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1. INTRODUCTION

1 . I . Eroductig4-g!-igteneifigation:

Dans le souci de combler les espoirs placês en lui dans le cadre
d,e !a politique nationale de 1'autosuf f isance atri.nnentai.ne'
1'Of f iôe du liig"r a choisi f intensif ication de la riziculture
dans un proceséus d'augmentation de la production. Avec cette
augmentation de la productionr progressivement gêrêe par les
orfanisations Paysaânesr oo vise â promouvoir le dêveloppement â

la base, objectit principal de la pol itigue agricole nationale 'depuis 1985 (Blom et al. 1985).

L,Of f ice du Niger s'est dotè d'un encadrement pour I'amêlioration
de la riziculture depuis 1970. L'appl ication de la technigue du
repiguage promet des rendements rizicoles êlevês (jusçt'â 7

toànès â l-'hectare). Toutefoisr on constate gue le message de
I , intensi fication passe diffici lement. En 1987-1988 la surface
repiguêe dans le sàcteur de Niono êtait â 7 .6 pour cent de 'la
suitàce totale et 0.5 pour cent dans le secteur de Kokry. Dans
les secteurs non réamênagês, les taux ètaient encore plus faibles
(Leesberg et Sanogo, 1989). Les niveaux de rendements restaient
médiocreJ: entre 2 et 3 tonnes â J.'hectare (voir annexe 5.1).

Depuis longtemps on cherche des solutions â des problêmes
stàgnant là prôduction rizicole, et on en a trouvê. On a lancê
dc; prcgremiaéa dc rêamênagement, .ie ,iotatio'i d=o Lo=iif s de I abo,rr
et a;equipement agricole, de vulgarisation etc. L'intensifi-
cation cependant n'avançait gue três lentement.

L, expêrience du secteur Kokry nous montre que r rl€llgrê le f ait gue
les êonditions les plus nêcessaires aient êtê mises â la disposi-
tion des exploitants ô partir de L984 (rêhabilitation du rêseau
hydrauligue, disponibilitè des intrants et des crédits etc. ) '
1; intensi fication a èté peu adoptêe (DRD ' 1990) . Dans le secteur
de Niono, mis dans les mêmes conditions depuis 19S3, le proceaaus
d'acceptation a êtê lent jusgu'au dêbut de la recherche (1989).

11 est êvident gu'il y a des blocages gui n'ont pas êtê reconnus
jusgu'à prèsent. La Recherche Eur les Systêmes de Production
(RSP) a trouvê des indications pendant son diagnostic (Leesberg
et Sanogo, L989), gue ces blocages probablement ne se trouvent
pas seulement à 1 'extêrieur, mais aussi â f intèrieur de
I 'exploitation: dans le fonctionnement de I ' expl oitation même.

Pendant la phase de diagnostic de la RSP (janvier â juin 1989) 'on a constatê que I'intensification de la riziculture ' étant
dèfinie comme " 1'augmentation des investissements en main
d,' oeuvre et en capita 1 par unitê de surface , af in d' augmenter I es
rendements" (voir annexe 2 pour les mots clès) êvolue tant dans
les secteurs rêaménagês comme dans les secteurs non rêamènagès.
On a aussi constatè une relation entre le systême de production
et I'intèrêt_ des exploitants pour f intensification.

Les producteurs des systèmes divers i f iês , gui combinent I es
cultures sèches (CS1, les hors casier (HC) et 1e maratchage (MR)
avec la riziculture en casier (semis â la volêe (CV) ou en
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repiguage (CR)), ont des difficultês â abandonner leur stratêgie
exten6ive et de diminution de risgues. Les producteurs des
systémes spêcial isês (riziculture et maratchage) sont génêrale-
ment plus sensibles aux propositions d'investissement Eur le
casier avec 1'objectif d'augUrenter leurs rendements.

Avec 1a dègradation du rêseau hydrauligue' une diversification
des activiiès agricoles ae mônifeste3 on cherche â compenser les
bas rendements dans la riziculture, La sècheregse cause une
tendance contraire: la spècial isationo

Cette tendance â la spêcial isation est plus aiglle dans les
secteurs rêamênagès dont on a supprimê les hors casiers.
L'intensification, êt surtout le repiguage, Ê'T dêveloppent plus
vite. Les exploitations les plus aisêes souvent diversifient 'mais d'une autre façon: ils investissent dans l'extra agricole.

Au niveau de I'exploitation individueller on a constatè gue
1 'adoption de I'intensification de la riziculture est fonction
de la situation êconomigue dans laguel 1e 1'exploitation produit.

Ces constats ont menè la RSP â dèvelopper une êtude au niveau des
exploitations avec 1'objectif de comprendre le fonctionnement de
1,àxploitation et de corplêter la comprêhension dês blocages â
I'inlenerif ication. Par moyen d'une typologie des exPloitatlons 'dêveloppêe sur base du fonctionnement êconomiguer oll souhaiterait
dèvelopper des stratêgies d'appui et de vulgarisation adaptêes â
chague-typ". Tout cela en vue d'accèlêrer le processuÊ d'intensi-
fication pour I 'ensemble des exploitations, €t d'amêl iorer
1'effet du rêamènagment dans les secteurs de Niono et de Kokry.

L .2. L'hypothgee_dg tfgva!1 :

Shanin ( f971 ) dêfinit I 'èconomie paysanne ou la production
familiale, comme une êconomie dans laguelle la famille paysanrie
est â la f ois 1'unitê de çroduction et de consommation. DônE le
fonctionnement des exploitations â 1'Office du Niger on trouve
1a même logi.gue.

L,èconomie paysanne ae dêf init par I'utilisation d'un taux êlevê
de main d'oeuvre familiale, et par un degrè d'investissement de
capital relativement bas. Ce n'est pas le prof it monêtaire qu'on
vise â acguêrir. On s'occupe plutôt de la recherche d'êguilibre
entre les efforts â fournir et 1'obtention des produits nêcessai-
res pour combler les besoins de la fami 1 le (Chayanov' 1925) . On

divers i f ie af in de diminuer I es ri sgues (Hui sman ' 1986 ) .

L'intensification de la riziculture ne se limite pas â la simple
app 1 i cat ion de certaines technigues af in d' augmenter I es rende-
ment s .

Les êtudes de 1'IER (1988, 1990) montrent gu'afin d'intensifier
1a riziculture, €t d'avoir des revenus monètaires plus é1evès'
l es cotts de production (en capita I et en main d'oeuvre-)
augmentent considèrablement. On introduit le transfert d'un
système de production familiale vers un système de production
monètarisé.

l.
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Bien gu'i1 y a des exploitations qui's'adaptent parfaitement â ce
principe, i1 y en a qui ne sentent pa6 le besoin d'intensifier'
parce gue la stratêgie extensive est satisfaisante pour elles. Il
y a d'autres qui ne sont pôÊ dans les conditions de I'appliquer.

1 . 3. Les guegtig4s dg. rg.g.begghgi

1. Comment fonctionnent 1es systêmes de production des exploita-
tions dans la zone d'intervention de 1'Office du Niger? (chapitre
3.2.)
2. Quelles sont les caractêristigues du riziculture intensive par
rapport aux autres cultures et quelles seront les blocages â
f intenaification de 1a riziculture? (chapitres 3.3.13.4. et
3.5. )
3. Quelle est la relation entre le fonctionnement êconomique des
exploitations (tJrpes ) vis â vis de I 'intensif ication et guel les
stratêgies peut-on proposer pour chague type afin de lui donner
un appui â I'intensification? (chapitres 4 et 5)

2 . I,IETHODES ET TECHN I QUES

2. !. Paramêtfes:

Selon Rogers ( f983: 12) , Overholt ( 1984 223) ' White ( f985:18) ' êt
Deere ( t 982 : 1 35 ) dans une êconomie de produetlon fesi ! iale '1'allocation de temps pôr les membres de la famille dans les
diffêrentes activitês est un instrument d'analyse clê pour le
fonctionnement des systèmes de production et pour l'êvaluation
des changements introduits par les programmes de dêveloppement.

La force de travail familiale est facteur limitant pour la
production d'êconomie paysanne. On n'exêcute pas les activitês
dont on n'est pas convaincues de leur utilitè: on peut contidêrer
le temps investi dans une actfvitè comme indicateur de I'import-
ance gue 1es producteurs attribuent â cette activitê,

Le grand avantage de 1'utilisation du variable temp;; pôr
rapport â 1'utilisation du capital comme paramêtre pour dêtermi-
ner f importance de chague activitè, est gu'il permet une
ônalyse de toutes les activitès t y compris les non rêmunèrêes
(souvent des activitès des femmes et des enfants). On enregistera
f investissement du temps des personnes actives (voir annexe 2).

Afin d'êvaluer les changements gui auront lieu ôvec l'intensifi-
cation de 1a riziculturer on exècutera une analyse des diffêren-
tes activitès agricoles sur leurs besoins en main d'oeuvr€r leurs
taux de diffèrents types de main d'oeuvre (familiale, entraide et
sa I arièe ) , et I es besoins en capita I de chacune .

Pour 1'êtude des potentialitès et des blocages des différents
types d'exploitationsr on a dèveloppê une typologie provisoire,
sur base d'inf ormations existantes (DRD: suivi de trois exploita--
tions, projet Retai I : Coul ibaly 1988, Mulatu 1988) . Le critére de
distinction a êté 1e fonctionnement économique des exploitations.
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On ètabli l'utilisation du repiquage comme une mesure d'atteindre
un certaln degrè d'intensification de la riziculture.
L'unitè de production est la (grande) famille dans cette étude.
Les moyens de production de tous qui produisent et mangent
ensemble font partie de la même exploitation pour la RSP. Une
exploitation selon la dêfnition RSP peut comprendre plusl.eurs
exploitations enrègistêes par I'Office. Le6 exploitatlons de
I'administration de l'Office ne rèprêsentent pas des unités de
production, mais des parcel les attribuèe6.

2.2. Hêlhodei

La mèthode utilisêe est gualitative, et exêcutêe au niveau de
l'exploitation paysanne dans les secteurs de Niono et de Kokry.
L'êtude ne vise gu'â signaler des tendances. LeE conclusions
doivent être vérifièes sur des êchantillons plus larges.

Le tlrye de rêamênagement du Programme ARPON (dans I es secteurs de
Niono et de Kokry)' permet de travailler avec une gamme de
niveaux d'adoption de I 'intensification
Suite aux constats du diagnosticr on 'travai t 1e uniquement dane
les systêmes de production dominants, ceux qul effectuent
I'agriculture conme activitè principale, ou conme une des
activitês principales.

Dans chague secteur un village de systême diversifiê et un
vil lage de systême Êpêcialisè ont étê sêlectionnès (resp. secteur
Niono: Kolodougou Coura et Bagadadji; et secteur Kokry: Tomi et
Sansanding Coura).

Sur la base de la tJæologie provisoire, gui distingue entre 3
catègories êconomigues de rêsidants (beaucoup/suffisamment/peu de
moyens) et 2 catègories de non rêsidants (investissenb/n'inves-
t i ssent pas dans 1 e 

. 
cas ier; voir annexe 14 ) on a sêl ectionnê un

certain nombre de f ami I les par vi I l age . _L.'encadrement de base a
servi de sôurce d'informatiàn pour 1a sêlection.

Dans chague village une exploitation d'ètude dêtai11èe d'alloca-
tion de temps êtait prêvue. Ces exploitations ont étê
sêlectionnées comme êtudes de caa, rêprêsentant les différents
types d'exploitations des rèsidants (annexe 6).

L'observation participative du chercheurr prèsent en permanence,
permettait un suivi continu, nècessaire pour obtenir une
connaissance approfondie du fonctionnement du systême de
production de cette exploitation.
De mêmer {uatre ou cing exploitations de suivi ont étê
sèlectionnés par vi I lage. El les reprêsentaient les types
d'exploitations non reprèsentês par la fami I le d'étude de cas
(tableau 1).

I
I



I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
T

I
I

On a suivi I 'ensemble des actifs et des activitès productives
guotidiennement pendant 10 mois (juin 1989- avril 1990) dans les
4 exploitations d'êtudes de temps. L'unitê de temps uti lisée
ètait 1a minute.

L'êtude des activitês agricoles a étè exécutêe sur 58 champs de
diffèrentes cultures des 2l fami I les de I'êchanti I lon. Comme le
mar_atchage est ef f ectuê individue I lement ' et Par conséguent
compte beaucoup de champs diffèrents dans notre êchantillonr oD a
sèlectionnê un èchantillon de 10 champs (2 ha) de diffêrentes
propriêtaires, composês de 42 lots de cultures différentes
lannexe 9), Les rèsultats ont étè extrapolés â l'ensemble de la
surface en maratchage de l'êchantillon de 2L familles (5.5 ha).

tableau 1: COMPOSITION DE L'ECHANITILLON D'EXPLOITATIONS PAR
VILLAGE

V I LLAGE CATEGORIE D' EXPLOITATION
12345 TOTAL

KOLODOUGOU
TOMI
BAGADADJ I
SANSANDING

5
5
5
6

111
111,.
12
3Ê I

I
1r
1

1

Ir
I
1r
1

TOTAL4462
I 1 'exploitation d'êtude de temps
t t pour la dèf inition de t5pes 1-5

2L

se trouve dans cette catégorie
voir annexe L4

Les donnèes concernant les 58 champs ont êtè enregistrées pour
toute la campagne de cèrêales de l'hivernage ( mai 1989- mars
1990) et pour les deux campagnes maralchères ( mai 1989- mai
1990). La contresaiaon ri'z a èté exclue de 1'étude à cause t'une
I imitation de temps disponible, êt à cause de la moindre
importance de cette culture dans les secteurs de Niono et de
Kokry.

La typologie provisoire servait comme outil de recherche. Avant
de pouvo ir proposer une tJæo I ogie comme out i I de travai I pour I a
promotion de I'intensification, elle devrait être testèer
corrigèe et slmpl ifiêe.

L'èlevage est considêrè comme une activitê d'êpargne plutôt
gu'une activitè productive. Dans ce domaine seule 1'êtude de
I ' investissement de temps a èté exêcutée.

Ce document est un rèsumé des rèsultats et ne donne gue des
rèsultats globaux. Les données plus dètai 1 1êes sont disponibles
et peuvent ètre é laborêes selon les besoins.

Pouf les technigues utilisèes voir 1'annexe 4.
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3. LA PRODUCTION

3. l. fntroduction

Dans ce chapitre la production paysanne aera traitée comme un
ensemble d'activitès (systême) . Le niveau d'analyse eet I'exploi-
tation. Cela permettra de mieux saisir les attitudes des paysans
vis â vis de I'intensification.

Suite à une analyse du fonctionnement des exploitations Êur la
base d'une analyse du temps productif, €t d'une analyse des
cotts-bènêficer des diffêrentes cultures, on eBsayera de retracer
les impl ications de I'intensification sur les erploitations
pay8annes.

3.2. Investissement de temps par la famille

3. 2. l. la production au sein de la fani I le

Dans ce chapitre nou6 presenterons les resultats de I 'êtude de
temps exècutêe aur 4 exploitations de rêsidants. On ô mêsurè la
journèe de réveil â coucher des membres actife (â partir de 7
ans ) de ces fami I I es o

L'effectif des personnea suivies est présentè dans l'annexe 6.
La catègorisation des activitês utilisêes est présentèe dans
I 'annexe 3.

Les exploitations se composent d'un chef de famille' ses frêres
etr/ou aes f i ls et leurs mènages (f emme avec ses enf ants )
respecti fs .

Le chef de famille prend des dêcisions pour I'ensemble de
I'exploitations, mais souvent il charge guelqu'un d'autre des
travaux champêtres ( chef d' expl oitation) .
Les cultures cèrêalières le plus souvent sont cultivêes en
communr {uant aux cultures maralchêres elles sont aussi le plus
souvent individuellement (hommes et fqmmes). Les centres de
décisions diffêrent par conrêguence. Hommes et femmes ont des
responsabi 1 itès bien definies vis â vis de leurs fami 1 les. Les
enfants aident leurs parents.

L'êtude donne des indications gu'on peut effectivement parler
d'un système de production familiale. Hommes femmes et enfants
participent â tout 1e processus de production.

Jusqu'à présent 1a riziculture a êtè êtudièe spêcifiguement â
I 'Office du Niger ( IER, 1988, 1990) . L'ètude de temps dans les 4
famil les donnera des indications de f importance de la rizicultu-
re par rapport aux autres activités productives.

Coulibaly (19S8) et Mulatu (198S) recensent beaucoup d'activitês
non agricoles (pêche, chasse, cottrmercer collecte etc). L'étude de
temps donnera des--indications de I ' importanôe de ces act ivitès
par rapport â 1'agriculture.
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3.2.2. travai I et rePos Par jour

L'ensemble des homnes, femmes et enfants des êtudes de ca6
repartissent le temps de leur journèe comme suit (tableau 2)'.

tableau 2z REPARTITION DE TEMPS ENTRE REPOS ET TRAVAIL*
(ensemble des actifs des 4 qxploitations d'êtudes de
temps )

REPOS
SOC IAL
AGRICULTURE
HENAGE
ADDITIONNELLES

26I
26r
23%
t7%

8%

I
I
I
I
I
I
I

i voir annexe 3 pour la catègorisation des activités

Une informat ion p I us dètai I I ée sur 1 a rèpartit ion de temps entre
les diffêrentes activitês et les calendriers de travail est
prèsentêe dans I 'annexe 7 .

Dans notre êchantillon, la moitiê de la journêe est attribuée au
repos et aux activitês Eociales. Les activitês principales sont
1'âgricul.turc, Çui prend un quart du +eclliprl Cc fa;ournèe ct. lc
mènÀge, q1ui s'occupe des L7?. Les autres activités comme la
pechà, la chasse et le commerce ont étê classêes comme addition-
nelles et ne contribuent gu'â I Pour cent de la journêe.

On peut conclure alors, gue les exploitations de noa êtudes de
caa peuvent ètre classêes comme des systêmes agricoles. L'agri-
culture prend une partie du temps supêrieure aux activitês
additionnelles.

3.2.3. rêpartition de travai t hommes, femmes et enfants

La figure 1 montre la rèpartition du temps productif (ménage 'agriculture et additionnel les) entre les hommes les femmes et les
enf ant s .

Plus de la moitiè du travail est prise en charge par les femmes'
28 pour cent par les hommes et 20 pour cent par les enfants. La
pa.t des femmes est três êlevêe â cause du fait gue génèralement
i f y a p lus de femmes sur 1 'exploitation gue d'hommes (53 % de la
population de 1'ON sont des femmes (Diawara 1990) ' 54% dans notre
êchantillon (annexe 6)), mais surtout parce gu'elles ont la
charge du mènage combinê avec d'autres activitês productives.
Leur journèe de travai1 par consèguent est extrêmement longue
(tablèau 3). La part des enfants dans le processus de production
est considêrable.

I
I
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La diffèrence entre les journées totales des trois groupes est
peu importante. Pourtant il y a une diffèrence remarguable entre
les jours de travail des trois catègories. Les femmes font des
journêes de travai I supérieure à t heures, les hommes approchent
les 7 heures par jour. Les enfants toutefois font des journèes
de presgue 6 heures.

On peut conclure de cette information gue les jours de travail
des hommes, des femmes et des enfants apparempent sont aaaez
longs. Une moyenne de 7.3 heures par jour pendant les 7 jours de
la aemaine (51.1 heures pôr aemaine pour enfants et adults
ensemble) est extrêmement èlevêe sous le climat exigeant de
I 'Off ice de Niger.

tabl eau 3 : JOURNEE TOTALE ET JOURNEE DE TRAVAIL
(pour I'ensemble des 4 exploitations d'ètudes de
temps )l.

I PRODUCTEURS JOURNEE
TOTALE
(h)

JOURNEE
DE TRAVAIL
(h)

%TRAVAI L

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

FEMMES
HOMMES
ENFANTS

16. I
15.9
L5 .2

9,2
6.9
5.7

57
43
38

MOYENS 15.7 7.3

Les journêes de travail des femmes indiquent
pas être chargêes en plus. Par consêguent il
ter l'es interventions d'appui à la f emme vers
temps de travai 1 .

Les journèes longues a." eniants donnent des
sont p I utôt cons iderês comme des travai I I eurs
gu' i I ne reste pas beaucoup de temps pour eux
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gu'e I I es ne doivent
sera mieux d'orien-
une diminution de

indications gu'i1s
que des enfants et
d'aller â 1'école.

3.2.4. I'importance du riz par rapport aux autres cultures

Dans les 4 familles êtudièes sur 1'allocation de tempsr c€lles de
Tomi et Kolodougou appartiennent aux systèmes diversifiês (voir
annexe 2), et celles de Bagadadji et Sansanding sont des systêmes
spêcialisés (idem). L'ensemble de leur rêpartition de temps dans
les activitès agricoles est indiquê dans 1a figure 2.

La figure 3 reprèsente la moyenne de ces diffêrents systêmes.

I1 est claire gue la rèpartition du tempS entre diffêrentes
activitès agricoles, diffêre avec le système (fig 2). La
riziculture semble avoir une importance beaucoup plus convaincan-
te dans les systêmes spècialisés.
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REPARTITION DU TET'IPS DE LA FA}TILLE ENTRE DIFFERENTES
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En moyenne, 1'hors casier et les cultures sèches prennent
relativement peu de temps.

Le temps dêvouè au marôtchage èguivaut â celui de la riziculture
dans notre èchanti I 1 on. f 1 sembl e gue I es membres des
exploitations d'ètude de temps apprêcient le maralchage de la
même façon gue 1a riziculture.

Ce constat pourrait indiguer, euê I'Office du Niger est en train
de 6e dêvelopper vers une zone rizicole-maratchêre. Les deux
activitès mêritent donc un appui de même importance et du même
sêrieux.

3.2.5. rêpartition des travaux agricoles entre homnes ' femmes et
enfant s

La figure 4 présente la rèpartition du travail agricole entre
hommes, femmes et enfants dans les 4 exploitations d'ètudes de
temps.

Hommes, femmes et enfants sont représentès de la façon euivante
dans les diffèrentes cultures (figure 5):

Dans notre êchanti l lon le rôle des f emmes dans I'agrriculture est
ègale â celui des homnes (41 vs.40 %). Les enfants aussi
contribuent considèrablement (19%). Dans 1es cultures cérêaliéres
on voit une prèdominance des hommes. Dans les cultures ma-
ratchêres, les femmes sont plus rêprèsentées,

Malgrè le f ait gu'i I y a 'une complémentaritè des hommes et des
femmes dans les travaux agricoles, on classe les cêréales
norma l ement comme " cu l tures des hommes " . Les informat ions de
1 'échanti 1 I on donnent des indications gue de la même façon on
pourra classer le maratchage comme 'culture des femmes'. Un appui
aux diffèrentes cultures sera mieux attribuê en conformitê.

3.2.6. Ies activitès additionnel les

Les activitès additionnelles ensemble (pêcher commerce' construc-
tion, èlevage, co1 lecte et autres activités èconomigues) ne
jouent gu'un rôle peu important comme consommateur de temps
(tableau 2). Toutefois ces activitès peuvent être de grande
importance â cause de leur fonction de tampon (p.e. travail
salariè pendant la pêriode de soudure) et d'épargne (êlevage).
Les hommes et les enfants prennent la plupart de ces travaux en
charge (resp 40 et 36 pour cent, voir annexe 8).

3.2.7. conclusions sur 1'allocation du temps familial

Dans les guatre fami I les de notre êchanti I lon i I s'agit effecti-
vement d'une production familiale. Hommes, femmes et enfants
interviennent dans tous 1es domaines de travail. On en reviendra
dans le chapitre 3.3.4, guand on discutera les types de main
d'oeuvre ut i I i sês dans 1 ' agri cu I ture .

10
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figure 4z REPARTITION DU TEMPS AGRICOLE DE LA FAÎ'IIILE ENTRE
HOI{I'IES , FEMMES ET ENFANTS (4 exp I oitat ions êtudes de
temps )

HOMMES
40%

ENFANTS
19%

figure 5: REPARTITION DE TEI{PS DES HOMMES, DES FEMI'TES ET DES
ENFANTS DE LA FAÎ'TIILE DANS LBS DIFFERBNTES 'CULIURES

(ensembfe des 4 exploitations d'êtudes de tenps)

I 400

1 200

1 000

800

600

400

200

o
HORS CASIER CULTURE SECHE CASIER MARAICHAGE

f HouMES EE ENFANTS T T:MMES

*le temps est exprimê en minutes investis par 1'ensemble des
producteurs des êtudes de cas pendant une pêriode de l0 mois. La
guantitè de temps n'a pas d' importance ici.

MILLE MINUTES
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Leurs jours de travail sont considèrables. Hommes, femmes et
enfants travaillent avec effort. Toutefois les femmes travaillent
plus gue les autres. Vue la journèe de travail moyenne des
enfants il paratt les enfants sont des travailleurs aussi gue
leurs parents.

Le repos et les activitês Eociales prennent chacun un guart du
temps de la journèe. Apparemment conme le repos' les activités
sociales sont des êlêments importants des systémes de production.

Les systèmes êtudiès sont des systèmes agricoles: I'activitê
principale est I 'agriculture. El le 6e compose de diffêrentes
cultures. Les rapports entre la consoûImation de tempe de travai I
familial par culture, diffêrent selon les systêmes de production
(diversifiès ou spécialisès). La riziculture en casier et le
maralchage sont les cultures principales. Dans notre êchanti 1 lon
1e maratchage est êgalement consommateur de temps familiale comme
la riziculture.

L'êtude de temps donne des indications gue les femnes prennent
en charge une part êgale aux hommes du temps de travail agricole.
Les hommes E'occupent surtout des cultures cèréal iêres, les
femmes des cultures maralchéret.

Les additionnel les, commë le commerce ' la pêche, la col lecte et
1'èlevage ne consomment pas beaucoup de temps dans I'ensemble de
1 'êtude.

3 . 3 . L' gli I lselioq-de-teqps-dagg-lgs-Élf.!.êfegtgs-cu I tgres

3.3.1. introduction

' L' intens i f icat ion est destinèe â 1 'augurentation des revenus
nets, I 'extensification est pour èconomiser la main d'oeuvre ou
1e capital' (Minderhoud, 1948, citè par Bolhuis et Ploeg' 1985).

Avec les indications obtenues dans le chapitre prècèdent, gu'on -travaille dans une èconomie paysanner on peut déduire gue
probablement jusgu'â prèsent I'argent a jouê un rô1e relativement
peu important. On cherchait à combler les besoins de la fami 1 le
en diminuant les risgues, en maintenant un èqui 1 ibre entre
travai l et repos , et en èconomi sant l a main d' oeuvre et 1 e
capital.

Mais les systêmes de production ne restent pas hors f influence
de 1'èconomie monètaire. Les besoins rnonètaires augmentent. Avec
f intensification de 1a riziculture on vise â obtenir des
rendements et/ou des productions maximum par unitè de surface. Si
on opte pour I'intensification de la riziculture, {uels sont les
blocag'es et guels sont les changements gui auront lieu dans les
systêmes de production par consêguent?

l.
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Afin de trouver une reponse à cette guestion, on a suivi 58
parcel les de 2L fami I les de suivi (y compris les ètudes de
temps) , afin d'ètudier les caractêristigues des différentes
cultures (voir annexe 9 pour la rèpartition de cultures dans
l'èchantillon).

Par culture, les temps de travail, les t3rpes de main d'oeuvre
(familiale, en_traider 6ôlarièe), et 1a rêpartition de tâches
entre hommes, iemrnes et enfants ont ètê enregistrès r âccompagnês
des charges et des productions.

Les besoins en main d'oeuvre seront traitès dans ce chapitre
(3.3) et en capital dans le chapitre 3.4. Dans le chapitre 3.4 on
traitera aussi la rentabi I itê de cea investissements.

3. 3. 2. besoins en main d'oeuvre par culture

I
I

Les moyennes
èchantillon
ègalement 1a

tableau 4'.

NI TT TT IDFvv!4vt\!

des besoins en main d'oeuvre enregistrêes dans notre
sont rêprésentèes dans le tableau 4. On en trouve
journêe de travail moyenne enrégistrèe par culture.

BESOINS EN T-TAIN D'OEUVRE PAR CULTURE EN SOUNS ET EN

HEURES PAR HECTARE (èchantillon de 2l exploitations)

JOURS lHA .ICURNEE HEURES iiiâ
MOYENNE

(h)

13

I
I
I
I
I
t
I
I
I
t

CULTURES SBCHES
HORS CASIERS
RIZ CASIER VOLEE
RIZ CASIER REPIQUE
MARAICHAGE

50
77
95

26L
2615

3.3
5.6
4.8
5.5
2.5

165
43L
456

L436
6538

Du tableau 4 il reÊsort gue les cultures sèches et les hors
casiers sont les cultures les plus èconomigues en utilisation de
la main d'oeuvre par unitê de surface. De ce point de vue on peut
les appe ler des cultures extensives.

Un blocage â l'intensification peut être 1'exigence en main
d'oeuvre par hectare du repiguage. Les besoins en main d'oeuvre
sont plus gue le double des besoins pour le semis â la volèe.

Les rèsultats obtenus par l'êtude de cotts de production de
1'IER (198S,1990) sont comparables pour le semis â la volée (57
jours de I heures (RSP) versus 56 et 57 jours de I heures de
1, IER; voir annexe L2). Les temps de travaux pour le repiguage
sont plus èlevês dans notre êtude (L79 jours de B heures (RSP)
versus._L67 et .L_27 jours de I heu_res de I'IERi voir annexe L2).

Cela s'expl igue probablement par le fait gue toutes les parcel les
suivies en repiguage ètaient en leur premiêre annèe d'expérience
avec cette technigue. L'IER a trouvè une dimunition de temps de
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travail de 24? d'une annèe â 1'autre dans le repiguage. I1
estprobable gue pendant une deuxième campaS:ne de repiguage dans
notie èchantillon les besoins en main d'oeuvre rêduiront aussi.

Le môratchage est la culture la plus exigeante en main d'oeuvre.
Les jours de travail du maratchage sont rêlativement courts.

On peut faire face aux taux èlevês de main d'oeuvre du maratcha-
ge (ici calculès pour I'hectare) grâce au fait gu'une
é*ploitation dispose gènêralement des petites parcel les (voir
tableau 9 et annexe 15 tableau 2) gui sont rèparties entre
diffèrents membres de la famille .

La riziculture en repiguage et le maratchage pourrôient être
classès comme des cultures intensives. La riziculture semis â la
volèe est une culture intermédiaire.

3.3.3. participation des hommes, des femmes et des enfants

Comment change la participation des hommes, des femmes et des
enfants avec f intensification? Le tableau 5 montre les rapports
entre la participation des diffèrents groupements pôr culture.

l.
I
I
I

tableau 5:

CULTURE

REPARTITION DE TRAVAIL
ENFANTS PAR CULTURE (27
trava i I )

%H %F %E

ENTRE HOT'IT-IES, FEMMES ET
exploitations, jpurs de

.-!

NOÎ'IBRE DE JOURS lHA

H

I
I
I

CULTURES SECHES
HORS CASIERS
RIZ CASIER VOLEE
RIZ CASIER REPIQUE
MARAICHAGE

49
37
57
57
33

30
38
26
25
49

2L
25
L7
18
18

25 15 11
28 29 19
54 25 16

L49 65 47
862 1281 470

I
I
I
I
I
I

La main d'oeuvre pour les cérèales vient principalement des
hommes, apart des hors casiers où hommes et femmes travaillent â
part ègale. Dans le maratchage les femmes fournissent la plupart
du travai I . Ces constats rèconfirment les rêsultats concernant la
repartition travail obtenus dans les ètudes de temps (3.2).

Le tableau 5 rèvêle gue dans notre êchantillon les rapports
entre hommes, femmes et enfants ne changent pas avec I ' inten-
sification de 1a riziculture. En termes absolus toutefois, tous
doivent travail ler plus (54, 25, 16 jours versus L49, 65 ' 47
jours).

3 .3.4 . types de main d'oeuvre

D ' où vi ent l a main d' oeuvre
Tableau 6 prèsente les types
diffèrentes cultures.

nêcessaire pour f intensification?
de main d'oeuvre uti I isêe dans les
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Comme les membres de la famille doivent 'payer' un jour d'en-
traide chez guelgu'un d'autre afin de Sagner un jour de lui'
I , entraide "t *ain d'eeuvre fami I iale peuvent être conaidêrè
comme ' fami 1 ia I e' .

Dans toutes les cultures la main d'oeuvre familiale domine. Ce

constat rèconf irme 1 'h5rpothêse de I 'èconomie paysanne et de la
production f ami I iale (voir 3. 1 et 3 .2) . -

Des cêrèales, la riziculture en caÊ'.er est la plus grande
congommatrice de main d'oeuvre salariêe. Le pourcentage en main
d'oeuvre familiale est plus èlevê dans la tiziculture en
repiguage gue dans le sênis à la volêe (84% versua 79%). Evidem-
ment 

-1ei eiploitants ont initialement recrutè toute 1a main
d'oeuvre di sponibl e sur I a ferme pour I e repiguage , afin d'èviter
le payement de salaires.

La demande êlevèe de main d'oeuvre familiale forme un des
blocages à I , initiation de I 'intensification de 1a riziculture -

tabl eau 6 : RAPPORTS ENÎRE LES TYPES DE T-IAIN D'OEI'VRE UTILISES
PAR CULTURE (2L exPloitations )

TYPE DE t-lAIN D'OE(IVRE (en pourcentage des jours et en
j ours par hectare )

CULT
POURCENTAGE
FAMT ENT SAL

NOIIIBRE DE JOURS lHA
FAM ENT SAL

I
I

cstr
HC
cv
CR
MR

87
53
58
72
69

05
39
2L
L2
13

08
o8
2L
16
t7

44
41
55

188
1 804

3
30
20
31

340

4
6

2A
42

445

l
I
I
I
I
I
I
I

t*

FAM=fami l iale i ENT=entraide
fami 1 les) ; SAL=salarièe
CS=cultures sèches ;HC=hors
rep i guè ; MR=marat chage

(êchange de main d'oeuvre entre

cas i er I CV=cas i er vo 1 êe ; CR=cas i er

L' ètude de L' IER ( 1988, 1990 ) montre des taux de main d'oeuvre
fami I iale plus bas dans le secteur Sahe I rèamênagè par le projet
Retail: il; sont de 73l en 198? et de 68% en 1988 (voir annexe
LZ). La diffêrence s,expligue probablement par leur taux êlevè de
repiguage (100% de la surface) qui ne peut pas être couvert Par
la famiIle, €t aussi par 1'expèrience avancêe avec la technigue
(plus de revenus monètaires, plus de recours â la main d'oeuvre
râlurièe). Un phenomêne comparable est signalê dans le marafchage
( communi cat ion personne 1 I e J . y. Jamin ) .

15



| 

*-''-. *Èb.,.,{rit'**

I

.4 r. '-Ê''\
e'+,'.+,r dr #-' '.: 

-'êê l'..- 
--'*'+. 

,arF.'---:- - ;^lî"F**t af- * "-.'
I

La pèriode du maratchage et de la riziculture coincident
partiel lement (voir annexe 10) . L'intensification de 1a rizicul-
ture rendra diffici le I 'exêcution de certaines activitês
maralchêres . Ce I a n' empêche pas I es gens d' auguenter I eur intérêt
pour cette culture.

3.3.5. conclusions

L'intensification de 1a riziculture demande une augmentation de
main d'oeuvre considèrable par rapport â la riziculture (semi-)
extensive. Cette main d'oeuvre est ôpprovisionnêe proPortionnel-
lement par les hommes, les femmes et les enfants.

La base de la main d'oeuvre semble d'être effectivement la main
d'oeuvre fami 1 iale pour toutes les cultures. Dans notre èchanti l-
lon le taux de main d'oeuvre familiale dans la riziculture
augmente avec le repiguage (79% pour le semis â la volêe versus
84% pour le repiguage). Le taux de main d'oeuvre salarièe est
moindre pour le repiguage r lnâis en nombre de jours absolus i 1 y 'ô
une augmentation par rapport ôu semis â la volèe: de 20 â 42
j ours .

"Tant les besoins en main d'oeuvre familiale, comme en main
d'oeuvre salarièe peuvent côuser des blocages â I 'intensifica-
tion.

Il est probable gue les demandes êlevêes en main d'oeuvre
fami I iale et en capital pour I' intenaification de la riziculture
vont avoir un impact sur la composition des activitês des actuels
systèmes de production. Avec l'intensification les autres
cultures vont probablement perdre d'importance, aussi que les
activitês additionnel 1es. Les systêmes deviendront de plus en
plus dèpendant de la rlziculture seule.

L'augmentation du travail ira possiblement au dètriment des temps
de repo6 et des activitès sociales (tableau 2).

Spècial isation de I 'agriculture, monêtaiisation, diminution de
temps social et de repos sont tous facteurs gui rongeront
I 'ègui I ibre rèlatif de 1 'êconomie paysanne. El le sera remplacé
graduellement par une êconomie monétarisèe.

3 .4. Cgmpts_d' "xp_Lgi!e!!q4-pal: cu l ture

3.4.1. introduction

Dans ce chapitre pour chague culture f investissement en capital
gue 1'exploitant doit faire et sa production obtenue sera
traitêe. On en fera un compte d'exploitation par culture.

Ensuite, on dèterminera dans guel 1e culture 1'argent est le plus
èconomiguement investi , et dans gue I 1 e culture -l a mdin d'oedùre
f ami l iale est 1a plus rentable.

I
I
I
I
I
l.
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L'information 6e prête aussi â distinguer 1a culture gui produit
les revenua net les plus êlevês (voir 4.3. 1) .

Sur la base des donnèes on eËsayera de conclure 1'attitude des
payEanÊ vis â vis de l'intensification.

Les donnèes ont étè collectêes 6ur les 58 champs des 2L familles
suivies.

3.4.2. compte d'exploitation par culture

Dans le tableau 7 les charges par culture (y compris la main
d, oeuvre salariêe) , la production brute convertie en FCFA, €t les
marges brutes (sans compter la main d'oeuvre familiale) sont
prê sentèes .

Les investidsements en capital augmentent de la même façon par
cu I ture gue l es investi ssements en main d' oeuvre . .Cu I tures sêches
et hors casiers demandent rèlativement peu. Elles sont des
cultures extensives du point de vue investissements en capital
aussi.

Un hectare de la riziculture en repiguage demande deux fois les
investissements en capital gue le semis à la volêe. L'êcart
entre la riziculture en repiguage et le maratchage est relative-
snent faible.

t
t
I
I
I
I
I'l
t
I

tab 1 eau

CULTURE CHARGES
*i

7 z COMPTE D'EXPLOITATION PAR CULTT'RE

PRODUCTION
BRUTE

(EN FCFA/HA)*rl

Î'IARGE
BRUTE

I
I
I

CSf
HC
CV
CR
MR

?.360
26 . LO4
6g . 646

135 . 658
148. 953

25 .443
58. 182

1 16.675
264.383

1.051.565

18.003
32.O78
48. O29

128.725
902 .6L2

* CS=cultures sèches iHC=hors
rep iguè I MR=mara I chage

t * charges inc I us i f main d' oeuvre sa I ariêe 'd'oeuvre familiale;
* * *compte d'exploitation comparable avec IER

l'annexe 13

casier;CV=casier volêe;CR=câsier

La

L7

I
I
t
I
I
I

exclusif main

(1990) dans

La repartition des charges entre différentes catègories de cotts
par cu 1 ture e st reprèsentée dans I ' annexe 1 I .

Du point de vue investissements en cap-ital, lq-riziculture en
repiguage est une culture intensive, ainsi gue le maralchage.
riziculture semis à 1a volêe est une culture intermédiaire.



Les besoins en capital pour le repiguage peuvent causer un
blocage â l,inteniification. Toutes les exploitations ne peuvent
pas disposer d'une telle guantitè d'argent par hectare'

La marge brute par hectare des cèrêales est la plus remuneratri-
ce po.ti 1a riziôu l ture en repiguage . Le maral.chage toutef oi s

donne des revenus monètaires par hectare plus êlevès que les
cèréales.
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3.4.3. la rentabilitè de capital et de main

Dans le tableau suivant, la rentabititè du
d' oeuvre fami I iale aera prèsentée -

ressort que 1a rentabi I itè
1e maraichage ' suivie Par
La rentabi I itè du caPital

d'oeuvre

capital et de la main

de I'argent est la
les cultures séches et
dans 1a riziculture

Du tableau I il
plus èlevêe pour

l. I es hors cas iers .

est rèlativement faible.

Pour 1a main d'oeuvre familiale, 1a situation est contraire'
pour le jour moyen familial c'est la riziculture qui a des gains
net jourialiers les plus élevès. La rentabilitê du repiquage est
moindre gte celle du semis à la volêe.

Les rèsultats trouvês par 1'IER (1988,1990) sont comparables pour
le semis â la volêe (vôir annexe L2') . Les valeurs pour I e jorrr
de travail familiale en repiguage montent au même niveau gue ceux
du semis â la volèe. Une situation gui peut être prèvue â
I 'avenir pour notre èchanti I lon aussi (voir chapitre 3.3 .2) .

tAblEAU 8: GAIN BRUT PAR UNITE DE CAPITAL (FCFA) ET GAIN NET
PAR UNITE DE HAIN D'OEUVRE FAHILIALE (JOUR/HEURE) r

INVESTIET I

CULTURE GAIN BRUT
PAR FCFA
ttr
( FCFA)

GAIN NET PAR UNITE DE
MAIN D'OEUVRE FAT-TILIALE :

JOUR HOYEN HEURE
(FCFA) (FCFA)
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CULTURES SECHES
HORS CASIER
RTZ CASIER VOLEE
RTZ CASIER REPIQUE
MARAICHAGE

3.5
2.2
L.7
1.9
7.L

393
452
640
588
42L

119
81

133
t07
168

;-y ËmËî;-T;e;Ë;Tat-
t t êchant i I I on de 2L exp I oitat ions
* * *prodution brute /charges

rentabi l itê de la main d'oeuvre- par heure est ê levêe, €t f €iit
maratchage une cu I ture rentabl e .
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tableau 9:

CULTURE

POURCENTAGE DE CHARGES/T'IARGE BRUTE PAR CULTURE

(moyen des L4 exploitations des rêsidants dans
i 'eêtt.nti 11on 21 exploitations suivies, tout en
pourcentages )

SURF
(ha)

CHARGES
(%) *

MOF
(%)*^

T'lARGE
BRUTE (%)

5
4

35
31
24

3
6

27
27
38

2
4

54
34

6

I
I

CULTURES SECHES
HORS CASIER
RIZ CASIER VOLEE
F.TZ CASTER REPIQ
MARAICHAGE

1.6
1.0
4.8
1.5
o.4

t
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
l

t investissement en caPital et en
tt investissement en main d'oeuvre

en heures de travai I

Les donnèes par hectôre présentèes ci-desaus r ltê réf lètent pas la
situation reâl le, 6ur 1 'eiploitation. Afin de savoir gu'est ce gue

chague culture contribue aux charges et aux l.€Vêoug r nous
comparons ci-dessous les rapports entre charges, besoins en main
d,oeuvre familiale et la marge brute par culture Pour les
sxp!.oita+-icns des rôsidants a* nctre èchanti 1lon ( 14 êxploita-
tiôns, voir tableau 9 et annexe 15)'

comparant les charges et 19 marge brute de la riziculture avec
cel le des cultures sèches, hors casier, el les ne sont pas
favorables. Les rapports entre charges et marge brute du
maratchage sont três f avorables. 

êL'*À-a4.^./d l- luk x,- f""r,,{*>L

Comparant les taux d' investissements en main d'oeuvre fani I iale
et ceux des marges brutes, les crif tures sêches et la riziculture
ont un rapport ia.rorab le . Les hors cas iers et le maratchage sont
rèlativement dé favorables .

Sur l,ensemble de l'exploitation moyenne des residants de notre
èchantillon, la plus giande partie des revenus provient de la
riziculture (?0%J. La contribution des cultures sèches est peu

importante (5%), mais 1e reste des revenus derive du maratchage:
elie prend 24% de la marge brute en charge!

3 .4 .4 . conc 1us ions

Les rèsultats du chapitre 3.4. se résument dans le tableau 10'

De ce tableau on peut conclure gue la riziculture offre une
production élevèe, mais qu'elle est moins rentable gue les autres
cultures si on les ètudie sous I'angle de la production familia-
le. Le repiguage est moins attractif de ce point de vue gue la
riziculture semis â 1a volèe'

main d'oeuvre salariêe
f ami l iale plus entraide

I
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tabl eau 10 : INVESTISSEMENTS ET LEUR RENTABILITE PAR CULTURE

CULTURE
cs Hc cv CR MR

INVESTI SS .

RENTABILITE CaPital
FI.O.

PRODUCT lHA CaPi ta I

Capital
ltl. o.

++
++ ++

l.

Ordre d'imPortance croissant + ++

vu 1e fait que notre êchantillon faisait sa premiêre expèrience
avec le repiguage on peut attendre une amèlioration de la
rentabilitè de la main d,oeuvre â 1'avenir (annexe 13). Le

repiguage ne peut en aucune façon battre le maratchage. L'intêrêt
croissant pour Le môratchage est facile â comprendre â partir du

tabl eau 10 .

,

3.5. Conclusions:

r,, etrra;;*-achanti I I on donne des indications çu' on PeYt
effectivement parrer d,un mode de production familiale à I'office
du Niger. La production est basèe Ëtt la main d'oeuvre familiale
et res producteurs visent à combrer res besoins de la famille.
Actuerremeit; i;"ùt"ntion de revenus monètaires devient de plus
en plus imPortante.

La rîziculture a des caractêristigues qui ne sont pas favorables
du point de vue production familiàle. c'est une culture gui cotte
chère. L' intensifiôation de 1a riziculture demande beaucoup plus
d' invest i s sements tant en main d' oeuvre gu' en capita l ' La

rentabilitê des investissements en €apitC+ est peu par rapport
aux autres cultures.

La riziculture intensifièe donne des revenus nets êlevès par
unitè de surface. Les besoins élevès en main d'oeuvre et en

capital toutefois causent des brocages à l'intensification de la
ri,ziculture. Pour guelles raisons on intensifie alors?

La sêcheresse cause d'insêcuritè progressive pour 1a production
des cultures pluviales. Les hors tasiers seront supprimès avec
I es rèamênagements. Les fami 1 1es s',agrandiront. De plus en plus
on sentira une pression sur la terre en casier. une fois gue la
terre devi ent facteur 1 imi tant pour I a product ion , I ' inten-
sification de la riziculture ."t la meil leure alternative: comme

1 'eau est assurêe, I a production est Stre.

c , est pour ces rai sons , entre autres , gu' on trouve des- taux piu"
é I evès de repiguage dans I e secteur Niono gue dans I es secteurs
non rèaménagès. Avec le rêamènagement On a réduit les surfaces
par expr"iiâilior, (rememUreme.t[i, et on a supprimè les hors
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casiers. Les exploitants te sentent dans une situation de manque

de terre. Dans le secteur de Kokry ce phenomêne est peu connu

encore: les hors casier en sont eiendus (environ 2000 hectares de

horscasiersrâcotêde5000hectaresencasier'Leesberget
Sanogo, 1989).

Quelres sont les conaêguences de f intensification gu'on peut

prèvoir? L, intensificaiion de 1a riziculture causera des

modifications graduel les des "t;tèmes 
de production. Plus gu'on

' investiase dans la riziculturel plu? gu'oir abandonnera les autres
activitês (tsticoles et additionnel leE ) ' Les producteurs
deviendronÈ à. plus en plus dèpendant de la riziculture'

Les augmentations des temps de travaux fami I iaux iront ôu

dêtriment du repos et du lemps investi dans les activitês
sociales (tableau 2). Les demandes en main d'oeuvre extèrieure
ôugmenteront (annexe 13)'

Ces changements auront des effets Êur la stabilité et la
flexibilitè des systêmes de production et augmenteront par

consèguenbe la responsabilitA de 1'ètat, de i'Office du Niger et
des programmes de developpement vis â vis les services et les
conditions pour 1a production rizicole.

I
I
I
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Le maralchage est une culture gui peut compenser une partie des
risgues de la monoculture de riz. A part du fait qu'il se combine
bien avec la riziculture (pêriodes de pointe diffêrent) et que
c'est une culture stre et bien intêressante du point de vue des
pôysans (peu d'investissements en capital, rentabilitê de capital
et de main d'oeuvre è1evêe), le maratchage permet une certaine
rèpartition de revenus: la riziculture est la culture commune,
gerèe par le chef de famillei le maratchage est la culture des
hommes- et des femmes individue I s .

Il faut ajouter gu'actuel lement les terres disponibles pour le
maratchage sont I initêes. Une auglnentation de surf ace aura
strement des inplications sur les prix des produits. Promotion du
maratchage amêne des risgues et demandera par conaeguence des
mesures d'accompagnement bien sèrieux.

4. TYPOLOGIE

4. L. Introduction:

La nêcessitè du dêveloppement d'une typologie'simple, flexible et
operationel 1e, ôppl icable dans les secteurs rèamênagès par 1e
programme ARPON, a èté signalèe pendant la premiêre phase de la
Recherche Systèmes (Leesberg et Sanogo, I 989 : 66 ) .

On a constatè gue l'ensemble des activitês productives' aussi
bien gue 1a position socio-èconomigue de 1'unitê de production,
dèterminent les contralntes, mais aussi 1es potentialités de
dèveloppement de chacun. La mattrise des êlêments déterminants
pour 1e fonctionnement socio-èconomigue des exploitations servira
de mieux adapter les programmes d'appui â f intensification de la'riziculture et ôu tonètiànnenent des Associations Vi I lageoises-

La typologie provisoire utilisêe pendant la deuxiême phase de la
recherche, basèe sur des informations existantes (DRD, Retail:
Mulatu 1988, Coul ibaly 1988 ) , a servi â connattre les blocag:es â
f intensification de chague type, €t â connaftre les stratégies
d'appui nècessaires afin de lever les contratntes de chaque type.

Sur la base de la typologie provisoire on a sêlectionné les 2L
exploitations de suivi dans les 4 villages (voir chapitre 3).
Un suivi de ces exploitations pendant 10 mois a permis d'amê I io-
rer 1a typologie provisoire. La typologie amèliorêe sera
prèsentêe ici.

De cette typologie on a développè une proposition pour une
tSrpologie simplifièe, qui aprês teste et amêlioration pourra
servir d'outil de travail pour la vulgarisation, 1a recherche
etc.

l.
I
I
t
I
t
t
t
I
I
t
I
I
t
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Les caractèristigues des diffêrents types d'exploitations seront
prèsentêes dans ce chapitre (4). Les critêres 6ur la base
âesguels on peut distinguer les diffèrents groupes se trouvent
danJ 1 'annexé L4, de même gue la proposition pour la t5pologie
simplifièe.

Dans le chapitre 5 on traitera la relation entre typologie et
intensification. Dans I'annexe L4 les stratêgies d'appui a
chacun des types d'exploitations s-eront Presentêes.

La typologie amèliorée a èté testèe par une êtude dans 5 villages
dans le secteur de Kokry (Diawara, 1990' 3) ôvec de bons
rêsultats. Cependant test et adaptation â une êchelle plus large
sont nèceasaires. Vu 1a situation dynamigue de dêveloppement des
producteurs , 1a tJæo l ogie aura besoin d'une rêvi s ion permanente .

La typologie est dèveloppèe sur les rèsidants qui ont I'agricul-
ture comme (une des) activitè(s) princiPale(s) ' et les non
rèsidants. Le groupe des non résidants ètait inexploré au dèbut
de la recherche. On 1'a pu êlaborer avec l'êchantillon, mais une
recherche p l us en prof ondeur est recourmandèe .

Dans I 'uti l isation de la tJryologie i I f aut f aire attention ôu
fait gue I a fami I le rêe I le, gui est I 'unitê de production 

'souvent diffère de I'exploitation comme enregistrêe par 1'admi-
nistration de I'Office du Niger. Souvent il faut rôssembler
plusieurs 'numêros de famil les' afin de savoir 1a composition
rèe1 le de l'exploitation.

4 . 2. lgs tJæes C' exp 1o!!at iona :

4.2.L. le type I

€r. description globale:
Exploitations gui ne connaissent pas de mangue de moyens de
production r ôssurent I eur autosuffisance a1 imentaire ' et
accumulent. Souvent des propriêtaires de troupeaux et des moyens
de production extra agricoles.

Le type 1 se composait jusgu'actuellement des grandes familles
anciennement instal lèes , socialement inf luantes, avec une grande
surface en casier et en maratchage, €t souvent des propriétès en
terres trors casiers et cultures pluviales. Tout rêcemment ce
groupe a rejoint par les exploitations qui ne rèunissent pas ces
conditions, mais qui ont trouvè la fortune dans f intensifi-
cation de la riziculture (et de maratchage).

b. caractèristigues:
1. Objectifs:

2. Stratègie:

3. Rèalisations:

4. Système:

Autosuffisance alimentaire et accumulation
des biens
Investir dans 1es secteurs agricoles et
extra agri co I es pour fruct i f ier I e revenu
Ele-vage, censtructions, dêcortigueuses'
moul ins ' comptes bancaires etc.
Diversifié ou spècial isé combinè avec des
troupeaux considèrables et des activités
extra agri co I es
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4.2.2. le tYPe 2

â. description globale
;;ni;i;;ii;;I"nii-"it juste 1." moyens,de production pour bien

l!--^-:+lan Âa ri.ra!ili;ii;;;;;l-r,Ë"-t"r"r" cultivableL â ra disposition de ces
. ^l

ËÀf,lvrLCILÀ

divers i f ièes . Norma lement ces expt ôitations sont capabl es . de
t- -^

lJlvEr9--4v\

garantir I ,autosuf f isance al i*.r,i.ire. D111,1:_fl?:t"_::*:i:T::
iïïiii "i.l"i" 

-i;;';il;-i;i;;;;;;; 
.À I I :'gf iorlltgi technl{u€ ,

-^^:-t^ l--a.ÀaIrgÈt s^l/^v-

res innovateurs. r r s peuvent avoir de f inf luence Eociale basèe
-:-!^.. 

I

;il ;;i";;;;il-i"""i"[""':-i"; plug hauts rendements en rizicul-
.-1--^- ,la 

^6i;;""i"tJi5i;ie"""""t souvent "tt"ints parmi les membres de ce
r- t-rl^! I

groupe. Les exploitants peuvent èpargner 6ou6 forme de bêtail'
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b. caractèristigues
1 . Objecti fs :

2. Stratègie:
3 . Rèal i sations :

4. Système:

b. caractèristigues
1. Objectifs:

2. Stratègie:

4.2.3. le t5rPe 3

€r. descriPtion globale
Exploitations gui doivent faire face â un mangue de moyens de

pràa,r.t ion: *.ig d' ceuvre , èguipement , tege ' L'obtent i'on
d, intrants peut être bloguêe à L.n". le leur endettement. ce t3rpe

d, exploitation souf f re .rirr,rtl lement de la pèriode 
- 
de soudure ' Si

1'exploitant obtient des intrants (semence, engrais) il 6e

trouve souvent obligê de les vendre pour combattre la eoudure.

Les travaux agricoles commencent souvent en retard' parce gue

l,exploitant dêpend des èguipements d'autres paysan6' plus
fortunès. Aprês les travaux 1"" plus urgents sur le casier I ces
producteurs sorivent 6, occupent dàs activites rêmunèrêes plutôt
gue du desherbage. Les rendements rizicoles de ce type sont
infêrieurea à 1a moyenne du village

Garantir 1, autoconsommation, E' êquiper
d'avantage ' dèbut d'êPargne
Intensification
Achat d'animaux
Diversifié ou spêcial isé avec èlevage et
parfois le Petit commerce

Satisfaire 1' autoconsommation et l' êguipe-
ment, èviter 1'éviction
Entraide pour faire face â l'insuffiaance
de main d'oeuvre et d'êguipement ' travaux
salariès et vente d'intrants pour combler
le dèficit vivrier r recours aux usuriers
Maintenance de 1'occupation du casier
Spécialisè, combinè avec des travaux
salariès

I age d'attribution 'activitê ( s )

3. Rèalisations:
4 . Système:

4.2.4. 1e tYPe 4

a. description globale:
ceux qu i n" sont pas insta I 1 ès dans l eur vi I
mais q"i considèrent 1'agriculture une (des)
principale(s).
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Le groupe est hêtérogène du point de vu êconomigue, mais ils
invàstissent tous dans 1a rlziculture. Souvent ce6 exploitants
ont une autre Eource de revenus importante (fonctionnariat'
cogunerce ) .

Les exploitants de cette catègorie f ont la navette â leur: champs 'ou s' i I s vivent trop loin, i I s sont bien reprèsentês dans le
village par guelgu'un gui est dètachê exclusivement pour la-
rèalisation des travaux sur le cagier.

b. caractèristigues
1. Objectif:
2. Stratègies :

3. Rèal isations:
4. Système:

2. Stratègie:

3. Système: -

Dêgager un revenu monêtaire ou I'autocon-
sommat i on
Combinaison d'activitês agricoles et extra
agrico I es
Diverses
Systême agricole ou extra agricole avec
une spècialisation dans 1a riziculture

4.2.5. le type 5

,â. description globale :'Cru* qui ne sont pas installès dans leur village d'attribution'
gui ont 1'agriculture comme activitê secondaire, €t gui ne sont
p." reprèsentês ou pas efficacement. Leurs caaiers sont trés
àxtenslvernent cultivès. Des exploitants !..r^ê8 inf luents (com-
merçants, mêdecins, fonctionnaires) gui vivent loin et négligent
leur casierr s€ trouvent dans ce groupe.

b. caracteri stigues :

1. Objectif s: Sêcurisation fonciêre etr/ou autoconEomma-
t ion
Eviter êviction par relations de pouvoir'
mètayage, fermage ou culture extensive
Extra agri co le

4.2,6. guelques remargues

Cette typologie vise â distinguer les tlryes dominants. Les
critères développès peuvent ne pas être valables pour les
exploitations rècemment instal lées. Leur situation économique
rèsulte souvent de leur occupation antêrieure, indêpendante de 1a
d.ynamigue de I 'Of f ice du Niger (par example les commerçants de
Xâkry Bozo, gui ont èté installès en 1985). 11 y a aussi des
fami I les gui ne rèunissent pas les critéres â cause de leur
position "o.iale 

(par example des marabouts inf luants) , ou bien
grâce aux enfants, partis en exode rural, gui envoient de
1' argent gagnè ai I leurs.

Actue 1 I ement 1a dynami que de dève I oppement e st te I I e-ment
accè1érèe gue 1es expêriences montrent gue des constats d'une
annèe , p€uvent ne pas être va 1 abl e dans 1 'année suivante.

I
I
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Les exploitants de Ki lomètre 36 refusaient I 'uti I isation des
femmes dans le repiguage cette annèe. LeE bonnes résultats de
cette campagne leÀ ont convaincu de f intèrêt de cette
technique, et ils programment une extension de surface pour
I 'annêe gui vient. - LeÀ exploitants ont décidè d'inclure leurs
propres femmes dans ces travaux.

I1 y a une dynamigue permanente entre les Sroupet disting!ês. Un
p.yâ.t gui sà trouve dans le groupe 1 aujourd'hui' peut ae
retrouver dans le type 3 I'annêe prochaine suite â une èclate-
ment. L'objectif d'une typologie est d'ailleurs de dynamiseT le
dêveloppemént des groupes ver6 des meilleurs niveaux de producti-
oll,

Dans I'annexe 15 vous trouvetez une typologie des villages
sèlectionnès dans la recherche (tableau 1 ) .

5. INTENSIFICATION

s. I . Ig!tgdgg.!&.gi

Dans ce chapitre on analysera les facilitês et les contraintes â
1 , intensifiôation au tniveau de I'exploitation, tant en relation
avec les types d'exploitations (5.2), gu'en relation avec les
systèmes de production (5.3) . Un compte d'exploitation pour
l-'ensemble dès cultures des dif f èrents types d'exploitations dans
notre èchantillon est prêsentè dans I'annexe 15' tableau 7.

Le rô1e du réamènagement dans 1e processus d'intensification et
1 , impact du rèamênagement pour chague tlrye d'exploitation seront
traitès dans le chapitre 5.4. .

Les changements causès par I'intensif ication de 1a ri.ziculture 'à prevoii au niveau de 1'exploitation seront traités dans le
châpitre 5.5., avec une attention parbiculière pour les groupe-
ments gui sont menacès par 1a marginalisation.

L,analyse aboutira à 1a proposition des stratêgies d'appui par
type et de restrictions à ètabl ir en cas gu'on opte Pour une
inlensification maximum. Enfin on propose une typologie simpl i-
fiêe comme un outil de travail gui permettra d'accêlèrer le
processus d'intensification en intègrant toutes les couches
socio-èconomigues (5. 6) .

.; -*..r*'-\
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5 .2. Inlen-gilicatlon-rizicsl e- par-lypej

5.2. 1. le type 1

â. Conditions pour I' intensification:
Pour les anciennes exploitations de ce
correspond pas â un problème senti par
-surfaces (voir annexe 15, tableau 2) et
terres dont elles disposent permettent
gui est peu cotteuse.

type, f intensification ne
eux. Leurs grandes

les diffèrents tYPes de
une stratêgi e extens ive ,I

I
l
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Gènêralement ces exploitations entretiennent leur casier
correctement, mais elles ne sont pas les premières â changer
d'attitude vis â vis du repiguage.

Dans notre èchantillon, une exploitation moyenne de ce tJrpe a
13.5 hectares en casier. Elle produit globalement 2,650.000 FCFA
pendant les 10 mois de la saison et de la contresaison ma-
ral.chêre, avec 6on agriculture diversif iêe (voir annexe 15 'tableau 7) . El le uti 1 isait environ I . 150. 000 FCFA en investisse-
ments dans I'agriculture (43% de la production brute) et 15959
heures de main d'oeuvre faniliale. 232 de la surface de ces
exploitations êtait en repiquage. Les rendements rizicoles moyens
sont de 2r3 tonnes â 1'hectare.

b. Contraintes :

Pour ce type les moyens de production sont disponibles. Les
contraintes se trouvent surtout dans I 'absence de necessitè
d'augmenter les revenus de I'exploitation et au niveau de
1'organisation de 1'exploitation: le choix de centree de
dècision, la gestion des biens et des moyens de production' la
rationalisation de 1a main d'oeuvre.

Les exploitations recemmept ajoutées'â cette catègorier Qui ont
rèussit par I'intensification, êvidemment ont prouvê leur
capacitè de solutionner les contraintes â I'intensification eux
même E .

5 .2.2 . le type 2

ê. Conditions pour f intensificatio4:
Ce groupe balance entre la stabilitè de groupe 1 et la
stagnation du groupe 3. Ayant des surfaces moins ètendues que le
type I (annexe 15, tableau 2), f intensification de la tizicultu-
re leur permet de faire un produit suffisamment grand sur leurs
surfaces rèduites en casier. _

Dans notre êchanti I lon, (voir annexe 15, tableau 7) une exploita-
tion moyenne de type 2 a 4.2 hectares en casier, €t produit
globalement 1.550.000 FCFA en agriculture (juin-avril)' pour
laguel le on investit 542.000 FCFA (cotts 35% de la production
brute) et 5428 heures de main d'oeuvre familiale. 31% de la
surface en casier de notre êchantillon est trouvêe sous repigua-
ge. Leurs rendements moyens en riziculture sont à 3 tonnes. I1
semble gue le maratchage gagne ici de I'importance par rapport au
type 1. On a constatè f investissement des revenus des hommes
obtenus du marôlchage dans I'intensification de 1a riziculture et
vi ce versa.

b. Contraintes :

La production extensive ne pose pas de grands problêmes pour ces
exploitations, mais afin d'intensifier ces exploitations doivent
souvent faire face â un mangue de fonds, d'éguipement, de main
d'oeuvre et de savoir faire.
La formation technigue est d'une grande importance- pour ce type
de paysans, mais on 1'a constatè souvent absente (Kolodougou
Coura, Sansanding Coura ) .

I
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5 .2.3 . le type 3

€r. Conditions pour l' intensification:
Même pour I'extensif, ce groupe connalt des problêmes pour tout
le processus de gestion de la production. L'intensification est
diffici 1e â rèal iser.

Chez ce groupe on a conatatê le repiguage conme phênomêne de
pauvretè: afin d'êconomiser la semence. Le repiquage avec la
variètê BG, qui est non photosensible, permet I'initiation de
l acampagrre en retard : on a constatè 1e repiguage j usgu ' en
novembre. Les besoins en engrais, desherbage etc. rr€ peuvent pas
être satisfaits. A Kokry on a constatè l'utilisation de doses
d'engrais pour le repiquage largement infèrieureÊ ô celles
utilisèes pour le semis â la volèe (Phosphate d'amrnoniaguez L7
versus 39 kg/ha et Urèez 23 versua 46 kglha; DRD-ARPON' 1989).

L'exploitation moyenne de ce type dans 1'èchantillon de la
recherche a 2.9 hectares en caaier, €t produit en agriculture
entre juin et avri I une valeur globale de 47O.0OO FCFA (rizicul-
ture en caaier et maratchage). On en investit 260.000 FCFA (56%
de la production brute, voir annexe 15' tableau 7) et 4L94 heures
de main d'oeuvre familiale. 222, de la surface en casier êtait
sous repiguage. Les rendements moyens en riziculture sont de 2'
tonnes â I 'hectare.

b. Contraintes
Manque d'èquipement, de fonds o de crêdibi 1 itè, de terre et de
sècuritê alimentaire font gue ce groupe ne peut rien faire gue de
continuer â produire marginalement. Ce groupe a difficilement d'
accès â I'encadrement et pour cette raiaon il n'est pas suffisam-
ment au courant des innovations technigues.

5.2.4.. le type 4

ô. Conditions pour I' intensification
Comme ce groupe est bien représentè dans les villages ou le
propriètaire ne vit pas à grande distance, la formation technigue
n'est pas nècessairement un problême. Au moyen des revenus
monètaires d'autres activitês, ce groupe investit dans la
riziculture et est alors capable d'intensifier. Ce groupe est
trés hètérogène, êt doit être subdivisê selon des niveaux
èconomi gue s .

Dans I 'èchanti 1 lon de la recherche r c€ groupe a 2.5 hectares en
casier et produit une valeur globale de 350.000 FCFA en rizicul-
ture seule. Ces investissements sont de 250.000 FCFA environne-
ment (voir annexe 15, tableau 7), et 957 heures de main d'oeuvre
familiale. Dans notre êchantil lon il n'y avait pas de repiguage.
Les cotts en capital couvrent 69? des bénèfices. Les rendements
moyens sont de 1.9 tonnes â I'hectare.

b. Contraintes
Le niàngue de -connai ssance des technigues , 1e mangue d' êgu ipement
et de main d'oeuvre forment les contraintes principaux de ce
groupe. Gènèralement la riziculture est chëre â cause des taux
èlevês de main d'oeuvre salariêe.

l.
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5.2.5. le type 5

ô. Conditions pour f intensification:
comme le propriètaire ne fait pas beaucoup plus gue de maintenir
son casierr c€ groupe ne rèunit pas les conditions pour I'inten-
sification. LeE vi 1 lages le considèrent non crêdible ' et les AV's
ne les attribuent Pas de crèdits.

Dans I 'èchanti I lon â'êtude ces exploitationa ont 4.2 hectares en
ca6ier en moyenne. Les coûts de production de 1'agriculture en
capital seull dèpaasaient la production brute: une exploitation
moyenne produit ltoUalement 360.000 FCFAr €n investissant 375.000
r,cÉa ( 104%r voir annexe 15, tableau 7) et 957 heures de main
d, oeuvre fami I ia I e . Les rendements moyena en rizicu I ture sont â

1.1 tonnes à I'hectare. '

b. Contraintes :

Le premier problême de ce groupe est aon êloignement du côEier et
la moindre brioritè au casier. Les exploitants ne sont pôs
intègrês "oèialement, ni êconomiguement dans les villages:
souvent cela rèsulte en mêfiance entre producteur (ou représen-
tant) et villageois. Ils ne sont pas au courant des technigues
pour 1a riziculture, €t moins pour I'intensification. Eguipement
ât intrants ne sont pas faciles â obtenir (voir a. ), €t 1es cotts
de production sont ties êlevès, â côuse du recours rêduit â la
main d'oeuvre familiale.

5 . 3. Inlenslflcatiqg gizicgle patr svstême-dg-Plodgctlon:

5. 3. 1. systêmes diversifiês

L, ensemble des activitês productives menè sur I 'exploitation joue
un rô1e dans la prise de dêcision concernant I ' intensification.
Le système di.veriifiê repond bien aux conditions de la production
fami I iale: la stratêgie diversifiêe, extensive est satisfaisante
de ce point de vu. Les exploitations de ce système souvent sont
reticentes vis à vis de f intensification.

5. 3. 2. systèmes sPécial isès

Comme la rj,ziculture et le maratchage sont les seul s activités
sur I'exploitation, les exploitants de ce système mettent plus
faci lement des moyens â la disposition de I 'activitê rizicole.
Exploitants de ce système sont plus rapidement interessés â

f intensification.

5 . 4. L' impact-du r=eatrêggggmgntj

La comparaison des secteurs reamênagês et non reamênagès montre'
gue f intensification va plus vite dans 1es secteurs rèaménagès
q,t" dans les autres (voir annexe 5: comparer Niono (4-6 t/ha)'
iokry (2.2 t/ha) et. _Sahel (3.6 t/ha, l00O hectares rêamènagés sur
5000- pendant la campagne 1989-1990) avec les non rèamenagés ( 1.9
t/ha) ) .
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Malgrè cela il faut constater gue ce n'est pas le rêamenagement
en soi, gui cause f intensification. Le secteur de Kokry nou6
sert d'exemple: rêamènagè depuis 1984, les rendements ont
amèl iorês (L .2 t/ha entre L978 et 1982 , Leesberg et Sanogo r
1989), mais restent toujours à un niveau de 2.2 tonnes â
I'hectare (ON, 1990) avec peu de repiguage (10% de la surface en
1990, DRD, 1990 ) .

L'intenèification n'aura pas I ieu, si certaines conditions ne
sont pa6 rempl ies , €t les producteurs ne sentent pa6 une certaine
urgence. Quelles sont ces conditions et ces urgences?

L'intensification de 1a riziculture est favorisèe pôr un certain
nombre de facteurs, gui font qu'elle est êgalement constatêe hors
les zonea rèamênagêes. Ces facteurs sont la I ibêral isation de la
conmercial isation du paddy, 1e prix plancher' I'approvisionnement
en crêditr €n èguipement et en intrants pour la riziculture' et
1a vulgarisation.

Le facteur gui rend I'intensification nêcessaire est le manque de
terre senti par les exploitants. Cela est causè partiellement par
1a sècher€sEêr partiellement par le remembrement (reduction de
surface par exploitation) et 1a Euppression d"E hors ca6iers' eui
accompagnent 1e réamènagement.

Les facteurs gui empêchent I'intensification sont le mode de
production familiele gui n'a pas ls maxinalisation de revenua
monêtaires comme objectif principal, I'instal lation de nombres
èlevês de non rèsidants qui ne cherchent pas la productivitê mais
la sècurité fonciêre (type 5), et le mangue de moyens poqr
pouvoir intensifier (type 3).

Le tJæe de producteurs dominant sur le caa i er avant rêamenage-
ment, et la gualitê des nouvelles installations sur le casier
dèterminent alors partiel lement la mise.en valeur des casiers
rèamênagès. Les mesure6 d'accgmpagnement enfin assurent les
rèsultats dans le domaine de f intensification.

5. 5 . L' impgct_de I' intens_ifiça! ion:
l

5.5.1. monètarisation

La monètarisation de 1a production amênera une augmentation des
revenus monètaires de 1'exploitation. Actuellement elle signifie
aussi une augmentation de la charge de travail, ce gui cause une
spêcial isation des activitès, et par consêguent fait accrottre 1a
dèpendence â 1a riziculture.

On a remarguè gue la valeur de 1'argent commence â remplacer la
valeur traditionel 1e de I 'inf luence sociale.

'i1 faut respecter une famille gui a beaucoup d'argent; une
fois'kr.t" tu peux avoir-besoin de leurs moyens. I1 faut
respecter une grande fami I le; le jour gu' i 1 y aura une 1 itige,
ils sont beaucoup!'
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Le processus d' individual isation s'acce 1ère.

'Auparavant l'èclatement de la famille était très mal vue.
Actuellement i1 y a des familles ou l'èclatement est rêalisê
en bonne entente, et san6 cauaer de malheur comme avant'

La monêtarisation de la production augmentera 1a diffêrence entre
les producteurs à I'aise et les démunis

5.5.2. femmes et intensification

La charge de travail des femmes augmente avec I'intensification
de la riziculture. f I y a des indications gue plus on intensifie,
moins elles contrôlent 1e produit.

Dans l'èchantillon de l'êtude on a comparê la contribution des
femmes dans la riziculture extensive (Kokry) et leur contrôle
sur le produit, avec ceux des femmes dans f intensif (Niono) .
Les femmes â Kokry travaillaient pendant 1513 heures, les
femmes à Niono 2602. Le produit obtenu par les femmes â Kokry
montait à 18 pour cent (L2.329 kg) de la production lorsque
les femmes â Niono devraient Ee contenter avec + pour cent
(7.483 kg) de la production.

Dans un prochain future cette situation s'aggravera. Les femmes
cbtiennent lsur renu;èration en paddy pendant le vôlrnage.
L'introduction de 1a vanneuse mècanigue gui est prêvue, rendra
inutile leur travail, et èliminera pratiguement cette source de
revenus pour elles. Surtout pour les femmes qui ne travaillent
pas dans le maratchage (comme â Bagadadji), cela aura des
rèpercussions três sèrieuses.

L'impact de f intensification sur le temps disponible pour le
maratchage n'a pas étè mesurè. On a constatê gue des journêes de
travail des femmes ont etê èlargies pendant la pêriode de
repiguage et de vannag'e.

Des jours de travail i" 10 heures dans le vannage ne sont pas
rares' avant et après leguel les femmes doivent passer dans
leurs jardins pour I'amosage. Le mênage est fait dans la
nuit

5.5.3. le type 3 et I'intensification

Les donnèes du chapitre 6.2.3. montrent gu'avec le profit obtenu
dans 1'ensemble des activitè agricoles par ce type d'exploitati-
on ( 3 ) , ( 203. O00 CFA, sans compter l es coûts de son travai l
familial), 1'exploitant ne peut pas entretenir â la fois son
casier de 3 hectares (70.000 FCFA/ha) et sa famille.
Ce type n'a pas les fonds, ni la main d'oeuvre disponible pour
intensifier correctement, et s_e dèveloppera diffici lement.
Fortèment "nà"ttès gu' i l s sont, i l n'y à plus de programmes de
crèdits pour eux.
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Cependant r 5ê I on I es donnèes di sponibl es actue I I ement (Diawara ,
199013, et annexe 15) ce groupe se compose de plus de 30 pour
cent des exploitations â Niono et Kokry. Exclure un groupe d'une
te I 1e importance de tout dève I oppement n' est pas acceptab'l e .

5.5.4. le môratchage

I1 est cru pendant longtemps gue les activitês non rizicoles
diminuaient 1a production rizicole -{IER, 1980). Avec cette êtude
on a pu montrer le contraire. Si les hommes sont reaponsables de
la riziculturer c€ sont les femmes gui se chargent en grande
partie du maraichage. Avec três peu de fonds r on arrive â
produire un revenu intèressant avec le marôtchage (24t du revenu
moyen sur les L4 exploitations rèsidants de l'êchantillon, annexe
15.3) .

Le produit du maratchage contribue au repas guotidien, €t diminue
par conseguent les cotts familiaux. LeE revenus monêtaires du
maral,chage complêtent les revenus monêtaires de 1a riziculture:
la production rizicole 6e paye â un moment de I'annêe, le produit
du maral.chage est vendu â un autre.

La combinaison de la riziculture et du maraichage semble être
très rationnelle: elle est intermêdiaire entre le systeme â
hauts investissements et de la monoculture de riz cultivèe
intensivement, et le Eystême traditionel gui est diversifié et
basè sur 1 'èconomie paysanne.
El le diversifie alors le produit, diminue la dèpendônce de la
riziculture seule, utilise au môximum le potentiel de main
d'oeuvre (hommes et femmes), et la pêriode productive de l'année
(mai-mars ) .

5.5.5. les AV's et I'intensification

Malgrè le fait gue f intensification de la riziculture n'est pas
sans risques de caractère socio-êconomigue pour les villages
(voir 5. 5 ) , 1 'amèl ioration de la production et de la crédibi 1 itê
des exploitants est toutefois dans I 'intèrêt du vi I lage.
L'intensîficatr-ôn de 1a riziculture et I'amèlioration du
maratchage, sont des affaires importantes â la base du fonction-
nement des AV's.

A mesure gue 1'AV gagne d'importance dans la production et la
commercialisation, e1 1e gagnera d'importance pour 1e dèvelop-
pement socio-èconomigue de la communautê. Une AV forte est
indispensable pour un accompagnement correct des changements sur
1e plan socio-êconomigue issus de I'intensification (voir 5.5) .

C'est pour cette raison gue les programmes de dèveloppement
optent pour un renforcement des organisations paysannes. A 1a
lumière de celar on propose d'intervenir au niveau des AV's
seulement r €rr abandonnant I' approche individuel 1e.
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La Recherche sur les Systêmes de Production vise â ètablir le
niveau vi I I age comme tt-i.r..,t d' intervention pour 

- 
1a prochaine

phase. on pràvoit 1a conception et 1'exêcution de programmea

integre" d; dèveloppement âvec les AV's Eou6 une demarche
recherche-act i on .

5.6. conclusions, stratêgies d'appui et-typologie simpl ifiée

Le tableau 1 I rèsume 1e compte d'exploitation des diffêrents
types d'exploitations distinguès. On en voit gue le type 2

plàa.rit l"'plus ef f icacement: les charges occupent 35 pourcent du

produit brute.

Les non rèsidants (tlrye 4 et 5 ) produisent les moins ef f icace-
ment. Le type 5 perd avec sa production agricole'

tableau 1t: COMPTE D'EXPLOITATION DE L'AGRICULTIIRE PAR TYPE

D'EXPLOITATION (èchanti I lon de 2L exploitations r €ll FCFA par
tvpe )

TYPE CHARGES PRODUIT BRUTE Î'IARGE BRUTE c lPB

I
2
3
4
5

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

1.153.979
542 .246
263. L62
246 .32L
375.641

2.648.593
1.554.313

466.659
352.181
362.459

L .498 . 113
1.012.067

203.498
105.860
-L2.582

43
35
56
69

104

Afin d'êvaluer I'effort fourni par hectare par chague type
d,exploitation, on compare le temps investi par hectare de

surface des diffèrents types (tableau L2). Pour la surface totale
(tous les types de terre), on observe que le type 3 travaille- le
plus intensivement, suivi par les tSrpes 1 et 2. Les non rêsidants
l..t.i l lent rêlativement extensif s '

comparant le temps investi par hectare en caaier, le tlæe 2

travai I le le plus intensivement, suivi par le type 3 et le type
1. Ici aussi les non rèsidants travaillent le plus extensi-vement.

En pourcentage de surface repiquèe le type 2 est le plus
intensifiè, Juivi par les types 1 et 3' Les non résidants
repiguent peu.

De point de vu temps investi le type 3 rêunit les conditions pour
I'intensification, mais l'effort ne donne pas des rèsultats:
leurs rendements sont plus bas gue ceux des t;fpes I et 2' La

r.aison est re mangue a; investisJement en capital (voir tableau
1l), et possiblemént l,accès difficile â 1a formation technigue.
Le type 4 a des rendements accePtables,- -1€ type 5 ne met Pas son

cas ier en va l eur.
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Afin de donner un appui à I'intensification la RSP propose une
stratègie d'appui par viIlager prênant en compte les diffêrents
types à'.*ploitations. Les vi 1 lages gui ont un nombre èlevé de
types 3 forment un potentiel pour I'intensification de la
riziculture.

tableau L2t L'INTENSIFICATION PAR TYPE D'EXPLOITATION (êchantil-
lon de 2L exploitations)

TYPE Nor REND.I}TOY
(kglha)Ê*

TEHPS lHA
suP.Tor(h)

TEMPS lHA
cASTER(h)

POURC.
REPIQ.

t
l.

I
2
3
4
5

4
4
6
2
5

7?9
76L

I 176
270
149

582
782
774
27L
139

23
31
22
0
15

234L
'2985

206 1
1 900
10 99

* nombre
tt 6ur 1e cas 1 er

d'exploitations de I 'èchanti I 1on

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Orr sêlectionne d'abord pôr secteur les vi I lages gui ont un
pourcentage elevè de producteurs de type 3' de préfèrence de
système special isê (voir annexe 1 ) .

On fait une typologie des exploitations dans le village avec un
appui de I'AV ;t de 1'encadrement. Un êguipe multidisciplinaire
aà- f'encadrement identifiera les blocages à f intensification par
type d'explo'itation.

En concertation avec 1'Av et les programmes de dêveloppement les
stratègies d'appui par type seront développèes, prenant en compte
gu, il t a diffàients centres de décision sur 1'exploitation.

Vu les caractèristù,r." des diffêrents t5/pes, Ia RSP Propose les
actions d'appui suivantes pour les diffêrentes catégories
d'exploitations:

ô . e!rs!9g!e9.-dleppg!-Pegr-!e-ftp9=U,æ-ttp;; bAsoil-ae ô";nâissance technigue, €t de bons
.***p1.": des dèmonstrations. On peut prêvoir aussi un appui
à f investissment du capital de ce type d'exploitation

Comme ce type ne connatt pas le problême de mangue de moyena'
on peut ètablir des seuils de rendements â atteindre aprés un
c.rtain nombre d,annèes, pendant lesquel les on intensifie 1a

f orrnation. Si ces rendements ne sont pas atteints â temps r olr
peut graduellement rèduire la surface de I'exploitation en
guestion

b . e.!rq!9eisg-4' eppgi-pqsr-l-e-!vpe.-?LË-tttt-A; pËailteùis-e ""i{or{- uesoin de f ormation techni-
gue. Apart à"" approvisionnernents en crèdits existants, i1s
sont en besoin de- crèdits de 1a main d'oeuvre pour le
repiguage surtout
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d.

c . etra!ègies_d'appg! Dogr-le t.vpe-3 :

le- iesultats de la production de ce type de producteurs dans
notre êchantillon montrent, gue la cauae des bas rendements de
ce t5rpe n'est pas le manque â volontê de travailler, mais
plutôt le mangue de capital et de connaissance technigue.
Ce type a besoin de progrômmea spêciaux d'appui, par exemple
la location de boeufs de labour ou le labour de leurs terres
par le motoculteur, I'approvisionnement en intrants soua
conditions spèciales, et un programme de vivres pendant la
pèriode de soudure (desherbage). Toutes les interventions
doivent être accompagnêes de formation et de suivi des
parce I les des producteurs.
En retour de l'appui on peut exiger les exploitants de
repiguer une petite surface afin de repôyer les investisae-
ment s .

En plus on peut penser â une attribution de terree maraichêres
à ce type de pây6ôns, afin de complêter I'autoconaonnation et
les revenus monètaires.

I1 est recommandable d'ètablir des Beuils de rendements pour
ce t;rpe . S i après 3 ans d' appui l es rendements ne dêpassent
pas les ,2.5 tonnes à 1 'hectare r on peut decider d'arrêter
I 'appui .

elrele.gies d' apps!_po.grje_Iyp9. !:_-f i n 1o îr'ncr ce tt?c â f intensif icatior. i i ireut irrsister surs! làa sV raav

f intègration aociale de I 'exploitant dans le vi I lage
d'installation. En plus il aurô besoin de formation technique'

En cas de mauvaise'production perpêtuelle on peut dêcider de
rèduire 1a surface de l'exploitant

stratèele_{lappui pour_lg lype I:
sensibi I isation pour la sèdentarisation (ou l'instal lation
d ' un rèpre sentant ) dans lè vi I l age

En cas de mauvaise production perpetuèl le -on peÉ dêcider de
graduellement rêduire 1a surface

Afin de faci I iter 1a distincion des differents types d'exploita-
tions, la RSP a développè une typologie simplifiêe conme un outil
de travail. Elle a ètê developpêe sur la base de deux critêres:
I 'èguipement et la faci I itê d'obtention des intrants. La
proposition pour cette typologie se touve dans 1'annexe 14.

La proposition pour 1a typologie simplifiêe doit être testée et
amèliorèe.

€.
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6. CONCLUSIONS

La deuxiême phase de la Recherche Eur les Systêmes de production
est dêveloppêe à partir des constats du diagnostic (Leesberg et
Sanogo ' 1989 ) . L'êtude est qual itative et n' indique gue des
tendances gui auront besoin de plus de recherche.

Les rêsultats du diagnostic, combinês avec ceux de la deuxiéme
phase de la Recherche sur les Systèmes de Production, donnent des
indications, eu'â l'Office du Niger le mode de production peut
être classê comme une éeonomie paysanne ou une production
f ami l iale.
La satisf action des besoins de la f ami 1le dynamise ces t5rpes de
systèmes. L' intensification de la riziculture part d'un autre
principer celui de la maximalibation de la production.

L'êtude fait reasortir des indications gue la riziculture
intensive ne soit pas une culture rentable du point de vue de
I 'êconomie paysanne. El 1e demande ênormement d' investissements en
main d'oeuvre et en capital. Selon notre ètude, la rentabilité du
capital diminue pôr rapport ôux cultures extensivesr et la
rentabilitê de la main d'oeuvre ne dêpasse pas celle de la
riziculture en semis à la volêe. Efi investissements, comme en
rentabi I itê, 1e maratchage a des caractêristiques plus favora-
bles.

L'intensification de 1a riziculture est importante pour les
producteurs. LeE cultures produits hors des casiers sont sujets â
trop de risgues, le facteur terre devient progressivement
limitant pour la production, €t les producteùrs doivent de plus
en plus faire face â 1'êconomie monêtaire. La riziculture est une
culture stre et les terres en sont aptes.

L'intensification de la riziculture permettra les Associationa
Vi 1 lageoises de maximal iser leurs revenus monêtaires obtenus â
partir du battage mècanique. Ce capital permet l'amêlioration du
fonctiolnement de 1'AV et du village
L'êtude fait ressortir gue I 'intensification de la riziculture
aura les consèguences importantes pour le dêveloppement des
programmes d' appui aux producteurs .

L'intensification de 1a riziculture augmentera la diversification
des classes sociales et èconomiques. A peu prés 40 pour cent des
producteurs dans les secteurs de Niono et de Kokry (annexe 15,
tableau f ) profitera bien des interventions dêveloppêes pour
f intensification. Il y a probablement 30 à 35 pour cent des
exploitations, eui auront des problèmes â profiter des mesures
d'appui existants, et d'intensifier correctement. Les 20 à 25
pour cent de non rèsidants intensifieront en partie, mais un
grand groupe d'entre eux restera dans 1'extensif.

L'exigence en-main d'oeuvre et en capital de la riziculture-
intensive, accelera la spècia1 isation des systémes de production
sur la riziculture en casier. Les producteurs deviendront de plus
en plus dêpendant de la riziculture.
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L'utilisation de plus en plus importante de la main d'oeuvre
fami I iale ira au dêtriment du repos et des rêlations sociales: un
changement du système socia I E 'annonce .

Les femmes et les enfants participeront d'avantage dans la
riziculture, Les femmes et les enfants travaillent déjâ des
journèes longues. Les femmes et les enfants n'ont pas de contrôle
sur le f ruit des ef f orts de la ri.ziculture. C'est le chef de
fami I le gui dêcide sur la destination du produit cêrèal ier. I I
est probÀble gue 1 'augurentation du temps de travai 1 rizicole des
femmes et des enfants ira au dêtriment de leurs activités
individue 1 les (maratchage ' colntnerce, êcole) '

Dans l'èchantillon des rêsidants de 1'êtuder les 24 pour cent des
revenus monètaires aur I ' exp I oitat i.on proviennent du maralchage 'contre 70 pour cents de la riziculture. Cela indique f importance
actuelle du maraichage. Le chiffres montrent aussi que cette
activitè est de grande importance pour les femmes vue le temps
ç[u'el les en investissent. Le produit maraicher est controlê par
lroicupant de la parcelle cultivèe, €t par consêquent joue un
rôle dominant dans 1'êconomie des femmes.

L'êtude fait conclure gue le réamêangement ne côuse pas I'inten-
sification. Le6 investissements faits pbr cette intervention
technigue ne seront valorisês par le paysan gu'au moment oÛ les
mesureJ d'accompagnement seront disponibles pour 1ui. Il rêsoudra
cl'ahnrrl sps problèmes de main d'oertvre: de eapital et de
connaissance technique.

Au vu de ces constats, la RSP recommande gue:

le monde rural de Niono et de Kokry soit considèrê comme un
ensemble des producteurs diffèrents, et gu'on développe des
stratègies d'appui â I 'intensification selon les besoins de
chague groupe (typçs d'exploitations, hommes, femmesr- enfants)

vu l'importance donnêe â 1'organisation.paysanne et le rôle de
1 'AV r on oriente les interventions au niveau vi I lage r €rl
dêve I oppant des stratègies d'appui par type d'exploitation 'basêes sur 1'amêlioration de la production â un côté' êt
1'amèlioration du fonctionnement de 1'AV de I'autre

1e programme ARPON decide de dèvelopper des stratêgies
intègrêes d'appui aux exploitations de type 3

le programme ARPON dêveloppe la production de Niono et Kokry
sur les deux axe6 de la riziculture et du maralchage afin de
diminuer ]a dèpendance de la seule culture de tiz, d'utiliser
au maximum les saisons et les terres tout en appuyant les
hommes comme les femmes dans leurs activitês productives

1'èvaluation de la gualité du rèamênagement ne soit pas fait
sur la base des rendements seuls, mais en tenant compte aussi
des conditions pour mettre ce rêamenagement en valeur, ôinsi
gue les consèguences de I ' intens i fication ( chapitre 5 )

I
I
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partant du constat qu'un gT9"q nombre des non rèsidants ne

produit pas efficacement, i 1 faut être prudent dans I 'instal-
lation de ce type de Paysans et ne pas dèpasser un certain
pourcentage des exPloitants

-on teste et amêliore la typologie proposêe comme outil de

travai I et gu, on 1 'uti I isera dins I 'exècution et I 'êvaluation
des interventions

on continue la Recherche sur les Systêmes de Production aur
deux niveaux: . .. , . ^E.
r . les diffêrents centres de dêcision sur I 'exploitation ' afin
de mieux cibler les stratègies de vulgarisation vera les
personnes re6ponsables de éh.que domai." de production
2. les villages ôvec un po,tt""ntage êlevè de type 3; sur1 la
base d, une oi.lyse multi-discipl.inaire on dèveloppera une

stratègie d,appui i;aàgrèe mise en oeuvre avec la dêmarche

recherche-act i on

ra recherche met beaucouli d'effort â trouver des alternatives
pour l,intensification dê la riziculture' On a besoin de

technigue;;"i diminuent les cotts et gui reduisent le temps

de travail tnècanisation de la prêparation de sol ' semis
prègermê etc. )
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