées auprès des Bozos pour s I approvisionner en semences
de produits maraichers.

Leur avis sur Ie crédit se résume ainsi:

64 * sont favorables au crédit collectif investi dans une
activité conmune dont les revenus seront versés dans une
caisse.

l_g t au crédit individuel parce qu'eIles pensent
entreprendre ou améliorer des activités dans des domaines où
le financement fait défaut-
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3

9

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l,
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

5,4t, E0 ls6,95lrll
7,311| 32 l78,o4l

tll
9,57! S4 189.361

7

6

I

| 7,601

ll
114,631

ll
| 1,061

I z,tz;
tl
| 2,434

tl
| 15,95 |

159,781

ll
l6S,æl
ll
l51,06l

2

I

r5

35

12

31

l3S,o4l 55

ll
læ,261| 28

ll
l32,e7l 48

l-L.8. Femmes et non résidence

\* Tableau 31: Femmes exploitants Don-résidants

lxansnel corxrtsslllcE Dt exetnrre I Avrs gn tE PHEllolEtlE I

allr'

vtLLAGEs i ot i tt I r* lr.erprit lFavorabtc foéfarroraUtfr. epriné |
I 

tt^l! | Fs. lF.b'tfr'"- l' l---- -

i
irenæsi *"i x l.t..l I ltù."; t lrùrcl z ;tt""l t lrùrclr I

la.rta
I

lsans*rAinsl 41

lcanra | ,

lzirakoro | .%

i rorrr, I n7 i ''t | 7,48l|1s6 læ,vl 14 | 6,161 18 | 7,e21 78 134,361131 ||57'701

7 t seulement connaissent ce phénomène
86 t ltignorent-

euant à leur avis, I t sont favorables parce qu I elles
estirnànt qutils cultivent pour se-nourrir, 34 t sont défavorables
.i les iniitent à venir s I installer au moins pour sunreiller I'eur
champ et participer aux activités conmunautaires du village.

Draprès la femme drun non-résidant, ilavoir son champ dans un
village ioin de sa résidencefr occasionne beaucoup de frais -

57 Z ne se sont pas exprimées, êlles pensent que la non
résidence est I I affaire- des hommes , cê qui justifie I'ignorance
f érninine en la matière -

l_l_.9. Femmes et associations villageoises

Les femmes pensent que I tÀv ou Ie ton est un problème
drhommes. 3g * connaissent ltexistence de ItAv soit grâce à leurs
maris soit parce gu I elles sont membres de 1 t ULru (Union. Locale
des Femmes 

'a.t uali), 1 t seulement participe aux réunions de
I rAv (cf. tableau 32) . Ceci prouve bien que les ÀV/T\/ sont un
phénomène marginal en rnilieu féminin.
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Tableau 32: Relation Fenmes - AV/gl

lxcnanel cotxrtss^llcE Tol / Av lnrnrtctrrrtol arx REttltcls A.v I

vrlL^c€s i or i *t i *- | ru6es I o.,i I ro,' lr. ereri* |

I

irn*ri *"i r 1tt.cl r ltù""; z lrù*l x ltu""l I lrùrelr I

æ lu,gsl 12 l15,o4l
llll

25 160,9 | t6 l3e,ozl
llll

2,121 6 lm,ul 26 127,651

fortaIntl
lsansarfirgl 41

lcona I

lZirekoro | 94

36 f39,131 42 1|45,651 14 ll5,21l -

llllll
12 læ,26''. 13 131,7!1 16 l43,9ol

tlllll
39 111 ,$l 25 l26,5el 30 l3l.91l 2

| ?27 | s7 l3s,32l so 135,211 æ, 127,31||

Dans tous ces vil Iages
traditionnellement en association
comme les baPtêmes 57 +, mariage
vitlage LO Z, les tontines 6 *, les

Tableau 33: Femmes Organisations

2 | o,sslt7l l?5,351 54 123,7€l

les femmes srorganisent
face à des événements sociaux
39 t, entraide au niveau du
fêtes 6 *.

féminines villageoises

t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

^ssoclATlotl
IIIIOR}IELLE

FETE lcnom DE TRAv tt I rorrtre lr.elnntre IVTLLAGESIDE I BAPTEI'IE I nrntrct

i t lxonrxprt I lxonexprl I lrmeryrl I lxonexprl I | |

ittttesl iF-1 lHlHlF-.r-|lll
i*.i xlrù.1 /lrù.1 rlrËl rl.b"l zlr,bl rltù.; rltùl rlt'b"l zlnb.l z

13146,131 | l21l?2,82l. | | 21 2,17|2d28,?61 13114,131 | 113114,131 fÉ1|71'73llarta I

tl
I sarsandi ng I

lcoura I

I zi rakoro I

92

41

itttttllllllllllllll
ar jsr,21l 20148,781 11126,82130|;73,171 3l 7,ll FTl90,ul tol24,3el5tl75,60l 1l 2,431 401e7,561

iltttttlllllllllllll
eeizo,zr; ; lzalæ,zal I ltolt0,6rl I I | | | | | | | |

irroisz,zol z0l B,st | æ|26,4t130113,2t | 151 6,60183136,s61 25110,13131113,651 14l 6,161147|&,751
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II existe une seule association formelle: ULFM et dont le
bureau est composé de femmes dépassant la quarantaine.

Ies femmes de zirakoro ne participent pas au grroupement de
travail. fI nrexiste pas non plus de tontine.

fI faut signaler que dans ces villages if y a _quelque
rapport entre t rav et lès femnes. Certaines femrnes membres du
bureau Ur,Fl{ af f irnent avoir demandé à 1 t Av I t q"q.risition de

âÀé"itiqueuse, noulin, à avoir un marché au niveau de leur
village (cas de Zirakoro) mais ces doléances sont restées sans
suite.

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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L2. CONCLUSIONS ET RECOTIIITTANDATTONS

La participation des paysans à Ia gestion des ressources
(terre, eau) est une des netnoaes vers lesquelles -sroriente lf oN.

ù;Ë-Ë" -i"troduisant cette nouveauté il faut absolument tenir
ôànpte du âiri siècIe drexpérience du riziculteur qui lui a

;ffi; Jùr"ù"r14; propre sorution des problÊ_rnes.- s1 stratécrie
::--'---:-; ; ^Ë^Â acr- hrcéa c,rrr 'l es trois nôIes ' suivants: la
!4:U ____-_---i=-

;i.âffiffi en casier, celle du rLz et drautres
!ià""r-"L-it"= en hors-casier et Ia production céréalière en zone

-É-- ^- ^- 
a-

vYYv--

exondée. pour la lui faire chânger, tout projelr et en

;;;iË"lier te programme ÀRpoN, doit lui proposer une alternative
viable. comme cellê-ci reguiert une perte de revenus nets entre
les phasesl" prepfanage êt de Ia reprise, Ie Pr:ogramme devrait
d I aufant plus se - fenctrer sur Ia niniurisation de cette perte,
notamment 'àr, accél]érant I i exécution de I I opér?Èion f inale, lâ
iàpiir". Dans ce contexte, le Programme devrait Procéder à un
rlrlhrne nlus rapide à un inventaire des parcelles {ej a préparées
envuea'.ffi.Sinononaboutiraàunesituationparadoxale
où Ie progranme, censé resoudre les problèmes du paysanr_ -devient

"àrùi 
q,ril- lo.trlait leur en créer. c r est ce qui expliry" Ia

réticence aËs populations de Zirakoro, reconnu conme un rrvillage
à problèmesrr.

on veillera soigneusement à fixer avec les autorités de
lropération Riz ségou, cela au plqs haut nivgau, uD programme
drouverture des vannes çri ne pénalise aucune des entreprises en
cause (oN et oRs ) . oanJ le nêhe temps, après consultation avec
I;; auùorités cornpétentes r oD décidera de rationaliser Ie node
dralimentation des parcelles hors-casiers de Bolibana et tlayo- (1)
ou bien de leur retirer la priorité df irrigation puisque leur
iiir"tttation menace Ia surrrie de parcelles en casier de I I aval -

II est urgent d t établir un calendrier agricole de sorte çIue
Ie secteur dé Kokry conmence plus tôt (el avril d t après
I I encadrement de la gestion eau) ce qui distribuera mieux les
besoins en eau sur lfannée.

euant au problème du déversoir du drain au niveau de
Zirakoro (drain bretelle) , iI ne devrait Pas - être fetmé dans
cette p"=rp"ctive, car loin de permettre I ' irrigation bénéf içIue
des pa-rcelte= hors-casiers t I 'encadrement pense que cela risque
drinônder 1es casiers, cê qui oblige les paysans à moissonner
dans au moins 50 sm dreau. Ceci serait une source de retard pour
Ie calendrier agricole de la saison prochaine. Il senble gutil y
a Ià une lutte âcharnée des riziculteurs çti ont opté pour leur
champs hors-casiers au détriment des casiers ceci pour des
raisons exposées plus haut (cf- 4.).

faut tenir compte du corit social de I I autre éIénent
I t alternative.

l-) rI
deI

I
I'
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rI veillera à une meilleure fomation des encadreurs et en

partiôoriè, de ""r* 
-"hargés de la gestion eau- Ltidéar serait

d I initier res paysanr 
"uxjmêmes 

à ce genre de tâche que- certains
peuvent valaurènênt assumer comme c Gst re cas à l'Iédine ' rls
ieilleront eux-mêmes sur 1fétat des réseaux'

r.a partici.pation effective du paysan ne saurail être acquise
sans ra g"râ"ti? mininare d'ol p"_Ipq d'exproitation qui niroite
devant =.r- y*n* depuis au noinê - r9s2 (cf. annexe 9) - Tant que

àùrà t'inseéurité ioncière de I I e:qrloitant, sê -perpétuera son
refus catégàiiqn" ou désuisé d I ef iectuer ""*111= -!:1111i *:;;ffi , ï;i; --ôË- r' acrravénent 9"" plaqas"_=_. 

^ ç l?:!-,p:-tt-qoi-^+f
ffiiaut dans Ia zone dtét'ude.

Une fois Ie paysan réellement motivé, oD devrait réfléchir à

son eq,rip.rent pour I I achèvement du pl_anage. Àinsi pourrait-on-
si les probtèneL teJrrnigugs ont été- déj à naitrisés rééditer
f;"*periènce des boeufs dozers et scrapers qufon anéliorera.
Etant aonné gue l r équipenent -est décisif dans Ia lutte contre le
diga et que te ="nd-iË= fanilles bien pounrues en natériel qui
;;Ë-réussi dans ce domaine, il sera souhaitable que le Progrramme

---feùt-être à travers te Fonds de Développement lif rageois en

tienne "o*pte.- 
Àinsi pourrait-on prévenir I t invasion des

parcelles ré-arnénagées voire gagner des champs sur les parcelles
endigatées. '

r,a distribution à teurps et en grrantité suf f isante g t "tgfais(proc et ;;é") aàit être lrobjet dlune attention- particurière-
ilf;4"" -r"= -àlpr"itants peuvent recourir au serrrice des privés
Li7",i de ii ou, 

- il sera iiportant dans les deux cas gu t ili aient
Ies moyens de transport nécessaires pour enlever leur stock ou

pour tiansporter du paddy, du matériel agricole etc.

En raison de Ia faiblesse des moyens de la plupart des
paysans et compte tenu du succès du Programme spécial , Ia for:mule
de Ia location des boeufs de labour pourrait être renouvellée-

Les études menées ici et ailleurs sur Ie phénonène de Ia
non-résidence pemettent d t af f irmer çlue:

on ne peut pas réduire celle-ci à un simple - problème de
aistancà çri sépare I I exploitant et son champ sinon certains
de Kouna, êr tairt gue non-résidants cultivant sur le donaine
de oula, sont pluJ proches de leurs parceIl"" (500 ut) que
des rlziculteuis de oula pourtant qualifiés de paysans
résidants,

on doit plus prendre en compte la. dinension socio-économiqug
de ta- ndn-reJiaence; est nàn-résidant, peut-être, celui qui
nthabite pas le village drexploitation, mais crest surtout
â"i"i qui-fait de Ia riziculture une activité drappoint- un9

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

lucrative menée ailleurs.
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II est impossible de demander aux populations de Kouna et de

Boky-w éré de -aénénager 
n .oula de nême à celles de Siami de

i"jâi"dre Zirakoro. È solution serait:

dans le premier cas de conserver au moins, la solution du

comité de crédit créé pour les deux villages.ett.en cas de

réaménagement, de les regrouper sur Ie même partiteur près
dfeux,

dans le second cas de construire un pont sur le drain
bretelle en \me de rapprocher ceux de Siami de leurs
parcelles, ainsi le village pourra constituer sa propre Àv.
Cet ouvrage est le bien venu pour ceux de Zirakoro gui
*r"rt"1ént - ainsi réduite Ia distance parcourue pour la
recherche du bois. '

Ics rLziculteurs de I t oN, écrasés par Ies dettes gelées t

ploient sous le fardeau des nouvelles. Pour éviter que la
'situation ne s I empire, il serait souhaitable de transférer Ie

"ieàit 
agricole aùx stmctures spécia,Iisées à cet effet (BNDÀ'

FDv) , cornme stipulé dans le Contrat-Plan Etat-oN, d I autant plus
q.r"' 'cel1es-ci r:éussissent mieux à recouvrer leurs créances çIue
I rON. Dans le même cadrer oD initiera les riziculteurs et les
AV/yv au crédit, pour ne pas faire dreux des victimes du systène-

Quant à Ia commercialisation, on veillera:

au paiement effect,if et à temps des sonmes dues aux Av/T\f au
tit-re de Ia collecte primaire, des ristournes,

à la vérification des ponts-bascules dont les poids, souvent
différents (inférieurs) de ceux relevés par 1"" paysans sur
les bascules du village, créent des contentieux fréquentsi
un contrôle technique de tous les instruments à peser
s I impose, ainsi que re recyclage des néo-alphabètes chargés
de Ia collecte'

à favoriser 1es rapports de travail entre les institutions
de crédit et les avTrv engagés dans la conmercialisation de
Ieurs produits de même que dans 1 t échat éventuel des
intrants.

La conmercialisation des produits maraîchers doit être
engagée en intéressant I

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

poùr I | évacuation rapide d9^ denrées souvent périssables. Pour ce
?aire, or mettra à profit la Iibéralisation pour que les
6ig""i-sations villageoiLes prennent I ' initiative qui sera _sinon
."é.p.rée par Ies éonrnerçants qui s I arrogeront I I essentiel des
bénéfices.
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Les femmes constituent 53 I de la population dans la zone de
I I oN et 7 s I des ferunes interrogées contribuent aux frais de
condiment 

-quotidien. Elles se fbnt remarçfuer - dans certaines
à"Ci*rités é'conouriques comme le maraichage trad_itionnel et ont
ir.rfition dren exercer dfautres. Conpte tenu de celles-ci, iI
convient de:

de prévoir deq terres de . maEaichage po$.r ellesr avec
creusementderentappe1ées||ho11andais'|,en
souvenir du programme initié par te Projet ARPON; faute de
terres naraithè-res, les femmes de sansanding-Coura sont
réduiies à jardiner sur les cavaliers drun endroit déjà
réaménagé,

veiller sur I rapprovisionnement en semences jusque 1à
incertain et cher, assuré par des conmerçants bozo,

donner une for^mation en vue de mieux naltriser les
techniçlues maraichères ainsi que dans d t autres domaines où
Ies femmes tiennent à s I organiser (gestion de
décortiqueuses, de moulins etc),

promouvoir un meilleur contact entre les fenmes et +Ë
ÀV/rv, celles-ci étant considérées conme une il?ffaire
ffinres'',êl1esfontpeupourles_femmesquineparticipent
q,l" trè= peu à leurs âctivités. I1 convient à ce niveau de
fevoir piofondénent 1a conception de ces associations
villag"oi,s"s , rêduites à un çtroupement de rLziculteurs
rnâles ] Àinsi pourrait-on éviter les risques de conf lits qui
opoo=eraient 1es ferunes et les hommes à propos des terres
maraîchères.

C t est pourguoi doit-on voir le maraîchage non seulnent en
tant que aclivitg féminine mais aussi conme une activité exercée
par lels jeunes gens. Jusque 1à margrinal, il prend de plus en plus
à t i*portânce eC Ie revenu que la jeunesse en tire pendant la
saisôn morte retient celfe-èi dans la rlzière durant Ia saison
des pluies. 11 serait plus que te.rnp-s de Ia déveloPPer non
seulement à cause de son apport nutritionnel et financier, mais
aussi et surtout à cause de son rôIe de capteur de, force de
travail, car grâce au maraîchage I I exode rural tente moins.

Une véritable promotion du rnilieu paysan est impensable sans
transfert de certaines activités vers les Av/rv, certes. Mais
guelle est le point de vue des paysans au sujet de- cette
f,articipation aùx rrchoses de Ia rLzière" ? Les associations

"ifrageôises 
ont été souvent installées dans la précipitation.

Àinsi - se sont parfois constituées des éguipes noyautées par des
groupes drintéfets conme celui des grandes familles à Zirakoro.
ir sè pose alors le problème de la représentativité. Dans un tel
contexte on peut se âemander si Ie transfert des responsabflités
dans la précipitation (à 1réchelle de lrensernble de ltoffice du
Niger) né cauJerait pas plus de tort qurautre chose. De p1u9, des
riâiculteurs, forts de leur deni sièc1e dtexpérience, craignent
parfois que I I Of f ice ne rrse décharge sur euxfr grâce au transfert
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de certaines responsabilités (cf.. Sansanding-Coura notanment).
c r est pouiquoi lâ pnrdence est indispensable pour éviter de
substituei â trofficâ qui se retire de certains domaines des
grroupes de villagegfs qui maniputeraient inpunénglt les
Ë;pi;iiantr, ài="ieaitand d'entrée de jeu toute r I action
bénéfigue en cours.
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ANNEXE ].. 1. :

].

Tableau nominatif des
Village de Zirakoro

elçloitants non-résidants
Kokry

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ll
lx'l
tl
Irt tel

tll+l

I
I
I
I
I
I
I
t

I

I vittage
Préncnrs & xo* |

lxacina lar*era
lxacine lttæsi
lSurkinalxæsi
lxacina laozo

lxacine leozo

lracina lxarka
llacina learÈara

lza,rrnna Traoré lrmiryébougrulxccfna l8màare

lranaAou cout ibatyl Hacina

ItrnOou Keita I xacina
lxæina laartara
lxacina lxat inké

le*, Djiré lrokry aozo Jxecina lsaruro
lxrt" Kiré I xacina lxacina lsaruro

lTidiani Konta lrokry Aozo lxacina lAozo

tll

tlll
I tnstat latisr l-1 Sçerf icic | |

Réeidencel

I

I

lettrnie

loescendantI

I de cotm lArrÉe
F-l

dtorigiræ

loramre Tangnra I so.rt.y lracina ledera
lÎ.|anaOar llaidara I ttacina lracina lraure

lr-aa;i Bah I Téguéna lxacina Ineuttr

lD€nù. Karagnara I ségotr lségor lrctrth

lsiphatc cartibetyl lorrgsra lttacina leartara

I

lo,.,i

I

I

l2o8

l1é1

I r56

l21o

| 175

1144

1216

I r13

l?3e

| 235

l16s

l?46
1162

| 163

| 166

lze
| 245

| 208

I

Itæsina co.rtibetyl Simi

It anine oÉdraogol Siani

Itassina ouédraoeol Lago

lllo.rssa Konanta I l,licrou

lva,rssa.rf Sytta I ttacina

Itmra Eerthé | ttecina

lxoussa cdrtibatyl Kété

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4 cælræina
3 ansltacina

35 anslsiami
3 anslxæina
4 anslsirni
6 anslsimi
4 ansfsiani
5 onslsiemi
2 anslxacina

2 arrslxacina

5 anslxacina
2 anslracina
5 arclxacina
4 anslrccina I

4 anslracina I

4 anslxot"v Sozol

'l an ltacina
4 arslxacina

I

?,@
3r0
2rû
310
5r@
316
1rû
5r0
3r@
3rS
3r0
?,@
3,00

310
3,00
4rffi
1,40

5,00

310

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ANNEXE l-.2 . : Tableau nominatif des exploitants non-résidants
Village de Sansanding-Coura (Kokry)

I

I vi Ltege

Prénqrs & Nars I

lDescerdant I

I de cotcr lrrr*e

I

I

tnstattatim I

I

Sr.perf icie I

lcercte letnnie |_---7J Résidence l

lrttel
ll
ll

drori gi ne I

I

I

ll
Traoré lxmiry+Uor.lgotrlxacina

J 
instat I

xm I Inesidence

| | casier I

lTransf|---7|
I lntriblExpl, I

n-cl I

Frl
ln lr.nl

I

107lso,naïta

I

tl
laartara I

lntriulExpt I

Kokry 3rN
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des exploitants non-résidants
(KokrY)AI{NEXE 1.3.: Tableau

Village
nominatif
de Oula

t,.

I
I
t
t
I
I
I
I

I

il'I
I

Ft tel

I

l

l

I

xffil
I

I

I

I

Vittasc I

lcerctc

lDescendmtI
I de cotm lrnnée

F-l

I

I

lnstat Latiqr I

I

Srperf icie I

I

I

lethnie
I

I

I

Prârqrs &

drorigiræ

I

lT0lAssrta Dianara

l29lrrmry Traoré

146lfaræko Diara
la{tlBa Bréma Traoré

tszlllodibo tlinta
156lBakary Traoré lKaru
lfSlsidy Traoré loia
16TlBarâna Traoré lrana
131lséto.r Diama lrana
lT3lTarmny SY lfuna
l34lAborr Diarra lrorn
ldglHæady Treoré lxarn
lT6lFarsseinY ctY lrona
1 S4 lHattaddr Cort i ba tY lfana
lS0lLassina Fatenta lrana
l4Tlscrrana Traoré lfana
165lltaîadou KarPo lrana
l26llssa Garbé laotY-ue*
l78lHottûred eat to leo*Y-rcre
1i?lSékqr ltiounanta lfana
15a lDiareuina Drarné lBokY-Uére

174lBréna SinaYoko I

1 TTlAnadou Cout ibaty leoty-uere
155 | Issiaka Traoré lXcura
l6Slilodibo Totré laotY-Uere
68 | Hottn'ed cart i ba ty I eoty-uere

161 | 
llatrattadou smgata lO ia

lTglorissa sidibé leot<Y-uere

145 | Sandictrgou traoré | Sokura

171 lBdËo{r sidibé laot<Y-t*r+

174lDao{.da sagrornte lrona
l56lAtor.t Diané leoty-uere
166 lHamedy Cor.rt ibatY lriarnrn
l5Slxq.rssa Fatenta lXona

I

loui
I

l instat I

xm I Inesioence

II

Boky taér{

KaÆ
Kcrru
Kqn
Kcrru

lracina lilerka I

lracine lrarka I

Ittæina ledaral
lracina lxerka I

Ittacina leoao I

lracina lttarka I

Iténcnk.lrrrta I

fxæins laarùaral
lræina learoaraI
lracina learttr I

lxacins le*aral
lracina leaùeral
lxacine learùaral
lræina lemaral

x
x
x

x

x

x

x

1

15

50

45

13

35

30

5

55

5

55

5

5

5

45

40

n
5

5

4

5

5

5

5

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

lxacina lxarka
lxacina lxarka
lxacina laozo

lxacina Inarttt
lracina lxarka

lracfna leozo

lracina lxarka

lræina leaoaral
lxacina learùaral
lracina leeuttr I

lxacina learùaral
lTénenk.llarka I

lracina Ineuttt

leartiag loat ins

Ittæina lrarttr
lracina laozo

lxacina laarùara I

lxacine laarùara I

lxacina lt{arka I

Kqrna

Kqrna

Kqna
Kor,.rÉt

Kot'|a

Korna

Kqna
Kdfia
Kd.na

I aoty-uere

leot<y-tlerC

lrcna
leoty-rcre
I aoky-uere

I eoty-ueré

lrama
lBoky-lbré
I eoky-ueré

lrona
lBoky-tbré
lrama
I eoty-uéré

lrama
leot<y-uerc

lrouna

lrona
I

x

x

x

x

x

x

x

x

128

l1
ls
l5

l5

ls
I

Résidencel

| | casier ltt.cl I

lrransf# Frl
I IntriblExptl I n lr.n I

I

leory-uére
lrcna
lrona
lrana
lxama
lrana
lrana
f ra.na

4,00
3,00
3,50
3,00
5,00
3,00
3,50
3,10
5,00
3,00
4,001

3,001

3,001

4,001

3,001

3,001

3,001

2,001

3,001

3,ooI
3,001

I

4,00 |

I

3,00 |

2,001

3,001

3,ool
3,00 |

3,ool
2,001

3,ooI
3,oo l

3,00 |

I

0,50

2rF

?r5O
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ANNEXE 2: Tableau synoptiqqe des exploitants

I ETHlllE
d'arnée

VILTAGES tll | | | len I casier | | lr* |

i'',o.."ixarraixini,'*'1ilossi|Peuth|rutre|cotonis#Htc|nesiaarrt|nesiant|
lrttribuéelExptoi téel

Ittoprnel S U P E R T I C.I E lnrsrDExcEf

rl
I outa I

ll
Isansandirg-ca.ra Irl
I Zirakoro I

10

7

9

14

17

41

75

v
41

2

7

4

5

I

?4

5

2

15

553,4

130,50

496

115

7,5O

41

35

7E

v
1

17

TOIAt

ANNEXE 3.1.:. Labour: Exécution des opérations culturales

I
I
I

=--I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t

REAtlSATl0ll DES OPERATIONS
tnn I ronôre I

jrtte seutel avec lavec tocatim I avec lavecl avec lexpriÉl Exptoitmtsl

I lm/o satariéel nratériet lsociétairesloanaltabour payél | |

Oul,a

SarsarrCi rg-Cotlra

Zi rakoro

I

1

14

6l

32

76

1

?

2

3

2

2

lilo satarieel nratériet

TOTAL



iv

I REALrsATtox DEs oPERAllotls.. | | |

ræn l rottue l

lf tte seutef ayec lavec tocatim | ** l"*l avec lexprinél Ergtoitmtsl

trl,s

Saæanding-Coura

Zi rakoro

75

3332

1

I

1

63

32

85

11

3

I

ldo satariéel mtériet lsociétaireslomaf tabour psvél

I
I

i

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

TOTAL

ANNEXE 3.3. : Epandage engra j-s:

Exécution des opérations culturales

I REALtsATtofl DEs
VI LLAGES

I

oPERATtols I

rnn l ro*re
lrtte szul,et avec lavec tocatian I avec lavecl avec lexprinrél €ptoitmtsf
I lm/o sal,ariéel mtériet lsociétairesloanaltabour pavél | |

Outa

Sarsandi rB-Cotrra

Zi rakoro

6

32

79

6

1

14

1

?

3 75

33

T
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ANNEXE 3.4.: Désherbage: Exécution des opérations culturales
?*

REALISATTOX DES oPERATIoIs I

VILLAGES

trta

Sansandirg-Coura

Zi rakoro

iln f ronùre

lf tte santel ayêc l"t* tocstim I avec l"*l avec f exprinél

I lrVo satariéel mtériet lsæiétaireslomaltabour pavél I

Erytoitmtsl

13

2

4

14

11

8

60

32

&

lrVo satariéel mtériet lsæiétaireslomaltabour payél

TOTAL

ANNEXE 3.5.: Moisson: Exécution des opérations culturales

75

33

18

11

I?

æ

14

50

26

3?

30

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

REALtsATIoI DEs oPERATloxs I

vtLIAGES

ùrl,a

Sansandi ng-Coura

Zi rakoro

rpn l rontre

lftte sartel avec lavec tocatisr I avec lavecl avec lexprinél

I lrVo satariéel rmtériet lsociétairesloanaltabor.rr Payél I

Exptoitmtsl

lrVo satariéel rmtériet lsociétairesloanal tabor.rr Payél

40
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AI.INEXE 4 : DémograPhie

ÀlfNEXE 5: Le permis dtexploitation

VILIÀGES
DE0À7Àl{-9 DE8A14À}IS mL5A55ANS + 55 ÀttrS

TUXAL

ItT F u F l{ F M F

OuIa

@
Zirakoro

191

46

184

168

39

L46

89

46

u7

95

42

103

2L9

L03

345

244

109

353

46

t8

46

46

9

52

1090

402

ut56

TOTAL 42L 353 262 240 667 706 1Lo LO7 2856

0

65

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

lroænelcottxltssrrc€ DU PÉRlllsl rvrrrlce I trcot\ÆNtErlr I

i

vrLLAGEsiot | û,i I r* | ori I r- | ûli I rot' I

i

irer,gesi r,b."l X lrùrel I ltU..l r lrùrel I ltu""l z lrùrelr I

larta | 92

tl
lsarsanOing | 41

lcoura I

fzirakoro | 91

I rorAL | 227 | l124le | |
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ANNEXE 6.: Critères droctroi
( Fenmes)

vii :

du permis d t exploitation agricole

IT
lrotanel ExDETTEilETT

!l

I nEstDExcE I RAPFmTAvEcLTAY I

vTLLAGES lenlot I ori
llll

I r- fr:enpri* | o.rï | r* lr. exprimé | ori I x- lr. exprine I

I

I lr,b."l I |rt.l I lr,U".l T lrùrel / ltrb."l r lrùrel1. lrùrel u lrÈlrltù"Gl I I

fo.rra I s2 | 3l3,e6l Els,6el 81 l8S,04l 15 116,301 2|'2,17| 75 ls1,52l t5 lt6,rll 0l 0l 77-lLt,,æl

| | | | ll ll ll ll I l-ll lll | |

fsansanairpf 4t| 0lo I ilrz,rel 36 187,s01 214,871 2'|4,871 37 leoiz4l el21,e5f 0l 0l 32 l7s,o4l

lco.ra | | | | | | | | | | | | | | | lll | |

fzirakoro | %l 5ls,3tl 414,81 85 190,421 El8,511 2lz,12lu ls9,36l l0 ll0,63f 0l 0f s4 ls9,36l

f rorrr | 227 | S 13,521 7l3,0Sl?02 l88,e8l 25 111,011 6 | 2,&'|1e6 ls6,34l 31 l11,e7l 0l 0l le5 lss,æl

ÀNNEXE 6. (suite)

DtnEE ilIIIN',I D'INSTALLATIOI (AII}IEES) 
II roæne I

VTLLAGES I DE

DtnEE DE JCT',TSSAXCE

lrutuesl o I 1-3 srs i o-u ." j 6-10 arsfncr eryriml 0-5 ans I e-tO arsIittinitéelncr exprinÉl

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

I
t

I

I outa

I

92

11

çl4

1

2

8t

39

8?

1

3

1

88

88
I sansarding-Co"rra 

l

Zi rakoro

TorAUx I

t
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ÀNNEXE 7: Point de vue des femmes
parcelle communale à IrA.V

sur Itattribution drune

I

lrorll I ATTRlBUTtoll o'UxE PARcEtLE corilUIAtE

vtILAGES i rer.res I PSTAG€R I r6ncen RÆLlc I wncgn PRIYT I

i

ienorreesjori;z lronl Ëlrnxf rlcrtlr lnmlx lrnxlr faril rlrnnlr lt-tl rfo.ril rlnarlr læxl rf

rtllrlllllllllll
otrl.a

| | | ll ll ll ll ll ll lf ll ll'll ll
41 | 27| 66| 21 5112 læl ll 21 4 llol 561871 271(jÉ1| 0l 0111 l34l zzlxl I | 71 16f3el

I | | ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll
s? lezl 1001 0l -l 0l-l 21125132 l55l 3el42l 311311 181æ113 l47l 1ef21l 1lîl ?21781

i i ia ii ii it ll ll ll ll ll ll ll
I r2l13l50 | | 321541 521551 8l el34 1361 3ll33l e l10l 541571e4 | 571 611 15116122 l23l l2lt3l50 l53l 321541 52

ttlllll ttrlllllllllllll

lsarsanaing-Cqlra
I

I zi rakoro

I

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
t
I

I

I
I

I

llllll

f1761 Eel 1717 134 l15l 34115186 l3el1o7l47l110l18l 26111|el l40l 72132115 l6ll42163l

ANNEXE 8: Taille miniurum dtexploitation / TH (Fenmes)

VILI,AGES
TOTÀL

FEUMES
ENQUETEES

TATLLE D'EXPr,OrrATroN / TH

nbr
1 I

nbr
Lr5 z

nbr
2 z

nbr
3 z Nex t

OuIa

Sansanding-C.

Z irakoro

92

4L

94

3

2

10

3

5

LL

4

2

I

4

5

9

L7

7

22

18

T7

23

68

30

54

74

73

57

227 L5 7 T4 6 46 20 152 67
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AIIINEXE 9: Permrs

aIX

droccupation non ! des années 1950

tt

fi
ta-ï:

I
I
I
I
I
i
I
t
I
I
I
T

I
I
I
l'

j- r ',..--1-.t,-',' '-' r '!' ' 3'et

.' 1' ..'.'' *i-'-';glit'::i I l3 S'l;
r r â-.: à'1.gr,: i.Ç -' 'tf$i
dercterdc'. 1ffi

lgitr*n*.rt*Eqâæef

lsst
Nara f 2Z
Ma-\o*rrt>

O rnBE"L€

', û*,i

. . .,"t' i:ri-' :,çsnrrt rr,, ;;rË;il aitignérlci-feslotrq:l:]:..t':ail E;

t,e prôserrt p*-,ttFÊ, conc!r:o':' 
1"1, _Ï^iiÏÏ;lii^i'.i'i"oir.tior,'rirtiée,daàs'IË+

,t._n,rÂ ,,tt,r"ri,,.Ffrent.'"i""i ,r,i',inËîenneeSii.tn d'hahita*:i.-ïl:n"'ctant

.:;;;-Ï[,;ll'ii.iËi"Ë,Ë;:.Èi*_:1]li;;;#ffi ;;**efi:.!-t;:

1 
rio s r v; tç*Ssryil#s e'i$fd$#ffq1#,*tÏ:: j' r'i r ffi-.(Iu ::'--.;*Ctf,r{F.is**: s*#93

iinstatiation l$;.1
i" rEta! Ifnclit; :j

ru€fr

i,i.iïl-ï:='ffi,xflffiffifr*iir!
clui sera pris rtvant le 3l décemllre 1955' it

' Koul<l'uba'
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ANNEXE 10: I-ê pernis d I exploitation

II cotxltss tlcE Dt, PERI{ls AvAxTAcE I Itlcox.YEx TT
lrorRE

vTLLAGE I

loolot'
I

lrrrtos
I

lx- | ûri I r* | r- |

lExprinrél I lExPrinél
| ûri I rlon

llI ti l r* l rm

| | | expriné

lr- lqri ll* lr* |

lExprinrel I lexPrinrél
loril
ll

75

53

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
t
I
I

\.1

fnb"l I ltù.| | ltù"| | lt'b.l I frù"| r ltb.l r,lnbrl r ltù.| a ltb.l t I

louta Irl
lsansandingI

lcanra Irl
lzirakoro I

æ137,331 45160

lll
11133,331 21163,63

lll
lll

52154,731 39141,05

tll

41154,6

I

9127,27

I

I

54156,84

I

32142,6

I

?5-69,69

I

I

35156,84

I

?,661| 2l 2,61 71

I

- 132
I

I

1,051 0

I

94,661 21 2,6
tl

96,961 | | 3,03

ll
ll

3,031 - |rl
ll

6,31| 1l

ll
o | 941%,94

Ir*", i ,r i ,tioo,æiræisr,zi tl s,uirocisr,zrl e0144,33|t sl 1,431 31 1,471103150.151 e7147'Tal
ttlll

ANNEXE l-1: critères d r octroi du permis d I exploitation agricole

I EItDETTEilETT REstDEllcE lnrePoRr AvEc L'Av I

2r6

316

4r21

lxoæne
vTLLAGE I

lonlot'
I

lrnrtots
I

)tonlx*lù,i
I expriné I

lx*
I

lrù"1 z lt*tl z lt'b"l r lrÈ.1 r lt'b"l z lr,ltrl z Inbrl z Inbrl r l.,b"l 7 |

louta
I

lSansarding I

I rota t | æ3 | 41120,le!108153,æl vl26,éfl14sl72,e0l 111 5,41 | t1|21,6711?1 159,601 33116,251 19121,131

T5

33

12116 | t4l58,6l 19125,331 53170,661 3l

rllllllll
7121,21:| 11112,121 12136,361 æl6e,6el 1l

lllllllll
tllllllll

??123,151 50152,631 ?5l24,?11 n175,78l| 7l

rllllllll

4 11e125,331 13157,331 14118,661 18121 |

lllllllll
3,031 9'27,27l| ZOleo,æl 1112,121 9127,271

rllllllll
lllllllll

7,361 16f 16,841 58161,051 15115,7S1 ?2123,15il

rllllllll

lCo.ra
I
I

I Zi rakoro

I

I
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ANNEXE 12 : Point de vue des elçloitants sur I t attribution d r uneparcelle communale à Niono

VI LLAGE

Irmane
I

f exelor -

I

lrlrrors
I

POTAGER I vERGER puBLtclvenceir pRtvE

larilr*lr*
| | | Exprimé

I ori
I

llon lr- lori
I exprinÉ |

llon I xon I

I exprimé |

lr,b"l / lnb"f I lnb"l / lnb"f z lnb{' | 1, l.ù.1 I fnb.l t lrù"1 I lnb"l t I

lsansandingI

lCoura I

I z i rakoro

I

vln
I

26176,17

I

I

72175,7A

I

75

34

fef25,33l' 21 2,6
ltl

6|17,&1 21 5,ES

ttlrtl
91 9,171 1l 1,05

ttl

21|28

I

9||26,17

I

I

52

23

T9

6e,331 21 2,6f 61f8s,331 ef t2 I 21 2,6
tttttttf

67i&l 21 5,S81 2S182,35f 4f1t,761 21 5,6{r

tttftttltttttttl
&5,1s1 3f 3,151 S3187,361 91 9,171 3f 5,15

ttttttfl
13113,68

I

I rotat lru f 152f 74,50|r v_.lr16,æl 5l ?,151 43lUl,07lt54l75,eel 7l 3,1311751s5,781 22f t0,78f zj :,6;

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

Alt[ExE 12 (suite)

vTLLAGE 
I

louta
I

I

lSansarding

iCoura
I

I

I z i rakoro

I

larelor -

I

f raæne I JACHERE

lûJilr*lr*l
| | f exprinréf

TAILLE O'EXPLOITATIOIJ PAR TII

lrrrrors
I lnb"l x I'r.l x lnb.l r I

3ef 52 | 34145,331l 21 2,61
tttttl

æ158,821 91|26,171 5114,701

tttttltttttl
51 l33,6Sl rol1o,52l 34135,7S1

rttttl

1,50

75

31

I rotat lM 1110153,e?! 53125,%l 101 l,eol 8 | re I sl


