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RESUME

Afin de réduire le déficit viwier du pays, le Sén égal a axé le développement de la
Région du Delta du Fleuve Sénégal str la riziculturc irriguée-

lvlais la productivité csÉrée n'est pas encore ancinte. Cet-objectif passe par la prise en

compre des divérsités de fonctionnement des exploitations agricoles.

I-es exploitations suivies dans le cadre dc notre étudc se trouvent dans dcux situations

agraires-trèt .fiffét"ntes. Dans lc villa-ge dc Diawar,. lc_s surfaces aménagécs sont _lmPortantes
gi-*-ù"iron avec I'enclavement dc É rrtne,la rizicullury_i*igué" cstdevenue I'activité de

base dc tous les paysans. A Thiago, les terres cultivables sont réduiæs .et les Paysans
.éèotC"nt plus d'irirpÉrtance aux acÉvités extérieures favorisées par les nombreuscs sources

d'emploi.

11e, poids des organisations paysannes et de I'environnement éconofigue.sur la
production'rizicole entraine une granôe-dépcndance dc-s ngVsqf:J une homogénéisation des

ir.tiqu.s culrurales, cc qui renddiff,rcile ï'appréhendei lès différences de fonctionnement
entre exploitations.

I-es études dc cas effcctués mettent cepcndant en évidence différentes c1téggries de

paysans- On différcncie ainsi des "gros exfloitants", en général membres des familles
Fiaitionnellement prééminenres, er caractérisés par. un niveau de clnltat$ation (terres,

;h"pt"t éq;ip"-"ni.) étevé. Certains d'entre eux 
-présentent 

une stratégie d'accumulation
ionËieré pâniiulièrcmcnt inrensc er de plus accaparent les postes dc rysponsabilité au niveau

ââr orgahisations paysannes. I-es "drio pays-ans" quanl à eux n'ont pas la possibilité

d'accrôine leurs rui"m.ies cultivées èt ont surtout pour soucis d'assurer I'autoconsommation
familiale er d'amétiorcr leur niveau de vic. Ils 

- 
privilégient ainsi la diversification des

activités. l-es différences de fonctionnement observés sont iurtout fonction du tlpc d'activité
exercé.
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ETUDE COMPAREE DE LA DYNAMIQUE E[ DU
FONCTIONNEMENT

D'EXPLOITATIONS AGRICOLES
DANS LE DELTA DU FLEWE SENEGAL

t

CHAPITRE I: PRESENTATION GENERALE

1. CADRE ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

1.1. L€ contexte régional

pour fairc face à un accroisscment de la consommation nationale en riz et dans la

perspectivâd;ùnc autosuffisa"o alimentairc, le_Sénégal 
3. 

mis en place^une Po.liti^gue visant à

Aé;J1gp* rés amenagemenrs^hydro-agricglés dans livallée du fléuve Sénégal. Ç'ttl{uns ce

;d*ï,i" te ùetta du-fleuve Séîegal,îoté dlo.n potcntiel important cn tcnos irriguables, est

devenu une région dc grands aménagements rizicoles.

CependanL malgré I'importance--qes investissements effectués, on constate quc les

résultats 
"rco*lÉt 

soilt 
"n.ot" 

loin d'être atteints. En effet, les aménag-ery1ts lydro-
;gti;A; tgafisgî au niveau villageois dépassent à pcine 13.000 hectares dans le Delta (contre

Ë" jO.OOO tta p*rus i"itia"r"n-t). Dc pllus, on observe une forte variabilité des rendements

des cultures irriùeèt (notammenf 
"n 

riàcuiture), malgné une forte consommation en intrants

et une mécanisation asscz poussée.

Ce constat est en grande panie lié à une prise. en compte insuffisalte de la part des

smrcnrres O'encaOtement," dc la'diversité des dimadons exiitantes sur le terrain et des

F;btèr; ;pé.ifiq"* deiagriculteurs. C-cne prise en compte cst d'autantflïiT,rygte que

ies conditioâs de froductioridans le Delta se 1gl!.profondément modifrégs depuis la.mise en

foncrion oes Uanaiii d" bir*a er de Manantali(lisur le fleuve et, plus té..Pqent, depuis le

désengagemenr de-la SAED tZl Oans lc cadrc dè ia Nouvelle Politiquc Agricole du Sénégal

(voir annexe N'2).

cûonnedepuisI985àl,avaIduI!euu-eS.énégalet.a.pourrôle
'd'e^pêcher îa remontée des eaux mariies durant la saison sèèhe. Iz barraS! de Manantali,
joniiionnel depuis 1988, a diverses fonctions funt celle de régulel la cru.e dyflguye-
"(2) SAED : Sàciété Natiorule d'Ariérngement et d'Explgitation des terres du Delta dufleuve
'Sénégal 

et des vallées dufleuve Sénégal et de la Fatnélé.

I
[1

I
t



(s.u-o Nt I ) STRUCTIRATION DES DIFFERENTS NIVEAUX D'INTERVENT ION
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r.z. r-&, programme de recherche sur les systènr€s de production agricole du Delta du

fleuve Sénégal

pour unc meille're compréhension dcs différ€nts facteurs qui influent sur le niveau de

la production agricolc du De'lti; ô;i;"î:-."tiï o" t;"*éliorcr, 
-diverses 

recherches sur les

systèmes oe prffiùition agricolè dÊ h zone oii Ctg effectuées et sont acnrellement en cours'

L.2.1. Historique

Lcs premières étudcs concernant les sy-stpmgs de production agricole dc la vallée du

fleuve sénégJ;r"""r"nt à Tgll.Ellcs oni'etg cffcctuées dans le cadre d'un programme

associant des chcrchcurs ae r;inÀr, o" riiirÂ""ia"i;onsroM (3).I,a rrtne d'étude dc cc

programme (ac'hil ;iggli ; d,'rrir à cïerat i* r" Delta et la moyenne valléc' L'unique

frtiÀetr" etùAie O""r i" O"ttâ était celui dc Boundoum (4)'

En 19g2_r9g3, est cr& au sein dc l,IsRA re "déparrement * *herchcs s'r les

svsrèmes de production ct ËEa";ferr dc 
-ælfi;t"gtg 

en tiritieu rural"' Lcs énrdes vont se

fôca[ser su lè Delta avec ra âeatidd" "l'6;ipe-tvite*" du fleuve sénégal" en 1983'

En 19g4, l,"edpe systèrno", associant des chercheurs de I'ISRA et du CIRAD (5)'

mer en place le *programrnrtËorli"i.h; il Ëivrter"s de production du Delta du fleuve
'S'gîgIirT:ôa,r oâ"rê programmc que s'intègre notre érude.

L.2.2. Situation dc lrétudc dans Ic cadre du prograntme et objectifs de cette étuile

(voir schéma N'1)

Le programme comprcnd plusieurs volets, oorrespondant aux 4 niveaux d'organisation

suivants:

- le système de culture qui priviléqie l'étude au niveau de la parcelle'

- tc systetné à;ercva-ge (è;rude au n-iveau du troupcau);
_ le système de p*ou.ùôn (ètuo" 

"o 
niu""u de i'unité de production);

- les organisations Paysannes'

Notre travail rentre dans le volet "systèmes de production-" et 
-p-ortc Plus Précisément

sur l,étude comp arén de la dynamiqu" "i 
du fonctionn"À"nt d'un ecnantitton d'unités de

production agricole.

L'étude étant centréc sur l'unité de production,- nous ne traiterons des autnes niveaux

d'organisation qu'à travers ItG rclations a"ec les unités de production'

Nous insisterons esscntiellement sur les décisions d'ordre stratégiqut q{ 
{éterminent

l,équilibre o" i;cnsembre a;;;t;iè*"r;"ïtJ;;ï;. Nour n'abordeions-que de façon

succinre les choix tactiques (portant sg1 qiôcÏniques culturales, lecalendrier et I'emploi des

facreurs de production) déteririnant l'itiné;.ËËtiniqu" appliquée à une parcelle donnée'

le e.n Ag.rotwmie TroPicale '

iSn,q : Institut Sénégalais de Recheihe Agrorcmiquc- .'OnSfOU 
: Offiii ôit Recherches Scientifiqucs etTechniques

d'Outre-Mer
(4) L'étude dufonctionnement des exploitatiors situ.ées dans le périmètre de Boun'down est

exposée d,ans 
' Ie mémoire de Mariannt--LùaAl L \NÀ-PG ,' lg8 I ), intitulé " Etude du

fonctionnement a" qrttqucs uP enca.dréeslar la sAED".

(5) ctRAD : ceiirà Inràrnati;*i-i;;, Ia Richerche Agronomique er le DévetoppemenL



Répartition des principaux types de terrains dans le Delta sénégalais
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2. PRESENTATION DU MILIEU

Lcs unités de producdon traduiscnt dcs modcs d'exploitation du milieu, liés aux

conditions dc ce milieo en"iron-naot- Il conù*iarnCo" resinrer les systèmes dc production

étudiés dans leru contexre. Nous prépnçront 6ui d'abord les gripipàes caractéristiques du

milieu nat'rel et les systèmet o" froduction tranitionnels qui y étaieni ranachés' Nous verrons

ensuite l,impaii-dr;'.t"e""gî*Ë"Ëï;il.g.ùôltt "t.'de-la 
sécheressc su les activités

traditionn"rt"r,-ùil;bddt;"x conditions actilelles dc mise cn valeur dc la zone'

De par son milieu naturel ct son histoirc, le Qclta du flcuvc sénégal, qui s'étend sur

environ 5000 km2 entnc D;Ë;';iùrJ:i;ft (6it carrc N'1), consÉtue une znne bien

;ne"inàui 
"u 

*il d" la valléc-du fleuve sénégal.

2.1.I.e,milieu naturel

2.L.1. I*s sols

on rencontrc 3 grands t)?cs d'ensembrcs géomorphologiqucs dans lc Dclta :

- les cuvettcs do décantation (grandes zones déprcssionnaires argileuscs appelées

-îX"f;J"s fluviodeltarques (terrains limoneux dcs bordurcs de marigots et des plaines

basses);
- les ounes du "diéri" (sables des bordures du Delta)'

Ces différentes formations sont largement enchevênées (voir carte N'2)' I-cs cuvettes

argileuses er teJ rcvges onr ;Ai"*tées en iliti"u marin, puit iagitnairc ct ont pour une grande

pan incorPoré du scl.

2.L.2. L'hydrologie avant lcs aménagements

La circulation naturelle des eaux dalrs le Dclta ét^lt parquéc par I'alternance de la

présence d,eau douce 
"t 

a'"îu s;é". n ra Ëcru;; il*tistait à uné rcmbntéc de I'eau de mer

(en novembredécembre) riï;;uurtr., È; .pùi ù*r", p."".iè"t êue inondécs' Lorsque la

crue arrivait" clle chassait la langue rulé" d'u fleuvt t"[ juiitet-aoûO- Mais de I'eau salée

pouvait resrer piêgénau.ninà;-d; certaines cuvettes, *utto-ut dalrs le Bas-Delta' De plus' par

l,intermédiairc- des nombreux marigots dt p;;d;iti t" Delta, des cuvcnes étaient plus ou

moins inondées (en eau douce) seron la fôrie dc la "-"; 
àtte-ci étant tnès variable selon les

années.

2.L3. Lc climat

L-c ctimar est caractérisé par une pluviométrie faible q5q à 300 mm en moyenne) et

très imégulière (35 à 500 mm iur'r"r vingî dernières annéis)- Èur les sols sableux ("diéri")' ces

pruies s,innlreài ,u-, nfur.l rroir qù'"ttÉ;ËFigi,.dans les cuvettes et les parties basses

des levées fluviodeltarques. De plus, it faut noter une influence océaniquc marqutle, surtout

dans le Bas-Delra, qui modèr" fort"*"nil"r i"*p"*tui"s en saison stôtte par rappon à la

moyenn" t*te" (ubii diagrammes page suivante)'
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On distingue trois saisons :

- la saison dcs pluies(ou "hivernagc") de juin-juillet à

octobre;
- la sais'on sèchc et froide dc novembre à féwiec
- la saison sèche ct chaude de mars à mai-juin'

I-e milieu naturel du Delta est donc caractérisé par :

- une grandc proportion de sols alluviaux salés;

- une r"*ùt& drs e"o* marines dans le flcuve à l'étiage;
- une pluvioméuie faible et irrégulière'

Avant la misc cn placc dcs aménagements, h conditions du milieu étaient donc pcu

favorables à une occupation p"-*"næ. i;;in * o" ae""re était li",itét-p.T t"r qollèmes

de salinité (sundiaft 19 gË-ilËl"l èi l" *ilG-pluviale était soumisc à-l'irrÉgularité des

pluies. par con;*, _"6t on" 
"one 

intéresùi;. p",ri i'étèuuge, grâcc aux vastes parcours de

âéou" 
"t 

po* t"-ftitt" par l'éænduc des zones inondées'

2.2. LÆsystèmes de production traditionnels

En relation avcc le milieu naturcl, on peut distinguer différenls systèm-el d-e Production

traditionnels dans le Delra, caractérisés irar une fôrte spéciatisation éthnique et Eès

dépcndants du milieu-

Nous avons y11 que le Delta était surtout une zone à yo"lFon pastorale. I-cs éleveurs

pratiquaienr un élevage 
"*ænrif 

transhumunt 
"nG-iè 

"diéri" (cl hiveniagQ et les parcours de

décrue du ,,waalo,, (en r*rîn 
-rè;[;i.- 

Ôn 
-i"uouur 

ainsi deux systêmes de 
- 
production

traditionnels basés sur l'élevage:

- le système de production maure, associant l'élevage et le commerce;

- le système de prduggon peul, associant l'élevage et la culture pluviale sur "diéri"

(culture de mil, niébé, béref);

- les systèmcs de production wolofs étaient quant.à eux basés sur I'agriculture et parfois

sur la'pdù. nt 
"rtiuient 

selon leru position dans le Delta :

* les V/olofs situés près du fleuve dans le Haut et Moyen-Delta, cntre Débi et

Richard-Toll t"ôit ;*r" N'li, .rto.i"i.nt culturc dé décrue et Fh"' Ils

cultivaient du *igt o O*, ir, élurtt"r, du mats, du niçry, de la patate-douce' du

manioc (etc...) sur les berges du fleuve et des *arigott (dénomméês "taak");

* les Wolofs situés dans le Bas-Delta pratiquaient essentietlemgnl la pêche et un

peu d'agri"urtur"I1""iJ". tagricutturè etaii limitéc par la salinité des sols;

* les Wolofs situés dans la bordure sud du "diéri" et autour du lac dc Guiers

praiiquai"nt ,urtout de la culture pluviale (mil, béref, niébé...);

* les V/olofs situés en arnont de Richard-Toll associaient culturc de cuvettes,

culturesurberge,culturepluvialeetpêche.

I
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2.3. Les aménagements hydro-agricoles : I'artificialisation du milieu et ses conséquences

2.3.1. Evolution fus anénagements
(voir schéma N"2)

Dans le Delta, les premiers aménagemenç significatifs ont lieu en !946, année de

création à Richard-Tou d\rn grurd çr.irt"îïôt-lïa èn *gi..par I'Etat, puis par des

sociétés privées. Mais tes sysïèf,; traditionr;lr;;;t Ettr peu torichéi par ces aménagements'

La rupture profonde. dans l'évolution des s.y:tP.mel de production va avoir lieu à panir

de tgæ avec la constnrctioîo'p"^^{g"r'd"-gd kilomètres' sur la rive sauche du fleuve'

Dennenant d,isoler des ."o;r 30.000- h"ùarcs de corénJt. De gran?s périmèues en

iubmersion contrôlée sont ;;;Ë#.g$ï;eroitatioria;;9r 6*iettes elt confiée aux

paysans, ,oor-.ontoôre oe ra3-ebn. nrais re ;dffi;rté;rci*-oe-ia production rizicolc, lié à

des aménagements *rtnrir"r rt à une mauvaise maiuise dÊ I'eau, va entrarner une

penistance de la stratégie dc 
-séi,rdsation 

9-"^, puysans 
-consistant à mettre en culnrre de

t*f,ilr*rori 
et à emlroyer un minimum d'intrants.

Afin d,inciter les producteurs à intensifier, I'Etat, Pil I'intcrmédiairc de la SAED' va

en'eprendre- o"o, les '"t"é;;" 197ô 
-r' giioàtion iff aménlgements' Lcs premiers

aménagements, qualifiés dJ;'p;*ù;; .(c;.slæG; {è simples di-gues et dcs vannes) sont

transformés en aménagemrnrïiïr.Ë;d^È;ï-(dig,rri"s inærnes en cotubc dc niveau' canaux

disuibuæurs primaircs ,t ilono"i*il. uinrt"ii"tioq o"r stations o" pgTt?9l qlelques

années apÈs, défrnira-I" rlT"ïr""da;Ë-"trFuotg;. Enfi", sË misc e-n 
-llacg la forme

achevéc ou ribrfi[t* aï. ;tfii"iË'ïrorion de porp"g", *éaux d'irigation et dc drainage

ilffis; dË;t;rritit (voir schémas cîncxc r'5 )'

Mais à panir des années g0, la rentabilité économique des grands aménagements est

largement remise 
"n . 

qoJrt* 
-iéontr 

etr;é*, r,qnaetneËts faibies). Après l'ex$rience

enco'nageante des périmeli* i*il*eJ "ii"#il 
plv), prus resueints et plus autonomss'

conçus dès Lg73 (surtout o^r, la-moyenne"valée' au nô"e) pour pallier âux effets de la

séchercssc, les aménagements vonl s'orienær nr*- dÊs 
'.qP9t dc ffrimèues dits

,,intermédiairËs,,, visant à réariser *" rynttter" oo grand et du pctit ffrimèuc'

L'amélioration des conditions d'exploitation-de la zone va-se poursuirrre avec la mise

en service du barrage dc Diam. tær-irid;]ôgsfqui 
-qiog.l' h Ëmontéc dc I'eau salée

dans Ie cours infériérr du fleuve, et r"u" ao bait"Ê; d" i'la"antali qui doit régulariser

progessivement le cours do flroui pr{ r .*Jnr I-cs éisponibilités en eau douce ne scront

ceoendant otalement garanties qu'aprcr rinagtttnt-'u"nrellement en couls' dc la rive

OtôG-Oo fleuve (siruée en Matritanie)'

2.3.2. I*s effets des an1énagements et dc la séchcresse sar l'utilisation de I'espace

("oiï.onexe N4 )

Lcs systèmes agro-pastroraux anciens se sont mainænus iusqu'à I'endiguement du

fleuve en 1964. c"p"no"ril,"Ë'ËoiËîî"r crues r" rnt 
"itt"t 

la quâsi rlisparition dcs cultrues

de décrue dans les cuvettes, ainsi qu'*r}ôtæ-ai.inution dcs parcours de décrue'

Lcs systèmes p-astoraux extensifs vont avoir ændance à évoluer vers dcs t)tpes

d,éIevage dc plus ,n plur'ËîJgréi-, 
""rotirant 

les roor-p*ooitt -1qr1oles 
et agro-indusuiels

(paille o" Ë,'ôr,r-;f"iË e rii, 
"cninîôri...l 

nr âcmeurent-ccpendant pour la plupart

encorË ott lÏænsifs GOLJRRAND' 1986)'
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Lcs systèmes dc culture traditionnels vont çtoe profondément affcctés Par la faiblesse

dcs pnécipit Éionr des dcrnières ilé"r qri va entrainer une ÉgryT.ro| itnq"tt ttæ dcs culnrrcs

il"firÈi] 13r ,"r"nus liés à la @hc ront- éqaleme.nt foræment dimintrcr du fait dc la baisse

â" f" p*Orctiôn ùafià,tdù" Au'fleuve, liéc â la sécherÊsse et à la diminution dcs surfaccs

inondées.

OLs ces condirions, la culture irriguée va devenir rapidcggnt- I'activité -aqricole
préponOér-t"po* un grald_ nombre de producteurs de la zone et la riziculnrre va petit à petit

ôcvènir la base-de I'approvisionnement en céréales.

2.33. Le bilon dcs aménogements ct tes systè ntes de culture actuels

ActuellemenE environ 13.255 hectarcs sont aménagés pour -la culture iniguéc
paysann;-d"il le Deita- Ils se répartisscnt de la façon suivante (voir cartc N'3) :

- grands périmèucs.-......... 10.564 hectares
- p"titt périmetres (6)...... .. - -.. -. - - - -2.096 hectares
- 

-perimèFes intermédiaires. 595 hectares
(source: SAED, 1989)

De plus, 8.000 hcctares attr.éqaeés sgll g.étés par dcs !{lindusries locales (la plus

i*p"tt*æ?tarri la C.S.S.(7) basée à Riéhard-Tolt et totalisant 7.000 hectares).' I-ês aménagetnents éoncc*ant les paysa_ns son_t essentiellement consacnés à la culurrc

du riz fg.gm h."Ë*s cnriton). l,a tomate êt les cultures maraîchères occupent.une faiblc
pf"r" <"n*riron 500 Ëtrrer). É t"ræ des surfaces n'est pas mis en culture, es-sentiellement à

ôause de l'état des aménagements-

Afin dc rentabiliscr au mieux les aménagements (8) et dc contribuer à résorber le

déficit céréaliei natiônat, I'Etar prévoit d'acsnoiue-la p{gctivité des aménagcments existants

noramm"nt 
"n 

oe"rrippànt la dôuble-culturc du riz. Du fait {"t pt*lè*-tl dt gilponibilité en

"àu, 
r" culrure àu tirèh saiôn sèche était jusqu'à pnésent tnès ùmiÉc. MalBt' l'*élioration

récente des conditions d'exploitation, cé qrpe ite _cul-ture se dévcloppait ensore, assez

iènièÀ"nt jusqu'à récem*"nr,'les probierygs fiês a la double-culture n'étant p-as tqus résolus.

l* iz était donc surtour cultivé âoont I'hivernage. On assiste cepcndant dppuig quelquts

années à un accroisscment i-pott"trt des superfiéies cultivées au ôours dc la saison sèche

dans le Delta. (voir tablcau N' I ).

La culturc de tomate est limitée aux zones ne présentant pas dc sols trop lourds ctlou

trop salés (esscnticllemenr dans le Haut-Delta et dani la vallee du Lampfll._Affl"lt^j:l
culrivée duiant la saison sèche froide (de novembre à féwier) ct est dgstinéc en.-granclc Parqe

à des usines de fabrication de concentré Oe tomate, implantées dans la région (la SNTI et la

SOCAS) (9).

parallèlement aux cultures cn casiers irrigués, la culture de "taak" (culturc de décrue

sur les berges du fleuve et des marigots) et le maraîchage se sont développés, notamment

depuis le bioquagc des eaux salées par le barrage de Diama-

rennent:lespérimètresd,irrigationvilIageois(PN),lesfoyers
des jeunes, les périmètres d'irrigation privés-
(7) C-5.5. : Compagnie Sucrière Sénégalaise

i1i I* coîtt de rev"ient des ^i*gr;t9nrs 
hydro-agricoles varie entre 600.000 et 4.0O0-000

FCFAltw selon les rypes de casiers et les conditions physiqucs-
(9) S.N.T.l. : Société Nationale de laTomate Industrielle.
S.b.C"e.S. : Saciété de Conserterie Alimcntaire du Sénégal.
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2.4. L' êvolution du milieu socio-économique

2.4.L. I* WuPlcmcnt

A l,origine, le Delta était une région faiblement peuptéc cn raison dcs conditions

diff,rcites du milieu naturcl-

Sa misc cn valeur dans les années 1960 v-a jouer un rôle motÊur considérable dans la

politique dc pcupte-Fent insta-urge pq^içq séneÈiiais- Ainsi, d'importants mouvcments de

poputations onr éu 1ieu entre it60 Ër 1920. il ;fittés situés dans lè "diéri" sc sont déplacés

fiËïfiËx;; pêt o"r *in"g"tnrnm,-d"s mariqôts et dcs ù(es routiers, ct dc nouveaux

filËg;;ilré créés par la.sÆq pour ".""iïnirïs 
colons vcnus cultiver dans les casiers

rizicoles. ces colonf venaient d'âutres rejonp ou $eÎ{ea (D€gan4 Futa Toro, sine

saloum...) ou étaient originaires du Delta 
"ti"rignt 

quitté léurs-villàges traditionnels situés

trop loin des aménagemenrs ou non ptotiger 
-o"r 

ôn es du fleuve par la grande digue

périphérique.

Du fait de ccs migrations, la popu-tation actuelle est constituéc d'ethnies très diverses,

mais les V/olofs, lcs peuls 
"rËiiur",it"i 

oo*i*nt toujours largement (voir tableau N'2)' Lcur

répanition spatialg gst c"peod^rrt moins marquéc. Reinarqugni que *ryb le sanglant conflit

survenu en mai 19g9 enrrÊ ta ttrauritanie 
"t 

îJ5e"egl, lcs'Maurei ont four la plupart quitté la

rive gauche du fleuve.

2.4.2. I*s activités ertra+gricoles et l'émigratîon

I-c dévetoppement des activités irriguées a entrainé la création dc nombreux emplois

dans les sociétés 5vocationïgdôle ou 
"d*i"âott 

i"rt. du Dclta, tcrcs : la sAED, la sNTI

et ra socAs er surrour la css (compaÉ"i" S"oietg s-$ég$aise) pourvoyeusc * 7-500

emplois (dont 4.500 p"r*ùintù. Ër Ëti"iter trtariées-localés- concernent donc de

nombreuses unités de Production.
On assisæ à une migration saisonniè1e ryp9rt4lte vers les grands pôles d'emplois' I-es

principaux étani-saint-ro,tilGt'-.ipJr ririr d"ïregion et siègé dc h SAED) et Richard-

Toll (iiège de la CSS)-

I-es migrations de longuc durée sont plus limitecs et s'orientent surtout sur Nouakchott

et Dakar.

2.4.3. I* contexte économique

I-cs producteun du Delta sont confrontés à unc évolution rapide dcs conditions

économiques, nohmment du fait du désengagement de la SAED dâns le cadre de la

"Nouvelte eoiitiquè agti.ole" du Sénégal (voir annexe N'2)'

La SAED est un organism e créÉ, en 1965 qgi est chargé- du développement des

aménagemenrs hydro-agri.ôËi et de I'encadrement hes 3a-ysanide la Région du Fleuve

sénégal. son aié d,int"**iùn-, tiÀitée t-lùttle ay. n*ti", a été par la suite étendue à

I'ensemble de iu .in" sénégalaise du fleuve et de la Famélé'

Elle couvrait, .lurqr;"n 19g7, t'eniàÀule de la Frlière : depuis la conception des

aménagements jusqu'à la_commerciaiisarion, en passant pT I'encadrement, la formation' le

cÉdit er ta production. rf in érait tesuiiJ'des'charges élevées Pour I'Etat et un déficit

chroniqu" o"tià-àlieri, aoq" de ce dért;i; pr*"n"nt"d", subventions et de la fonction de

cnédit (sECrc, LERICOLLAIS, 1986).
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C,est pourquoi la SAED a cédé une partie t *r. fonctions. La fourninrrc d'intrants et

d'équipem"nt èrt âctuellcm;q O4Fi" ç*ip: -t--i" ne-g-9"-privé, le crédit cst assuré par la

Caisse Nationale de Cnédit ïsrir"râ du s?n ëeal (cNëASi- et les opérations mécanisécs

tp*ïr*oô" o" *f te""rç-bq9àa *niptir"s ei chargc pttêt cnuep-rcnguTÏ privés oy dcs

irefnîrâd*JilËaiil. k SAÉÉ est incote re.sRoniauie de la gcstion dc I'eau au niveau

des grands aménagements, dc I'encadrem-ent dei producteurs (formation dc conseillers

agric6les) ct dc la commercialisation du paddy-

2.4.4. I*s organisatÎons Wlsanncs

Avec le développement des aménagemens, plusieurs orgaTsatigls -P-aylannes 
vont

voir re È.u. r-es É;iè'Ër *nï reiioofrafi"gs agriôles miscs cn placc-dès 1960 pour servir

de retais entre la SAED et les paysans, mais qIi vont s'avérer peu fonctionnelles. Iæurs

p"rrà*tânce, et"i"nt èn etreitn$ iâibbs, notamment en raison dclcu manquc dc cohésion

lié à leurs u"i g|nO"i t"iriàr. 
-C1t.qu" 

cooÉrative était.en effet chargée dc cultiver 100 à

1000 hectares'de-cu"ettes et englobait souvent plusieurs villages-

Il est donc apparu nécessairc d'éclaler lcs coopératives cn unités de dimensions plus

réduites, t"g;;;rtr trl ptoou.æ*r sur la base dés Eens dc Parcqté, d'alliancp ou dc

,riri"âê. 
-fttt 

ce soucr qui a ônooit à la création de -gogp:mènts 
dc producteurs. Cene

nouvelle rormï'o;ôtg*ioËôn-pËna ùr* darrs les annés tbzo avec h hisc en placc des

aménage-"nt, seco,îoairer it s? rrlitiendra-avec le passage au1 aménagements..tertiaires'

Lcs groupemenrs sonr qt*égq.a;ittr"d"ction et scrirt reÉouÉs cn sections villageoises

CfrrtËeèt h"t problèmes dc ciédit et dc ôommercialisation'

parallèlement, d'autres formes d'organisationt paysannes sc sont développécs dans un

souci initial d" ,, démarqu;d;ï6pri*"0" la SAEb.-On trouve ainsi' dans dc nombreux

"ilÉ;au-perta, 
des "Foyc; Alqi;ytïeJ'1.rees à I'initiative de quelques paysans dynamiques

et quÏ exploitent leurs prolres périmèues irrigués'

2.45. I*s périmètres irrigués prtlls-
(d'âpnès P. MATHIEU' 1985)

Depuis 1980, on assiste à la misc e-n pJagc 9" p"qts périmètrcs inieuét_?i:éjjt t)?e

plutôt '6Âili"r;é!'q-é"pid;; É;d;-.;negfu"it tcoritraircme.nt aux grands É1tmèups des

F,.rnér agro-industriencr hnr*"dr. p. des cipitaux étrangers) dont le nombrc et la surface se

sont accrus à un rythme tnès rapide. 
ouvent mais pr inaircs dc la zone où

I-cs exploitants dc ces périmètrcs, souvcnt mais pas togjours. ong

ils s'installenti ont des 
"rrurtétiitiquês 

iocioéconomiqïes très variablés mais apqaniennent

po"i ra prupan â I'un" ou i;uuùL-J"ggorie des diverses élites modernes ou traditionnelles :

anciens ,,maîEes de la æo.', rtrrir àË 
"illages, 

présidcnts de coopératives ou de conseils

ruraux (ou membres de f"ti f.*ille), 
- 
*i.boutt, transporteurs, commerçants' anciens

émigrés, fonctionnaires actifs ou â U r"É.ite. Ces caractéristiques sont asscz compréhensibles

si l,on 
"oniiâet*-ia 

capitul 
-ronétaire 

et les compétences techniques et économlques

nécessaires pour sc lancer âu* succès dans I'agricultùre iniguée, même sur des superficies

réduites.
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2.5.L&, zonage du Delta

La variabilité des sysÈmes dc- Ptrductigl ne se .tel^qlp:1-P,11ç":g3t:,1re,,P::
r'"rp*l;Ëffii'Ët,'ËïÀ;,Ë;ùô;i^,gryl9'-l,'"S1o 1"i""";i--q:"îTT"i},H*ir çsPalæt lJgll.
trouvenl C'est cc qui 

" "ond,illtq"tp" 
tytte*â à{i'tS51t-Si:-"g}"::î.*^tl*-}11

;i"#;;Ë#;iin"Ë*Ëin'"i;.Ë,,i1"iy1':1lg,$èÆ'.::f.î":,:iffi;,i::
Ë3tÉffi qË:ËË#pËffitË.$,q[lgy^3113,L1L$ffi ::tîî#,fY#ËTl#;;i'ii:ïË,IJii"rËfi;; -éne" o"n"p.ogquement toutles villagei du Delta enue fin

les4 et débur iô*.GffiArei it ôitit pour âirtinbuer les différentes zones ont étÉ':
1984 ct début 1985. pd âittitigrer les différentes zones ont étÉ':

ti

$

IÏ

- l,accès aux aménagements hydro-agficolcs,.ainsi qqc I'importancc dcs surfaces

aménagées disponibles,î"i Oeætiti"di"" qq"de pT:gt-T::^q" des agriculteurs par

rappon aux différe-nts syJÈmes dc culture qu'ilspeuvent Pragquer;
- l,accès à un axc d,eau doucc p"rr"ttroi oir cul'tures dc itécrde eVou du maraîchagc;

- I'accès ;*; ænrJO" "Ogti" Éttettant dcs culnrrcs pluvialcs;

- ta nature et I'importance de I'élcvage pratiqué;
_ ra proximité d,ùn 

""nt 
r-"gr*inailrÉri tqprl""r, pgrTsant la maind'ocuvre vers

des âcdvités cxtérie'res aux iystèmcs dc production agricoles.

Lcs études de l'équipe système sc sont alors concentnées sur 3 dcs 7 zones ainsi définies' Ccs

3 zones englobenî i;èrrrirtiet aci amgn"g"."ns-tiàôt"s du Delta. Il s'agit des zones de :

- LamPsar;
- Boundoum-fleuve;

Richard-Toll.

Notrc travail a pour cadre deux villages situés dans les zones de Boundoum-fleuve et

NDombo-Thiago (sous-zonr àr niôttrto-roiiiqui ônt représentatives de 2 situations agRires

très différentes.

l-a zone de Boundoum est la zrtîe du DelF "t1'pique", avcc-dg très vastes casiers

rizicoles, de l'élevage et un'p.ï-0" pr"tte dans le néùvé; le maraîchage est encone peu

eér;ùËéit it n'y aîucune poisibilité dc culnrre pluviale.

I-a zone de Richard-Toll cst marquéc par I'influence dc la CSS et des 7.000 emplois

qu,ellc offre. I-es salariCr sont-â6n" norn'Ut"u'* dans tout les villagcs dc cette zone' La sous-

zone de NDombo-Thiago "ri "r*rtérisée 
p- o"r aménagements-intermédiaires entièrement

génés par tes paysans qui fonidu ri;, o" t"io*ate, du *ititttage, de l'élevage et un peu de

cultures pluviales.

Dans chaque zone d'étude, un village rcSrysentatif a été choisi. Notre étr'rdc porte sur

les villages de Diàwar (zone oe Bôundou*5iq-itriugo (zone de NDombo-Thiago) (voir carte

N-5). I-e choix du viltage de pi"*ur a été, motivé, oilt e sa.rcprése{ativité, par-le fait que les

paysans de la tocalité s6nt fu*ili"r, des organism'es ae rectre."t". Qqryl au choix de Thiago'

c,esr ra stnucture unique du 6,i;tm (de tffili;;édi"ire) qui."fq déterminante. Il semble

avoir été préféné au village d;-l.iDomù o,i'ruir a9 son plus âr*o.etoignement de la css, qui

laisse ,uppor", un" moin"clre imponance des activités extra-agricoles'

t
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2.6. Présentation des villages enquêtés : historique et situation actuelle

2.6.1. DIAWAR (voir photo aérienne N.l)

Diawar est situé dans le lvloyen-Plta, au bord du fleuyr gflis4. C'est un des cinqvillages de colonisation mis en place par t. SeS drd bs annécs l96Gl g70.

Afin de pe-tmettre-la mise en valeur dcs aménagements dc la cuvette dc BoundoumNord (voir carte-N'6), la SAED a incité leir..lu"r à;;"rill"g.es sinrés aux alentours (Diawar,Kheune, v/assoul et Bokhol) à venir i-'installer oani ç village appelé Boundoum-Nonùconstnrit à cet effet pÊt dss casiers rizicoles tùtllgd. L tr.ttir"n-é, populations a lieu àpanir de 1966 Du fait de I'inondation du vilËgC tradidoùèi d" Diawar en 1965, lcsfamilles de ce dl.gt sont les prcmier"i[ s;i"rt"iroiboundoum-Nord. Elles scronr suiviespartiellem_enr qar l9s popgl-?rionï dcs autoei 
"itùgd.A la suiæ des prbblèmes de cohabitation?ntre les rcssortissanrs des différents villages(litiges fonciers, etc-.l;, puis 1p$s ta mise.:ll^ plac; d" nouveaux aménag€menrs près dcsemplacements Ft Stqæs uadi'tionnels en 19i0, à" .rriræ a un;ô;;assif des colons versleur lieu d'origrne. seuli vont rclteT l9s ge3s dc biawar-L 

"il"F4;.;lonat de Boundoum-Nord est alors rcbaptisé Diawar (voir te ichému O" i" thronique dc Diawar,,p. Lt).
D'après le necensement effectué en 1985, le *ri!rg, est constitué d,environ g00

habitants àïorte majoritéGi;i;;t d;-d;s 81 familles. on compæ 34g actifs agricoles.

L'une des principales caractéristique-s |g.trlhg. est I'importance des conuaintes liéesau milieu naturel. Il n'1a pas de terres ad;ogJ'dd;il{d; pd;ibiliÉ-d" c.,id;*'*alcs.La salinité des sols estïariàute mais *r* toujourJ;;;?lrvée.
Les seules culttues uqdilionnelles ptâtiquerîZi"irnt les culrures de décrue dans lescuvettes de décantation ("waalo") gt sur teiuetg_Ëi ô fË;" ai."k;i:Ë; culturcs de ,,$raalo,,

ont disparues av:9 I'endiguemeni du fleuvi rryËerù;È; crues mais la cult'rc de ,,raak,,er lemaraîchage semblent se développer aepuiJttùioquage Jr r" rcrnàntec d"ï lÀ;sjâpar lebarrage de Diama.

I.e' village est situé loin de la route goudronnée, ce qui entraine des difficultésd'écoulement dès produits maraîctten ceiencÏ"ucrnèni-ert acceïrué durant l,hivernage carles pluies rendent l-es routes impraticabtes. oe_31"r, l;groignç*qrlt du village par npporr auxpolSt d'emploi existanrs (le pluipl"clre é*J nïss-gerhiài sirue à t0 kilomères) fait que lesactivités extra-agricoles ont ên ge'neru unC pu.tli*irÉ" il srin oJs ùi e, âilifr;"ili.
En contrepartie, I'enclavement, ainsi gue I'importance de l'éændue dcs cuvettesargileuses de la zone de Diawar font quË c"ur-ci'a æs*dùement une vocation rizicole.
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2.6.2. THIAGO (voir photo aéricnne N'2)

Thiago esr un village traditionnel wolof tnès ancien qui.a,*1,_-éf_fondé il y 
" Plqs d'un

sieclc. Il est situé au bord de iaTaouey(10) (voircarte N'7), à quelques kilomèues de la ville
de Richarrd-Toll dans le nord du Delta-

Lcs principales activités tnaditionnelles sont : la pêchc, I'agric.ulturc et l'élevlge-

t-'agricutiffi è16ii Éddà sous dcux formes_ : I'agricu!!,trc pluviale sur "diéri" et

r"Ë;ii r* d; décd" ("*rylo;). I*r_culrures étaient esscntiellement céréalièrcs (mil sunna

sur-le "diéri" et sorgho dans le "waalo").

La premièrc expérience dc mise en valeur hydrggricole du Dclta a lieu à Richard-

Tolt à panir o" igæ,'dans.ié àOt" d'un piôi"t^"er*indîsriel (6.s00 hectares de rizières

;JA; â" JgiéF Èiociété Ôniel-) (n). nri tgs7, 300 hectares dc cet aménagement sont

auribués à un l5rô*, fffi; ù*" iôtit"inc de familles_provenant dcs localités voisines. Lcs

paysans o" nti"io t;dtrâtg"meti t"par"ntés. Mais lês résultats pcu satisfaisants font que

iei activité s traditiohnelles se maintiendront-

En !g&, après la constnrction de la gta1de $gu".pétiphénqT:^T:, 1-*^T Êst

aménagée dail tâ cirvetæ d" Thi"gp,-À.i"le mode de cultùrc dù rlt resæ extensif du fait dcs

problèmes liés iililiité d; artEnâg"renrs er au contrôle de I'eau. D'autres culttues scriont

Ëffi;û&-O^nr la cuvene, norammenr cclle de la tomate, mais lcs payryns seront

ûrg,.[;i**"qt repoussér Jiù"t i. ir*v par I'extension dc la compagnie sucrière

sénégataise (CSS).

Un nouvel aménagement de r)"e intermédiaire est miq q place cn 1981-82' l-a
gestion des parcelles est rn gr.tto. prïiê confiée_agx pSysans afin de susciær un plus grand

investiss"*"ni de leur parr -drutJ la riziculnre. C-elle-èi 
-va 

avoir un rôle_Plol,-Try|fff au

niveau aes e*fbitationri 
"n 

liaison avec la diminution de la pêche 
".t 

d".l'"g{tculturc pluviale'
-- 

Crp"n'dant, lcs supcrfirË; i.igâUfri iont limitées par-l'cxtcnsion-des plantations de

canne à sucre à l,ouest 
"t 

pu.ia-pnésËn." âu i'diéri" à I'eir En corrtreparti"-, !"s possibilités

A'"*;6i;-t la CSS et dairs les'autres organisations.présentes dans-la-régign expliquent

I'importan"" d", activités 
"*to-"gricoles 

aui'ein des uniiés de production dc Thiago.

D'après le recensemenr effectué en 198692. pg lq Gru (Ccntred'Expansion Rurale
potyvalËn[',-1" village de Ttriago comprcnd tl16 iridividus népartis cn 69 concessions, dont

486 actifs.

I-e tableau N'3 ci-conEe résume et perrnet de comparcr les principales caractéristiques

de Diawar et de Thiago que nous venons d'évoquer.

,e!ian1 le fleuue Sénégal^au lac de Guiers qui est un importanl

réseryoir d'eau d.ouce. Ce carwt a été réaménagé ei-1973 q.f ,.n {.'en lygynter le dëbit'

(l I ) I* projet ,rrlo cédé à la "Compagnie Sucrîère Sénégalaise" en 1970-
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3. DEMARCHES ET METHODES D'ETUDE

3.1. Identification de notre objet d'étude : le système de production

Rappclons la définition du système dc production :

,r C'est utr ersemble strrtcturé dc rlrr.yens dc productign ff9rçe . dc taryil, terre,

équipernc"tt...j îàr*intt entre eux pour ls-surer une productigl_uégémle etlou animale, en

,ii'at tititfrti,riË;;ii*rtlt a"t res'porcùles dc la pràduction" (JoLI\rE' 1986)-

I-es éléments de stnrcture du système dc production sont :

- le paysan et sa famil! qui sont lês acteurs du système

et dés centres dc décision;
- les moyens de production dont ils disposent;
- les techniques qu'ils utilisent;
- les productions animales et végétalcs-

I-e système de production -agricole-s'organisc à l'échelle de I'unité dc production agricole

CUpjqui est un ôadrc organisationnel quel'on.pgut reÉreT Par : .

- un 
"nr",nUte 

de froo*"t dont les déciiions *''ont déterminer une production agricole;

- des movens dc Production;
- des productioni animalcs ct végétales-

Il n'est pas toujours facile dc reffrer unc UP car au sein d'un .grglpe familial, il existe

d'aurres unitéJôtg*iræionnrtt"r,iui rcmplisscnt des fonctiont.pa$,cglières. 4 s'agit dc :

- I'unité de résidencc (la concessiôn) qui est souvent I'unité économique de base en

milieu rural africain;
- I'unité de consommation;
- I'unité d'accumulation-

Pour repérer une unité de production, il est

principâl centre de décision concernant la
teæhniques.

3.2. principes d'étude du fonctionnement d'un système de production

l-e fonctionnement d'un système de production. est concrétisé pq I'activité des

membres d'uné 
- 
familte qui, cn' fonction d"r conditions du milieu physique et de

I'environnement socio-éconbmique, met en oeuwe des moyens de production pour assurer

des productions végétales ou animales-

pour comprendre le fonctionncment d'un systèmc d:-p.{lction, nous nous basons sur

te modère trréoriôù" *rig*utiue par la Frgure ci-côntre (schéma N'3). Ce modèle propose de

prendre en compte 2 sous-sYstèmes :

- le système de gestion des moyens de production;
- le système technique de production.

De plus, l'étude de I'histoire des unités de production est néccssaire pour saisir leur

fonctionnement et pour prejuger de leur évolution.

indispensable d'identifier le chef d'UP qui est le
gestiôn des moyens de production et les choix
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3.3. I-€s acquis du programme de recherche sur les systèmes de production

3.3.1. Crnix dcs unîlés d'obsertatîon et évolution dc l'échantiUon

Les résuttats dc I'enquêæ exhaustive menéc en 1985 ont scrvi {c bS" --pour la

séleætion d'un certain nombre-d" 
"onr"ssions 

par villagg 9n we d'un suivi plus détaillé. Une

oremière classification dcs conccssions a tout d'abord?té élaborée- A Diawar 9t Thiago, les

ftË;à" 
"ttôi* 

rctenus onr éré,en prcmier lieu : la surface cl 4t pT acti!.p.1is la présence

d'activitér "*tt 
-"gtiioro, dc jardinimaraîchers et_dg ye-rgery-(voqtableau N'4)-

A I'intérieu Oe-ctrique clisscllcs conccssions ont été échantillonnées selon :

- la rr-présentativité dalrs la classe;
- I'accessibilité des concessions;
- les impressions sur la réticcncc, la coopération
et la nabinte des réponses fournies.

Ainsi, 14 concessions ont été sétectionnécs à Diawar et 13 à Thiago-

Cependant, dcpuis le choix_des unités
l'éêhantitlon (voir schéma N'5):

- ccrtaines conccssions ont éré abandonnées par l'équiPc (2 à Diawar et 3 à Thiago)'

notamment du fait d'un manque d'intér€t manifeste du paysan pour le programmc' ne

pennettant pas un suivi colrect de la concession;
- à Diawar, une 

"on""rrion " 
été rajoutéc à l'échantillon. I-e chef de cette concession est

devenu *rirotii"uiJ a;on. des conéssions suivies, à la suite du décès de son frrère;

- en l9B7 t v a eu unr t"définitig4 par l'éguipe de I'unité d'obscrvation. A Diawal'2
concessions 6nt alors du êtrc scindéci en unités plus rcstreintcs.

En effet, cn 1982 dcs cnquêtes de rype qualitagf ont pelfis d'identifier les unités de

proaoctio" rupi 
"ù 

réin a" inrqii il"*ridn sûirni". Il s'es.t îyér/'-que si à Thiago il y a bien

[o,'";ûd.ùd"nu" la conceiJi"" (unitéde résidence) et I'unité de pro{uction, à Diawar en

revanche la con;;;idi"it p* un"' unité d'observation pertinente pour l'étude des systèmes

de production.

L'échantillon suivi par l'équipe système présenæ donc un biais i*q"t!""t. D'autant

plus que t", conceisiong 9ni pu ruËit'Aes êt ang"ments importants avec l'évolution réccnte du

milieu environnant. précisons tout de même [ue tors du choix des concessions, l'équipe.a

iiriïireEe ù O""nité des siruations afin d'anàlyset un maximum Aç tTTt g:,:lt:iTes de

pioou.iion. Mais du fait du biais de l'échantillon, o! n_e peut pas llvof t It totalité des types

existanrs sont;p;ér""ci. Notne étude ne prétend doàc pâs aboutir à une qpologie des

exploitations de la zn e.---r-- 
Gp.nO*i,i" Oin.6ité des exploitations étudiées reste importanæ et pcrmet de rendrc

compte d"'fon"tionnements diveo, Qe plus, les observations et énquêtes effectuécs nous ont

pé*iir a;"pprgn""O"r d-e faeon globale ôertains éléments de fonctionnement des exploitations

et nous auronsent à faire des remarques pouvant être généralisécs à une grande partie des

exploitations des villages suivis-

ll reste néanmoins important de resituer l'échantillon au sein des cxploitations des

viltages pour pr.jug"r de sa r"'pier"ntlt-ivité (et éventuellement revoir cet.échantillon pour les

oje.itiônt ,uiu.nËs de t'eq[ipey. C'esr pgurqu.oi, surtout à Diawar où la variation de

l'échantillon a été importunt,-urïrânquête eitrauitive sur la base des unités dc production (et

non des concessions)'devraii être ménee. C-ette enquête devra être rapide et reposer sur un

nombrc restreint de critèrrt. Gi critères importants â ptendre en compie sont exposés à la frrn

de cette étude.

d'observation il y a eu une évolution importante de
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1.32. Informatron collectêc sut l' ëcluntillon

i.iËC"*tff il:isJiliii'l;'iffis'il:l:rff '-:ffi 
:iiri'*ïln

en mai 1987 auPès dcs unr
questions concernant :

:8,ff'#3*:li:i'âi,3îi'Ëf'f"HBi'â:3ill*n'
asicoles ct/ou non-lffEÏiJi"u" a",e"0,
-Ic chePæl (cstimau.t

: 
,Ë 

ËËt"; (i'"91tr#j ffi'f;;s dc p,roduction ct du
- l'équipcment (rnve

m-aiàdt dc transPort)'

:rd,:r"iffi "$*#l##f 
rïi*Tâ:ttr""ffi 

i'eTHF:'ss:Ï::

#ffifi"*mHËfi#-Ëiffi**"""'
;;iÀtrc[es cxi$antcs)'

$Ë,#"Ï#ffi 5îr#ii'ff 'îiil*'*"ffi 
i jf "HlP:3'":f'rHsfJ'Ë

- les mouvcments"frJ3S$"l".ïo"""",*
- I'utilisation agrr

- i'iffii"ton aÉ*olc du caPital;

- 
-lc 

Paicmcnt dcla maind'ocuvrc;
-'ri'avnamiquc Ac l'élevagc'

.*n""*,IJJî,îd,ïti,:'ff-ffiJ*TlHfJ$fi 
rgfliâ*'iis":r$*'frË:

1988-89 Pourhtomato'

3.4. Organisation de notrc étude et contribution ru pnogramræ

3.4.L.Tmiament dcs ibnttécs 79E7 ct l96E

dei donttécs rccuettuct'
I
I
i
I

,
l

i
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3.4.2. Constitution d'un écha ntillon

En vue d'allégcr noûe travail, un échantillonnage aétÉ, effecnré.

A Diawar, I I exploitations ont été choisies parmis les 15 suivies par l'équipe de
recherche. Ont été exclues dc l'échantillon 3 cxploitations ayant subi le décÈs récent du chef
d'exploitation du fait dcs pcrnubations obscrvécs dans un tcl cas (départ dc ccnains membres
dE I'exploitation dans d'autres concessions, problème de la redéfinition dcs centrËs de
décision, problème de la gcstion dcs ærrcs etc...). Une autne exploitation a également été
éliminée du fait dc sa grande marginalité : le vieux chef d'cxploitation cst impotent, son
foncier est très limité du fait de son arrivéc tardive au village et il nc dispose pour seule force
de travail familiale que dc son épouse, agée de 60 ans.

A Thiago, l'étudc a poné sur 9 des l0 concessions encore suivies, une des concessions
n'ayant rien cultivé durant I'hivernage 88. Notons que pour notre énrde, une des I
concessions choisies à Thiago a été scindée en 2 unités d'observation distincæs. Ces 2 unités
n'ont en effet aucune gcstion sommune de la maind'oeu\rrc ni du foncier. De plus, elles sont
auûonomes pour la gestion dc la production agricole et des revenus extérieurs.

3.43. Enquêtcs 1989

A I'issue de la premièrc phase de l'énrde, des données supplémentaires ont été,

collectées afin dc préciser ou dc compléter ccrtains points. I-cs enquêtes effectuécs auprès des
unités de production ont notamment poné sur :

- le matériel agricole (groupcs moto-pompe, pulvérisateur, charretts...);
- la néactualisation du suivi démographique;
- les activités agricoles pratiquécs en dchors des casiers SAED (maraîchâBe, culturc

pluviale, périmètne privés,...);
- les activités non-agricoles (calendrier, némunération);
- la gestion des productions et des revenus.

De plus, dcs mcsures dc parcclles
rcsponsables d'organisations paysannes ont
paddy effectuées par chaque paysan et de
campagne et ariérés).

ont été faites et dcs enretiens avec différents
pcrmis de préciser I'importance des ventes de

connaitre le montant de leurs dettes (denes de

Après une nouvelle synthèse des données obtenues et I'analyse de la cohércnce des
différents systèmes étudiés, dcs entretiens ont été menés dans chaque exploitation afin de
vérifîer la bonne compréhension de leur fonctionnement. A ce niveau a également été
privilégié I'historique de I'cxploitation (en se basant sur I'historique du village et des
aménagements). Du fait de la difficulté des enquêæs de tlpe historique, deux sociologues se
sont intégrés à cene phasc du travail (Oussouby TOURE pour Diawar ct Seydou CAIvIARA
pour Thiago).
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CHAPITRE 2: ANALYSE DU FONCTIONNEMENT

A. LA DYNAMIQUE FONCIERE

A1.

Avant d'abordcr la situation et la dynamique foncièrc des village! e-t dÊs exploitations
agricoles étudiés, il est imponant de 

- 

-connaire les différcntes règles qui régissent
làppropriation et la gestion dcs terres dans le Delta

l. Le svstème foncier traditionnel
(d'apnès M. GRIFFON, 1981)

Traditionnellement, les droits foncicrs sont Égis par dcs Èglcs complexes liées
notammenr à la foræ hiérarchisation des sociétés ùu Delta Lcs droits d'une famille
concernant la posscssion ou la mise en culture dc ærres, sont étnoitcment déPendants d9 son

sanrr social ei notammenr dc son appartenance à æl ou tÊl lignagc 09 -liglage -représenæ
I'unité sociale et économique traditionnelle dans les sociétés wolof et pcu! dq De!a).

Il exisæ, au nivcau-du lignage, une régulation en ce qui concorne I'allocation annuelle
des terres de cuitute. I-e chcf dJtignage cxerce en cffet un droit dc rcdistribution des terrcs de

cuiture entrp les différents sous-cà-scmbles familiaux ("Keur" en woloO (12). Chaque "Keur"
disposc d'une conccssion annuetle à l'intérieur dc laquellc le chef ("Borom Kcur_])-ex.erce un
droit de distribution dcs ærrcs de culturc entre lei ménages indépendants ("NjëI") (13),

ménages dépcndants, femmes, jeunes, etc..." Au riiueau des différenÉ lignages d'un village ou d'une zone, un- système oomplexe de

transactions dans les droits de cllrure pennct Oc- rgafser des répanitions plus équitables
lorsque les caprices des crues ont défavorisé certaines cuvettes.' Traditibnnellement, lc système d'cxploitation des sols au scin duquel s'effectue la
red.istribution dcs parcclles cst éoiffé par urr.autre systèmg qt dc répanition des teres. C'est
ici que se validenf les tiues fonciers reconnus dans les rclations entrc communautés, que ce

soient communautés dc village, de lignage, de conférie---

2. La loi sur le domaine national et ses conséquences
(d'apÈs P. MATHIEU, 1985)

A partir des années 60, plusieurs lois définissant de nouvelles conditions d'accès à la
terre ont été promulguées; la principale étant la "loi sur le domaine national" d1r 17- iftl 1964.

Cette réformè fonciérc n'est entréê en vigueur dans la Région du Flcuve qu'en 1980, ap$s
deux auËres étapes cssenrielles. Son appliéation dépendait en effet poul une grandc pan des

"Conseils Rurùx", composés en màjorité des rcprésentants élus de la population des

communautés rurales, or ies communautés rurales n'ont été effectivemcnt définies que par la
loi de l972les créant- Elles onr ensuite été effectivement délimitées puis miscs en place dans
les diverses régions administratives : cette mise cn placc effective n'a eu lieu qu'en 1980 pour
la Région du Fleuve.

UZI "rce"r" tan itte nolof Wtrilinéaire étenduc qui vit à l'intérieur d'une concession.
(I3) "Një|":- foyer conjujal mono ou polygarnc avec se.r dépendans, qui se trouve à
l' intérieur d' un " Kew" .
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I-e principal objtrctif dc la loi cst d'cncourager à la fois une participation massive ct
démocratique dei populations au développcmcnt écônomiquc ct llne-mise cn valeur effrcace,
moderne, 'irrtensive ' des Erres consiâèrécs comme ôus-utitisécs dans - les -systèmes
traditionnels de culture et dÊ propriété foncière. I-cs principales innovations de la loi
consistent dans les mesures suivantes :

- L'Etat devient déænteur des tcrres du domaine national 'bn vue d'assurer leur
utilisation et leur mise en valeur rationnelle" (articleZ).

- Iæs droits fonciers traditionnels sur ces tsrres sont supprimés. La loi reconnaît par
contre les sculs droits dcs occupants et exploitanS cffectifs dcs ærres dcs zones de

ûerroir, c'est à dirc "celles qui sont régulièrement exploitées pour I'habitat rural, la
culture ct l'élevagc" (anicle 7).

- Lcs tcrres dc ccs zones dc ærroir pcuvcnt ête affcctécs aux individus, groupemcnts
coopératifs, sociétés privécs...qui en-font la dcmandc (article 8). I-es affcctations sont
déci^dées par les Conseils Ruraux élus dans chaque corymqlauté rurale- (14). I-e,
principal êritèrc d'affcctation cst la "capacité dc mise en valeur" du demandcur : cctte
irotiori assez générale et qui joue un rôlè clé dans I'applica{on 

-d9 E tgl est que-lque pqu

éclairée (*aiitrès peu) p'ar ùn décrct d'application ac-ta loi ggi-définit les conditions de
"mise en valeur minimales" par rapport à la notion dc rentabilité.

Lcs conséquenccs et les cnjeux esscntiels dc la loi sur le domaine national dans la
région du fleuve tourne autour dc deux points ccntrau( :

- I-a répanidon des moyens de mise cn valeur et d'exploitation "rentable": en

agriculturc irriguéc, les moyens æchniques nécessaircs à I'aménagement .ct surtout
lËxploitation dé superficies rirême réduitès, sont d'emblée des-m-oyeng Fry3 importants
et côûteux par rapport aux rcvenus dc la majorité dcs pfysans de-la Ytry$:.. 1g F jeu des

affecrationi ct dgiatrectations (suite à I'absence de mise en valcu) (15), il risque d'y
avoir rapidcment une concentration des bonnes terres qui- rcflète la soncentration des

moyens financiers dc mise en valeur et leur répanition -tn{gale enEE les divers acteurs
en !ésencc : I'Etat 0a SAED), les élites économiques du Delta et du rcste du pays, les

frrmes privécs étrangères et lia majorité des paysans.

- La répanition effectivc des pouvoirs fonciers et des zones dc comStence entre les

Conseili Ruraux et les oligarihies foncières traditionnellcs. Il existc ainsi unc tension
ou un décalage entne le pouvoir foncier moderne e! légitimé par la loi des Conseils
Ruraux et le pouvoir foncier traditionnel des grandes familles propriétaircs des telres.
C-ette tension est cependant atténuée par divèrs facteurs, notamment par lcs "stratégies
de reconvcrsion" Oei entes sociales et foncières traditionnelles : celles-ci sont en cffet
rclativement bien représentées dans les C-onseils Ruraux et sont aussi !9t p*Pières à

défendre cr revaloriser leur capital foncier traditionnel en y installant de pctits
perimètres irrigués privés.

situés dans la vallée relevaient
tant quc "zones pionnières" pour
avec la politiquc actuelle de

dcs terres du Delta a récemment

(14) Depuis l965,le Delta et quclqucs grands périmètres
directement de la SAED à qui l' Etat les avait concédées en
qu'elle en assure la mise en valeur. Mais, en liaison
désengagement de I' Etat, la responsabilité de l'attribution
été confiée aux Conseils Ruraux.
(15) uie désaffectation intenient en principe après trois années d'absence de mise en valeur.
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L2.
EXPLOITATIONS

Diawar ct Thiago présenrent deux sinrations foncières très différentes. A Diawar' les

surfaces aménagées (et amenaliâutes) sont raster; {ors qu'à Thiago, les aménagements sont

limités et les JiË Ëffiïil6 d'extension du iôricier se Lounent irtr te "diéri", peu propice à

la culttrrc irriguée. . rtt . - r-- --r-^-^aarro ri.'rc allnns nnnlvs
En tiaison avec ces contraintes et I'histoire des aménagements' nous allons analyscr ici

les différenres îùieùLs iôncièrcs existanEs en les illustrant Par dc^s cas 
_conclËts'

r-es parceueî miser r"- ".tr* n'ont p"r, t*j9$ le même starut et ne sont pas

soumises au mêmes nègles â;.pptoptûd; Jt ar. géstion. Nous distinguerons donc Pour

;h;A;ft[âge ies différàntes catêloriès dc terrcs existantes'

1. DTAWAR (16)

1.1. Les aménagements SAED

1.1.1. Historique deg,anéruIgements et 4 tgrépartition fus tenes

i"ài, ,ôt éÀ" N.6 : ,'là chronique de Diawar")

A Ia suite de I'aménagement dc la cuvette dÊ

attributions OclarcJUes ont eie faites selon la taille de

attributaire d' un hectare-

Boundoum Nord en 1965-66, les

la famille, chaque individu étant

Au départ, les attritutions foncières énient annuelles, les Paryellls étant rcdistribuées

apÈs chaque ;;;ùs"".ç-" *Ë.*FF"ii g"T;ry_*,Tnffi èquitautement les risqucs et

Ies contrarnæs liéi aux dcfectirosités des arriénagements (ciux-si éiait assez sommaires et la

oroduction était éuoitement dépendante de Ë-ùTutcù oes cmès) ct aulProblèmcs dc salinité

àes sols. ccpendanL il n,qciùî pù tes payians e i;inu"stit autit I'anélioration et I'cntretien

de letrrs parcclles. De proiliJr-t oisltri'butions ne s" ]"it"itnt qu'au sein d'un même

groupcmenq chaque. Eoup"io;Ë atrp*"iiâon" des mêmes terrÊs chaoue annéc' D'où

yapparition oe c;;iflitl rri o"J;.u*aon o" .rtt io* prËflrr oo i.it de Ë sa[nité et dc la

baisse dcs crues.

on assisæ ccpendant à une amélioration des conditions de culture avec I'installation

d,une station de pompage à Dfiar in rglô- 0es *thagËments sctnt donc uansformés en

;^*én"gtments sêcondaires améliorés ")'

A partir dE tg72, la sAED mer en placg 400 hecEr€s d'aménagements tcrtiaircs dont

la gesrionist àonfiée à dgt grogpcTents de.producteus-
Notons à cetæ même péiiode r. æntâtinËï;inuoourtion de la culturc atælée qui' poq

diverses raisons, se soldcra i;';' çrt rlÏr4. *"is qyi a 5oue un rôle important- dans la

répanition acnrelle des *rr"riE" rrirt, l" Lgi, ris anitbutiôns sur le nouvcl aménagement

n,bnr tout d,abord été faites qu'aux ,nr*u*r ar h cooperative $Posant dc la traction

atælée, res aurres non-équtÉi ;Ënitru-î'i-.otd*t "* te-Étitnettc inidal jusqu'cn L973'74'

*nnc N'L '
(17) parmi ui îarrsës æ ,JJ-i;i;i, Ià ptus imporynte est sdrtrs tuute I'æÛoissemcnt des

clnrges induit par I,utilisgio; de-tà i"itioi ori*Ie connu complémcnt de la monrisuion

(res arcrages sernont *iq*Àt"r'i ûict crTài iip*rt-di labo'ws et Ie semis en sec) (o'

TOURE, 1988).
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Après la transformation dc ce périmètne en aménagement tcrtiaire, lcs attributions ont alors
e,û, rAefinies, pour I'cnscmbladcs aménagements, en fonction dcs -capacités de ravail des
cxploitations. dnt été pris en comptc le nombrc d'actifs et le niveau d'équipement en traction
animale. Il en est résulté que :

- lcs familles sans matériel de culture et confrontécs à un manque de maind'oeurat ont
été aaributaires chacune d'une parcelle d'environ 2,'15 hectares;
- les familles sans équipcment mais disposant d'un nombre élevé d'actifs ont bénéficié
d'environ 350 hectares;
- er 4 hectares ont été attribués aux familles ayant unc chaîne dc uaction complète.

Par la suiûe, les superficies cultivées ont globalement diminué du fait de I'abandon de
cerraines parcelles impropres à la riziculture (salinité excessive, itt{tq!"tion-par l" "til_*uge':
défauts dê planage, eic...); I'abandon le plus important étant celui d'un périmètre dénommé
"périmèue de Rade".- 

Dcs paysans sc sont ainsi trouvés dépournrs dc tenc jusqu-'à_T qu'une-Panie du
périmèue deB-oundoum Est soit distribué par la SAED aux paysans-qc piawar en 1983 (t_8).

iæs parcelles sont réparties entre les anciens attributaires du périmètre de Rade et les
dépendants de conccssions ne disposant pas suffFtsamment dc ærrcs.

1.1.2. S ituatio n ætuelle

Sur les aménagements SAED, les casiers sont répartis cnft_huit grgupemcnts
constitués en dcux scctons villagcoiscs (voir tablcau N'5). Noons qu'à Diawar,^d'après lcs
données dc I'enquêæ menéc en-1985, environ 8% des chefs dc concessions (1-9) n'ont pu
bénéficier d'attri6udons foncièrcs sur les aménagements SAED du fait dc leur anivéc récenæ
au vitlage. Toujours d'après les données de ccttc enquêæ,_ la supcrficie moyenne _par
auributalre est de 2,25 héctares (et 3,21 hectares par concession). Cependant, cette valeur
cache la grande hétérogénéité des anributions qui varient entre 050 et 3,30 hectares par
concession.

Dans norre échantillon (voir tableau N'6), la moycnne des superficies est dE 2,9
hectares par anributaire (donc légèrement majorée par lapport au yrl!Bc). [,a variabilité des

superficiês par adhérents est ici très nette (0e t,63 à 4,86 hectares). Coci est surtout du à un
"eifet périmèue" lié à la différence dc taille entre les parcellcs dc Boundoum Nord et cclles de
Boundoum Esr L'aménagement dc Boundoum Est a été divisé en urès petitej parcelles pour
satisfaire au grarrd nombre dc demandes Qes attributions sur Boundoum Est couvrEnt en
moycnne 1,9Ô hcctarcs dans notre échantitlon). En ttvanche, sur Boundoum Nord, les
atuibutions sont plus importantes (3,55 hectares en moyennc).

Cinq des unités de production agricoles (UPA) suivies ont des attributions à

Boundoum 
-Est. 

Il s'agit pour deux d'enrre elles dc parcclles attribuées au chef d'cxploitation
par suiæ de I'abandon du perimèue de Rade. Pour les uois autres, les attributions ont été

iaites récemment aux fils 
-aînés 

des chefs d'exploitation (qui eux ont leurs parcelles à
Boundoum Nord).

Notons que certains chefs d'exploitation qui n'ont pas obtenus de terres-pour leurs
dépendants masculins leurs rétrocedènt une pan du foncicr aménagé qu'ils -gèrent
individuellemenr. C'est lecas dans les UPA D3 et Dll. Des rétrocessions peuvent également
avoir lieu cntre UPA distinctes. Ainsi, 0,58 hectares appartenant à I'UPA D6 ont été donné
(sans contrepartie semble-t-il) à une autre UPA apparentée.

Utl Cet a*renage^e^t énit initialement attribué au viltage voisin de Ronkh, puis récupéré
par la SAED pour cause de non-paiement des dettes.
( 19) L' enquête portait sur des concessions et non pas sw dcs unités de production.
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1.2.2. S ituatio n actuellc

Lcs ærres du Foyer couwent actuellemcnt une supcrficie de 165 hectares mais scule la
moitié est misc en culture. I-Ê taux important dc non+xploitation du périmètre cst lié aux
conditions difficiles de mise cn valcur du fait de la mauvaisc quatité de I'aménagement
(planage défectueux, absence dc canal dc drainage...). I-c projet ne concernc plus rry_riquement
lès jeunes, puisque la plupart dcs actifs potcntiels du village sont adhérents (428 adhérents en
1988, dont 232 femmes).

Après quelques annécs d'exploitation collective puis semi-collecÉve dcs ærres (21),
les parcellcs sont rcdistribuécs individuellement à partir dc 1982, du fait dcs résultats
médiocrcs obtcnus jusque là. Lcs auributions ont d'abord étÉ, futc,s à raison dc 05 hectare par
actif masculin et 0,25 hcctare par actif féminin ou adolesccnt (15 à 18 ans) puis à raison
rcspectivement de 0,4 et O,2 hectarc du fait dc I'accroisscment du nombrc d'adhésion. Les
parcclles ont été attribuécs de manière à cc qu'elles puisscnt êuc regrouÉq au niveau de
èhaque LJPA en une même parcelle culturale. Ces regroupcments se font parfois entne UPA
appilrcntécs, ælles DlO ct Dl l qui exploitcnt en oommun lcurs parcelles dc Foyer.

Pour toutcs les cxploitations do Diawar les parcelles dc Foyer sont gérécs
collectivement mais, contrairement aux attributions SAED qui sont esscntiellement faitcs aux
chefs d'exploitations (et parfois aux fils ainés), lcs anributions foncières effectuécs au niveau
du Foyer conoernent toutes les catégories d'actif (notamment les femmes et les jeunes).
Chaque actif disposc en général dcs revcnus conËspondant à son attribution, es qui pcrmet
unc certainc autonomic financière dcs dépendarts.

Dans notrE échantitton (voir tablcau N't), lcs superficies attribuécs par actif potentiel
sont assez variables (dc 0,11 à 054 hcctarc). Ceci cst lié en partie à la différcnce' de
représentation dcs catégories d'actifs (hommes, femmes et adolescents) au setq des
eiploitations. Dc plus, lcs paysans ayant des rcsponsabilités au sein du Foyer, bénéficient
d'àtuibutions supplémentaires cn guisc d'indcmnisation (c'est le cas pour les LJPA D2, D5,
D7 et DS). Enffui, la variabilité cst aussi due au fait que les parcelles n'ont pas été mesurécs
avec précision au moment des atuibutions Qes superficies "réelles" indiquées dans le tablcau
N" Tont été mesurées par les obscrvatcu$ du programme).

Notons qu'un paysan suivi (chef dc I'UPA Dl) a mis en culture 3,43 hcctares en plus
de scs anributions rrormales, au cours dc I'hivernage E8. Ces tcrres ont été accaparées
æmporairement semble-t-il et appartiennent toujoun au Foyer.

Malgré lc grand nombre d'attributions non conformes à la règle, on note que le ratio
supeficie/individu varie peu d'une exploitation à I'autre (0,06 à 0,19 hectarc par individu).

1.3. L€s aménagements privés et "la course à la terre"

Outre les aménagements gérés collectivcment au niveau du village, de nombrcux
aménagements privés ont vu le jour dcpuis quelques annécs. Ils courrrent globalement des
superficies importantes et leur nombrc ne oesse de s'accroiæ. Ainsi, au niveau' de
l'échantillon étudié, tout les exploitants sont concernés : soit ils possèdent de tels
aménagements, soit ils n'en possèdent pas mais y travaillent eVou envisagent de monter leur
propre projet (voir tableau N'8).

(21) Lcs adMrents étaient répartis en six équipes de travail, gérant clacune ses parcelles et
disposant librerncnt du produit final.
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Il faut distingrrcr dcux grandcs catégories d'aménagcmens privés.

On tnouve dcs aménagemcnts d'éændues limitécs (environ 2 ù 6 hectares) de t)?o
familial qui curespondcnt souvent à dcs mises cn valeur dc tcnes appartenant
naditionnellement aux familles concernéss. L'association entrc parents cst généralement la
Êgle dans ce cas (ællcs les exploitations Dl et D2 ainsi que D8 ct D9).

tr cxisæ égalcment quelques aménagements d€ plus grandcs tailles (20 à 60 hcctares)
qui font appel à un nombre imponant dc paysans pour la misc en culture. A Diawar les tnois
projets de ccue enyergure qui ont déjà vu lc jour rcgrcupcnt plus dc 130 membres. Lcs
initiatcurs dc ccs projets font partie des individus les plus puissants du village. Ils fournissent
la ærre (auribuéc par le conscil rural dc Rosso Sénégal) ct lcs financements néæssaires pour
I'aménagement dcs parcclles, I'achat d'un groupe mott>pompc etc. Iæs autres conribuent en
apportant leu forcc dc tnavail. Ces dcrniers ont donc quasimcnt un stanrt d'ournicr agricole.
Ces projets se sont constitués en groupement d'intérêt économique (GIE) (22r Iæs adhércnts
seryent donc tout d'abord de caution sociale pour I'accès au crédit"

Deux dcs paysans dc notne échantillon sont présidents dc GIE. Il s'agit du chef de
village Massemba lV. (UPA D5) et de son jeune frère Mamadou (I,JPA D7), dirccæur du
Foyer (les caractéristiqucs dcs GIE conccrnés sont données dans le tableau N'O. Notons que
le GIE "Seidio" regroupe une grande partie des jeunes de Diawar QS adhérents cn 1988);
ainsi trois dcs UPA suivies ont dcs dépcndants membrcs dc ce GIE (il s'agit des LIPA D3, D8
et Dl0).

Il est également intéressant dc remarquer que le chef dc I'UPA D6, Madicld Sf., (qui
est aussi un des frèrcs du chcf dc village) cst bcaucoup moins dynarnique ct ambiticux que
Massemba et Mamadou. Il est simple membre d'un GIE, ne parait pas désireux d'accroitre
son foncier et scmble sc contcnter dc "suirryË le mouvement". Alors quc scs dcux frèfcs ont dc
nombrcuses activités liécs à leun diverses fonctions, Mad.ické consacre la plupart dc son
tcmps aux travaux culturaux dans les rizièrcs ainsi qu'à dcs activités dc pêche. Ce cas pennet
de mettnc en évidcncc I'importance dc la pcrsonnalité du chef d'cxploitation dans l'évolution
du systèmc de production : le fait d'apparænir à I'une dcs plus grandcs famillcs du village
présente certains avantages mais n'cst pas une condition suffisantc pour garantir la
rcproduction élargie du système dc production.

Nous n'avons pas effectué dc calculs de superFrcie par adhérent de GIE car æla ne
comespondrait à rien dc récl. En effet, les ærres dcs grands projets privés sont ænsidérés
comme étant la seulc propriété des initiateurs (bien qu'elles appartiennent légalcmcnt à tout
les adhérents). I-es paysans parlent ainsi du projet dc "X" et ne s€ considèrent pas comme
membre dc ccs GIE.

A Diawar, I'inigation des aménagements privés (familiaux et collectifs) sc faisait
surtout à panir des canaux de la SAED. Depuis I'intendiction dc ccs pompages 'piratcs",
différcntes stratégies ont été envisagées pour la campagne d'hivernage 1989 : mise en
veilleuse des projets, utilisation de I'eau de drainage dcs aménagements SAED...

De plus, tous les rcsponsables de projets ont cntrcpris dcs démarches pour obtenir
d'autrcs attributions situécs près d'une source d'eau gratuite. I-c chef du village a déjà obtenu
50 hectares à Boundoum-Biurage. Dc plus, d'autnes projets se mettent en placc tcl cclui de
I'exploitation Dl I qui couwe 66 ha.

La plupart des dcmandes d'attribution sont faites en dehors de la zone de Diawar. Un
grand nombre de demandcs concernent des terres du tcrroir voisin de Kheune. Ceci reflète un
début de saturation des terres disponibles en liaison avec I'importancc dcs projets (par leur
nombre et leur étendue). On assiste donc à une véritable "course à la terre" qui répond
principalement au souci d'assurer I'avenir des exploitations et des cnfants. L'accaparemcnt du

(22) t-e GIE est un type dorganisation mis en place darc le cadre dc la Nouvelle Politiquc
Agricole et qui permct une pluç grande facilité d'accès au crédit; contrairemcnt aux
groupements dc producteurs et aux Foyers qui ne sont p(N reconnus par la CNCAS. Lcs
groupemcnts de producteurs ne peuvent accéder au crédit de la CNCAS quc par
I' intermédiaire des sectiotts villageoises et les Foyers par celle de l' ASESCAW.
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foncier est également foræment motivé par la 'concurtencc'; lcs ærres de la égion sont en

cffet convoitécs par d,auæs i"di"id"t ô gr""# a'ioai"iaoi cxtérieurs au village (villages

"ôir 
i" t, marabou-ts, a gro- industrics eE 

: " )' -

Malgré I'importance d; afitibÉtions actuelles sur les périmèues SAED, tous lcs

paysans cnquêtè;;i é"oqoeî -*d; o" æn" comme étant-la princiuale contraintc au

développcmenr de lgur cxploitation. Nous;d;;t prt r" ;"itc qoê lcs inributions sAED

permetænt pourtant des marges imponanæs'- I-a pluparr des p"y*J ônt donc uI - obircrif d'cxtcnsion foncière, ccpcndant

l,acquiffofi-oË nouvelles 
-t"ttes n'est."""siùu-qura une mino'rié d'entne eux' L'un des

paysans ,n*rËgï; Aé"iriit r 
-:n ï'y t pil df rene_s_ disponibles, guf pour dcs "cas

Ëfii,iit":,,::":'-Âir,ri, ql oo-u* ii"poft-t dc productéurs ne disposcnt que des

àménagements SAED et FoYer-

L,unc des conséquenoes dc cettË dynamique foncièrc est I'extensification des

pratiques culturales. Ccci oiittoùt b cas Ë," Èt'gurAs PPi:ll1lit'les initiaæurs sc

èonæntent d,aménagement, 
- 

sotn*aires "t 
â;une miîc en ùalerrr minimum' De plus, les

paysans appctés à paricipTs l" misc en culture de ccs terres sc consirrEnt en premier lieu à

leurs proprçs parccues (SAED; trtgl)-pdl"tqïclles ils sc scntÊnt plus impliqués' Potu

illustncr le faible investisse*"niaù.riog'à';tF-d" projet' nous pouvôns ciær lc cas d'un

ffiiffi Ë'éffi:ixigffi ï"%EdlrU*m'p''i&-$5ffi ï:ffi i.nff ff :
néccssaire pour l,aménagemenrdc 50 heàûe; trô.dn t stonq)- !9'r dc ælles sommes, les

Eavaux ne pcuvent être qu" ô*-.it"a OË"gr itreguuo et simplgL.digttcs' sans ca4al de

drainage). ces investisscrients ne sont p* *.i*ut"î aux 3 ou 4 millions dc F cFA/ha des

erands aménasemenrs sAEriï ;;bli"r aetiiôit"s même face aux 300 à 700.000 F CFArha

ies perimètreJ irrigués villageois (PIV)'

1.4. Jardins familiaux
(voir tableau N' 9)

Une grande part dcs LJPA suivies bénéficient dc jardins issus du patrimoinc foncier

familiat . pour cc r)?c o" p*iË, cn aei-li àJ1i" ïàiî"i te oomaine national, les droits de

gestion et de Uansmission ne sont pas-encole rcmrs en caus€'

I-e,s superf,rcies ,ont-*uu"îi ti*itgei (o,s ha.environ cn moycnne) mais les grandes

famittes rradiitïùË ;iil*"t cn genér.t d)il*pi,a foncicr pluiimportant que celui des

autres familles.

ces terres familiates ne sont pas toutes mises en valeur, mais les naYsans envisagent

de le faire, afin dc s'cn *rur"iic c-ontroi;. Ài*i,-[cs chefs des conccssions D5, D6 et D7'

issus de la même famille poriaO"nt 6 ha dc tcrres non-exploitécs situécs à Boundoum-Barrage

(voir carte I-{,61. c-es terrir.s;l âé.péi6;ûj"ùis dir Fovel.Pour qu'ils y cultivent de la

tomare, mius la culturc a êté abandônnéc et re ærrain est aciuellèment en friche' I-c chef de

l,upA D5 (qui esr aussi cnera,l i*.g") a-àéctaré avoir I'intention de récupércrcette terre si

le Foycr periistait à ne pas la cultiver'

I-es jardins étaient traditionnellement cultivés en décrue (culture de "taak"), mais la

plupart des exploitations ruù.r i-r"i .qtt"rlé un- Foupc moto-pomPe. Dans notre échantillon'

seule l,cxploiiation D3 .ontinu" à cultiver en dàcnrd ct à pratiquèr un arrosage manuel' I-c

chef de cene."*pioit",ion 
" 

iependant entamé dcs démarches po$r acquérir une moto-pompe'

Sur ce jardin, les cultur., pr.iiquéel ,ont ,ùnout de typc ttaditionncl lmanioc, patatc douce'

menthe, cucurbitacées r.*âr"s eïc.. ) aton que les auitbs exploitants s'investissent dans des

sperulations maraîcheres plùi rémunératrices (notamment le'choux ct I'oignon) cn raison de

(23) I F CFA -- 0,02 F F.
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cetæ stratégie relèvc des objectifs à 4oyens termes des- agriculteurs, soucieux

d,ass'rer ta repioou-cdon qr_E,* ryipq".r àoir l'#"ir d;ïr,* exploiiations ainsi que celui

dc leurs enfanis. La granrié ilr;Éèat à h térre, t"t- pers.pectives ouvertes à court tÊnne Par

les barrages ainsi que la conJir*;-Gr [-i"d;;ldnôieli qui ti*qoent d'intervenir jouent

dans *ê:Ë;danr, 
si la.plupart des P,ry'T'-.toïl:*i:i.":Pl-ï"1'Æ' H:itJe* 

terres

aménagées, seurs 
- 
quelgir, 

-* 
ôiipor"ni o"s - 

*oyrnr 
-frnancièrs -nécessaires 

Pour

raménagemenr el r,exgloitation de teriai's-Ërét. E'-r*sans les moins aisés ne pcuvent

prétendre à des affecnùons de tcrres et se consacrcnt 
"ss"nftîittncnt 

à lcun parcelles SAED

èt de Fo;er (25)' 
d,aménagements privés met donc cn évidence des

on*eofrïf ':ifu'\ïtJâii#tlii'iT.i=u'-Ë*r1oiÏdËil:"Ë-Àé'n'lf éænduedc

l,aménager.nt eii'foncUon ôt t"p4tf-l* mise en v-aleur de chacun'

Ainsi, parmi les exp_loitations qui ônt acces ilF;è aes $stinitiont pexvent donc êue faites

en fonction dc Ia ta,rle des aménagemenrs iri-rfiËà.i"-g"' ættr-t priiçs est donc un critère

stmcurrer imponant à pren$re en c-o1nn" prî""ti" .ËJi''urc;dil oci exptoitations de Diawar)'

on peut ainsi distinguer res--exploitan" ii*,'d;*tdi.q;pr"tt,phvés dc taille réduite

faisânt appel à de Ë main-d'oei'rre ,rr"TËiirl'"nfl*tiri.r. et lês exploitants ayant de

srands aménagements privés-nécéssitant *îl6iiJ a" tt"o iqrPortantc e-t qui entretiennent

ôes rerations dc dépenoané, ï"* bs ;;il;;-liprôit"ut*-iôt'*issant la main-d'ocurne

(surtout les Plus démunies)'

Lcs grands projels privés rynr- générarement l'exprcssion de la stratégie sécuritaire de

réappropriation du ærroir )4ffiËFi.,;r.. u" eglr,-"-i";t6-ttaaitio*e[és précminentes'

néanmoins ce sonr essenuelleirent tes plfi-d-ynaàique, d'rntrr eux qui sonl congcrnés; le

lot"* iro"ia,i"iil;d#ï;i;;;'"-d;l àâor ra rcptoouôuon du svitème d'exploitation'

L,existence de Srimètres privés peur aussi êtrq le rcflet d'une volonté du paysan de

s,affranchir dcs contraint , 
-rigæ'à l" d;;;;éôu."ùue des auues ffrimèues (sAED ou

Foyer). cet objectif d,auonomie peur surtout se conce;it pdFr q^*sans comme le chef

de 
'upA 

Dll qui ne sont il# rfrpfqîe"rîitr-Ë ronctionn;tti*t des oieinisations paysannes'

I-a misc en valeur de petits jardins issus dq patrimoine fagilial rend comPte d'un

objectif oc au-eÀirrciupl dcs sourcêt or-*-r*r trio,it tîoont I'itpott"ttce relative des

activités maraîchères à Dia;; d.nr te ct apiËèttôilùon o" i. pioaocdoir et dcs r'venus")' La

posscssion dc jardin dép"ld a" n irtoire .ffiî*tilr ;*;ié"i et du modc de disuibution

des ærres au sêin oe ces famiues. Il 
"rt "frrrc*uLurr 

qot i'i*portance ds ce rype de terres

pory.crraquJ Ëiproit"tion i"îno*ur"- ot parceuer. r1 .ri;p"trtgie) puisse êtrc- reliéc à la

Dosruon socialc 
^toaitio*rî; d;;i*tiuæ iloiïôr"iooilètt"'"étne cù noue énrdc ne le met

ias clairement en évidence'

1.6. PersPectives d'évolution

Dans le cadre d'un vaste proEalnme intitulé "roiF1991lr:l.tst prénr de réhabiliær

z.sgzhectares dans ta cu"inc'0"-goonÏoil;:l.riq [ec'res doivent'êtrË réaménagés à

Boundoum Est et 609 hd;;eEoùr,ai;î;td ("oir'iit".e N?)' Boundoum Est sera le

ù*gg1ffi::ffiTf,âià?Riffii"ii rhivernSF" le_8?ii gg, donc p'révu dc ne pas

démarrcr la saison dc ftn* t gooiàoo* grt. Cr"st pou*luoi certains Paysans ont

commcncé à mertrÊ en valerrr dq p.*..TuËJ ùa.nn"r"-ni"tuiuoe"ï s'r le périmèue dË RadÊ'

Enue temps, res trayaur-d";Ébiutaràn ;i eù d;d;tériusqo'en lanvier 1990' Lcs

paysans 
"dnî 

Oon iottito s," iès dcux riæi (Boundoum- Est et Radc)'

ery se-cotrsacre à fus anérwggnlent: privés pourrait être wr

critère t ëvatwrion ttc ta sinhi"in*ilii sîobàlt a"t eiunado;s ùtvillage'
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Notons 1a crainte expriméc par ^ccrtains d'cntre ql glung 1gPrisc dcs terres dc

Boundoum Est par les fdilË-o-u-viuage . 
voisin dc Ronktr_ (qui sont les premicrs

auributaires).frrjËuËî;ËsAËD 1'ai-pË donné dÇ-pécision à cc soigt *t illustre les

rivalités irnpotîaitË; d;a".dni*u" les villages pour l'âccaparernent du foncier'

En ce qui concerne les torres du Foyer, le direcæu du Projet nous I fatlPa$ dc son

intention d'*i;ËË;i;il;"fi;ni au'peri*eue. -tr compæ fSire agrandir le canal

d,irigation principal "t r"tiË" én frr"" .uh te*u dc drainâge- tr serait intéressant dc

connairre ta pr6*rei*o aes 1"oy;t 
'fi"*ri"rr nécessaircs à dc æls travaux (participation de

l,ensemble dcs membrcs du F;t";;pri* rn ghrtg" individuclle, intcrvcntion cxtérieure"')' Du

fait des faibles resultats outcrius',Ls octnietis"annécs su1 lc ffrimètre (Yoir chapitre 'la
production "gd*r"5il 

irrnurr p"oliou.ur- que le Foyer puissc àutofinancsr les travaux'

2. THIAGO

2.L. LÆ aménagements SAED

Z.L.LÉIistortque dcs anénagements et dc la répartilion dcs tenes

A Thiago comme à Diawar, la mise en.applicarion dÊ la loi stlr le domaine national se

heurtc aux règles et pratiques foncières anciennes qui pcrùlrenr Lors dc I'aménagement

sommaire de lâ cuvene o" rili"g;;it64,læp.tdio.n'dcs paryelles- t été orgali$ par la

communauté "1r.g*iir-non 
pas en Enanr ;9*Ër: 9".1. taiuê dc h famille mais plutôt en

fonction des des droits ronriJti-.;;fiË. l*^chef du vitlageJar..gxemple, a obtenu une

superrrcic totale de 13 ttectarci Côntt" 2 à 3 hectares pour rci râmi[es dé même teille (o'

TOURE, 1988).
Après la mise en.place du nouvel aménagep911de opg "intermédiairc' en 1982, afin

de rétabtir plus d'équité .u'i"in â"-ritte*;, Ë SÀno a â3nni dcs normes dc répartition

précises. pour chaque prn .ôùie" ." hiu"âù'ae n coopérativc' un lot dÊ 3 parcelles a été

fiË'6"oJiiol. c" *in"'d'attribution ne prend en complc ni les c-apacités.de travail dc chaqug

exploitation, ni l,cxisten." a'"uGt 
"ètiritet 

i"gi"ïtt r* tradiiionnelle, élcvage, activités

iuf'.ti6"r...) qui sonr pourtant i"tporyltes à Thiago.-
Notons ;;;it què t"r iamilles arrivécs- récemment au vitlagc n'on1 pas.accés aux

parcelles senudu fait âe rcur n*-.ortgsion a ià 
"*Éotive 

et du pcu dc surface disponible'

eydiviséen6casiers,ctnquecasierétantdiviséen3soles(2
soles sont réseryées à la rizriilture et I sole à la rc^atù. I-es 3 parcelles cortstituant I lot,

sont réparties entre les 3 soles d'nn casier (voir schémn N 7)'
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2.1 2. Sitaation actuellc

I-e périmètrc couvrc unc surface dc hL hætarcs, réqartis_gnæ 6 groupcments dc
producæurs (voir tableau N'll), pour un total de zgs attributâircs. Une Patt imputante dc la

iopulation active n'a pu aqquérii dc parcelles sur les aménagemenq-(1" Bg_pulation active
irùoup ut 4O2 personnês seldn lc rccensement dc 1985), ce qui rcflètc I'insuffisancc dc ærres
aménagécs.

La supcrFrcie moyenne par attributaire est dc 091 hectare dans notre échantillon_(elte
esr de 2,99 hà à Diawar). Officicllement, chaque adhércnt à la coo$rativg ng peq Hnéficier
que de 3 parcelles, or ccrtains _paysans disposcnt dc 6 voire g p*lgt.(y_oh tableau N'12).
Différentés démarches ont en effei permis dc contotrrner les normes officielles :

- certains individus ont cotisé potu le plus grand nombrc possible dc pcrsomes sur leur
concession. Des chefs d'exploitation qrt même cotisé potu leu(s) épouse(s), pour des

enfants en bas-âge, voirc Pour dcs résidents fictifs;

- dcs parcelles dont les auributaires décédés nc disposaient pas dc dcscendants ont été

récupérécs par d'autres paysans (27);

- le verscment d'une caution a permis également I'appropriation de parcclles retirécs à

leurs attributaires initiaux pour non-paiemcnt dcs dcUes (28).

Dc ce fait, un grand nombre dc parcclles sont miscs en valgq1-P-ar dcs p-aysallqui ne

sont pas les attributairés officiels. En jouant sur oes diverscs possibilités, ærtaines- UPA ont
pu s"éændre dc façon importanæ. Dairs notre échantillon, citons le cas dc- I'e-xploitation Tl
àont le responsablê cst circf de villagc ct qui a fait I'objet 41,ltg tltaFgt". d'accum-ulation
foncière iniense, notamment concernant leJ aménagements SAED (voir tableau N'l?. I
chef d'exploitation a eu la préscnce d'esprit, au moment dc la crréation t l" coopérative de

Thiago, dc cotiser dcs parrs-pour lui-mênio, pou son épousc ct po_y tnois.dépendants en bas-

âge. [ â Ueneficié, dèsia mi-sc en place des iasiers, de 2 lots sgppléFentaires, cotisés au nom
dë dcux parents ayanr quitté Ttriafo avant les aménagements. Dc plus.-un dc_s fils a acqrrit en

lgSZ unè sccondË pan- provcnani d'un oncle ne réiidant plus au village.- Lcs parcelles cn
question ont par ailfeurs été confiées à un individu d'une aure conccssion durant I'hivcrnage
88.

Cet exemple illusue la complexité et I'importange 99 la dynamiqu.e dc_gssion et
rétrocession de tèrres qui sc joue au niveau dcs casiers SAED. La concessign- f l préscnte

ccpcndanr une siruatibn eiccptionnelle favorisée par la position privilégiéc du chef
d'exploitation.' D'autrcs UPA ont également adopté une stratégic d'extension foncière (UPA T3, T4,
T6, T8, T10) mais les sùpcrficies disircnibtes soni globalement limitées. I{r -superFrcie
moyenne par individu dans'nore éctraniiUon cst dc 0J6 hccglgs (conue 0!28 hectares à

Diawar). Ô.ette valeur étant majoréc par la présence de I'UPA Tl (0,?2 ha/indivjdu). [,es

variations importantes que I'on bbserue pouf la épanition pq rytif récl -ct 
par individu (les

coeffrcients âe variation sont respectivèment de- 47% et- 53%) rcnvoient aux modalités
d'attribution des parcelles.

C-ontrairemcnt aux dépcndants de Diawar, ceux de Thiago n'ont pas facilement accès

à la culturc irriguée.l* foncièr disponible n'est souvcnt pas suffrrsamment imponant pour être
distribué aux dépendants. [-c chef d'exploitation gèrc alors la totalité du patripoing. foncier
cultivé. Dans fe cas d'UPA ayanr 

-bénéFrcié 
d'attributions suffisahtes, lcs différents

attributaires (chefs d'exploitation et dépendants) peuvent gércr individuellement leurs

(27) En théorie, les parcelles SAED
courant.

ne peuvent être luritées mais en pratique cela est

(25) Ce type d'appropriation est temporaire. L'attributaire initial peut reprendre ses

parcelles s'i/ s'acquitte de sa dette.
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parcclles. Mais il cxisæ toujours une parcelle viwière ("tolu njëI") Eér4æ. collcctivemenL Elle
est mise en placc à panir dcs attributions du chef d'cxploitation ou du rcgroupcmcnt de
p_arcelles appartcnant au chef d'exploitation et aux dépcndants (si cellcs-ci sont contigiies).
C'est le cas pour les LJPA Tl et T8.

Notons qu'il cxisæ un Foycr dcs jcunes à Thiago mais qu'il cst nettcmcnt moins
important que celui dc Diawar. En effet, les tcrres du Foyer ne souwent ici que 1l hectarcs
poll 2l4 adhércnts. En ouûe, elles ne sont plus miscs en valeur depuis 2 ans par manque de
crédir

2.2. LÆ aménagements privés
(voir tableau N'13)

Lcs aménagemcnts privés sont issus d'anributions accordécs par le Conseil Rural de
MBane et, de la mêmc façon qu'à Diawar, échappcnt totalement aux '1rctits paysans". Par
aillcurs, du fait dc la situation foncièrc ériquéc dc Thiago, les projets privés sont pcu
nombrsux. Seules 4cux glploitations de l'échantillon énrdié sont concernécs. Il s'agif de
celles du chef dc village ([JPA Tl) et dc son neveu (UPA T10).

Dans le premier cas, 15 hectarcs ont été acquis afin de permetûË arx dépendants
d'exercer une activité autonomc rémunératrice (lcs ærres sont consacrécs au maraîchage). l0
hcctares supplémentaires viennent d'être attribués et le chef d'cxploitation a fait unc dcmandc
pour 10 aunes hectarcs.

La deuxième exploitation concernée est remarquable par le grand dynamismc du chef
d'exploil4tion (voir annexe N'1, énrdc dc cas N'4). Celui-ci s'est approprié L5 hectarcs sur le
terroir villageois, puis grâce aux différents appuis dont il dispose, s'est fait rcconnaitrc un
Sqit de propriété par la communauté rurale. Dc plusil a récemment acquis æ hcctarcs cn
dehors dc la communauté villagcoisc (à Boundoum Est). Retenons guc, pour ce cas
paniculier, la stratégie d'extension foncière s'accompagne d'une intcnsifrc-ation de la
production agricole (ce qui est exceptionnel).

2.3. L€s jardins familiaux
(voir tableau N'13)

SOVo des UPA suivies possèdcnt un jardin familial. I-es terres de décrue traditionnelles
("taak") se trlouvent sur les berges dc I'ancien canal de la Taouey. De plus, la recÉfication du
canal en 1973 a permis à ccrtains paysans de Thiago d'avoir de nouvclles parcellcs. Lc chef
de village s'est alors chargé dc distribuer ces terrcs aux familles désireuses dc développer du
maraîchage cVou dc I'arboriculture furitièrc (O.TOURE, 1988). Cepcndant aucth des
exploitants de notre échantillon ne possèdent de jardins près du nouveau canal (mis à pan le
projet privé de l5 ha des dépendants de I'exploitation Tl).

I-es jardins sont tous irrigués de façon traditionnelle (en décrue et à la main) mais
certains pays:rns ont fait part dc lcur volonté d'améliorer les conditions de production
notamment par I'acquisition d'une moto-pompc.

On y trouve en association des cultures de type traditionnel (paiaæ doucc, piments,
gombos...) et des cultures maraîchèrcs (notamment la tomate); en outre certaines parcelles ont
été transformées en vergers (agrumes, manguiers, goyaviers, etc...).
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2.4.L6 terres de ttdiéritt
(voir tableau N'13)

Læs parcelles situées sur le "diéri" semblent équitablement répanies entre les

exploitationi it plupart d'entre çllçq 9l possedent en effet une ou dcux.
L'accès aux ærres de "diéri" reste libre du fait de I'imporunce des superficies

disponibles. La mise en cutture Oe parcelles sur le ærroir villagéois nécessite cependant

ii"Jr""tîiËJ.ùf, Ao chef de village ipo* le défrichement) ou du propriétairc (Pour un prêt

ou un don) (O. TOURE, 19E8).

Dans le cadrc d'un projet de reforestation (mis e-n Pl-qqe.Par.l9 {gy"t,des jeunes en

collaboration àuô one O.N.G-'auemaode), un perimètre de 
-'diéri" 

a été clôtt[é et 4t petites

p.*riÈs onr lù attribuées -ael .r F iTèË I chaque famille dt TtÉtgo. Du fait de la

sécheresse et O"J piJUtêmes de divagaùon des animaux, seules ces Parcclles sont actuellement

mises en valenr durant I'hivernage.

I-es culrure pratiquécs sont essentiellement des cultures pluviales, notamment le niébé

et le bref (cucurbitacée locale).

2.5. Stratégies foncières et objectifs :

analyse de la diversité

Laraibresseei.,'^îry*::::g:rl*:"*'rt:î,f"1H,li:*H#ff *itr#:jpas aux p.yt"ti-t A;-Tttiù'"- d;;q'f"gir une stry1éee 
9^ "::qlllli?1 

f:::i:l*::
fffî#;Ë:î;rtïli'q"; 'ep'niîo1i..f*.i:I1' :l-9-^t-li:l"iT-,1?:attributions 

met

Ë;Ë"d.ni * g"iO"n.d i;r*ist"nce d'one tellq stratégie. chez certains exploitants.
vvlrvÀrrjaarll vrr Y

Ceci esr uès ner pour d;h*t i*ptoit*tt -pri"Uegiés 
. issus d"t,^ q|l$'s 

- 1T1*:
ItiuJii'.iËq"i ËefrJr*i"ii nà*-Ln! a'.'néna!em9ni,s nn1:t,Tl1 !fld:*#::t:,9ér15- Yv--v

d'extension du domaine foncier aménagé se reuotÉe égalemeng dals une moindre mesure'

chez d,aurnes paysans ayanr dré t-qAËJ portibilités dàconourner les normes d'attribution
officielles r*'i"r-"î,Ë*er*"nir sAEri Pour ccs paysans les superficies clplolté9sofficielles sur les Ër*"nii sÆd Pour ccs paysans les su1q1!c-i:l tJPL"ll*.:
demcurent c"p"ndrti asser-faibles, notamment en comparais'on avec les anributions SAED du

chef de village.

Comme à Diawar, la mise en culture de jardins est I'expression d'une stratégie dc

divcrsification des sources de revenus.

2.6. Perspectives d'évolution

Dans le cadrc du "Projet de développement rtral dç-pt-urc envergurE et..d'étudc

experimentatu'financé par laÏ.iclÀ tzg),,ûq pr1Tètre dc 200 trectarcs sur le "diéri" est

acruellement *ii in-piùr s,o la toèatite q" Iqfgo ("og-1nne1e N'7). Lcs travaux

d,aménag"*.ni-dctnaiënt être-æt ings à la fin de I'innée 1989 et font suite à une PEP
expérimenrale sgr 5 hectares oguùtg"s en 1986 (30). L.'eîploitation-{r nérimètre sera confiée

à lâ section "uiuI*i*-d" 
TTtt"È;;.p""0""t aricuhe indièation précisc n'a été donnée quant

aux modalités dc réPartition.
c" p*jrt iiCÀ?"wait néanmoins modifigr qgcleue peu la situation foncièrc des

cxploitations dc Thiago; il-gst a9nè i*port"nidc sui.rrci'enènn 
"llc 

évoiution dcs systèmes de

production qui pourra en découler.

P é r atio n I nt e r natio ral e'
( j0) Cene première pluse o-ii iài Ura a" 6tct tcr dcs essars de teclmiqucs culturales et

t inigation sur sol sùleux.
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B. LA GESTION DU TRAVAIL

l. Le travail familial

1.1. La notion d'actif agricole

Il convient d'insisær ici sur la définition de I'actif agricole familial et la mesure de

cette activité.

I-a notion d'actif agricole est dans les faits asscz ambigiie:Fl :ff:t, tgs- UP é-urdiées ne

sonr jarnaia exclusivcmett ogtt*trt Même si 1x pT ,dÊi activités traditionnelles extra-

;gri;61";î gioù"remenr dimiâgé (notamment en ce qui conccrne dcs activités comme la

oêche. la chassc ou ta 
"oèiU"ttà), 

c"n"in"s d'enË eUes dcmcurent (altisanat' pctit

Ë;#Ë,.:J;ià'"uu"i activités oommetciales ou salarialcs sont -progçssivement 
aPParues'

Dans ccrtains À;-*Ë; 
-ô"t-ptiJ 

pt"J d'importancc-que-l'agfrculture au scin dcs

exploitations. D;il 
"ou" 

côté, it êrt raËe que le.rayail dairs les iizières soit otalement

Ë"1"i"#."À'il1i, r" i,r"prn oci niembrcs d'unielploitation qui ont dcs activi{t."*ç-agricoles
;*fii'drIet"r le'r remps d;lal;;â ilrrrer Ë uavail nécessaire à la conduite dcs culttucs

dans leurs p**ué; tr éit a*iiÀp"*ttt dc ænir co1ptq dc t-a pfse_ncc d'activités extra-

agricoles au r"ù o"r uniæs d" pryd'"étiôn.emdiécs et d'êstimer lef interférences qu'il Pcut y

;;"ù a"ec les travaux agricolcs (uxtaposition dcs calendricrs).

En ce qui conccrne la mesure dc I'activité agricole, différents facæt[s rencontrés dans

lcs exploitations suivies rcndent t9 p.rob.lèmg coTPJg*e'
Il existe une cerraine ipéci"iirution d"r diiférenæs catégories- dc qvailleurs agricoles.

Ainsi, r"J i"*rila intervie"f,""t 
"ii"nti"ir"rn"nt 

lors dcs o-6ratiqnt d" misc en meule,

;;g;èt *ir" cn sac ou padoi. ui rr"*rnes inærviennent dï scmis à la récolæ- Ccrtaines

;Ë;"fi"i, iôii le sernis ou la niisc en eau.a9t p.t"clles, leurs sont exclusivement réscrvécs'

euant aux enfants, ils p"unrni êrre sotlicitér pg* torli les travaux (its sont parfois même

présents lors des épandag"r O'rrliùèiOer, teur nOtc consistant.à remplir les.pulvérisateurs)- Ils

inrerviennenr ffquemmenr pfi Ë!;didnage dcs ri4!:res (au moment du scmis et avant la

récotte) et pour la misc en pâturc et la surveillancc dcs bêtes-

Certains rravaux demandc"i plù*- d" t"*ps, plu-s d'effon ou une Ptu: grande technicité que

d,autres. C"p""Orti, faut-U nu*c", ta mèsirre dcs æmps de travaux loisque I'on sait que la

fonction oe cËaquc â"ùi 
"ttÏ"aiip"t*urr 

à h bonne marche-du cycle dc'Prd9:lion? Ainsi,

par exemple, on pourra âre renté d'"ff".t"t dcs cocfficients réductéun au travail des cnfants,

si l,on juge d; i;qùùie o" travail fournie c^t s le même çryps par un cnfant dc moins de

15 ans 
"r, 

,noinor" ôG;Ji, d'un adulte. Mais d'un autre cQté, Ë gàrdicnlag9 effcctué par les

enfants est toin O'êË nêgtig""uirïu fait dc I'importance d9s ou-"gtp causés par les oiseaux

dans les cultures. Il r"uoriii pour avoir un maximum de pnécision, considérel lc tyqg

d,activite 
"t 

Ë-te*ps de t auail de chacun et fairc {gs pondéraiions sclon la caté-g-orie d'actif

ct la narure des travaux. t a loundeur du dispositif ist-elle cn relation avec I'intérêt des

résultats fournis? . a, ,

un auùâ problème qui se pose esr cclui de -la- 
prise en compte du rôle des vieux.

L,esrimation du travail O"s Jieui-reloint I'analyse precédgnte; cePendlnt''meme lorsqu'ils ne

peuvent (ou ne u"ur"nt plusj trauiitt"r, ils démeurent des ccntrcs de décision importants'
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Ainsi, par exemple, il n'est pas rare qu'un vieux chef de famille aille dans les parcelles afin
de suiwe la pro$ression dcs 

-travaux 
ci dc donner de s directive s aux dépcndan$. qPqndant, si

on ne peut nêgtger le rôle des vieux, comment quantifier cette activité "décisionnelle"?

Au rnr des différcnts problèmes soulevés, il n'a pas été jugé nécessaire d'effectuer des

mesurcs précises dcs æmps-de travaux. Seule est prisè en compte,.dans les suivis de main-
d'oeurrre, la présencc dei inaividus lors des différents travaux rizicoles. Ces suivis sont
complétés par une étude sommaire de la naturc et dÊs calendriers des "autres activités".

Pour notre énrde, nous avons choisi de considércr comme "actif agricole 1rctentiel",
toute personne ayant plus dc 10 ans et moins de 60 ans et comme "actif agricole É91",. toute
penonnc étant présenic au moins une fois au cours dcs travaux culturaux et dc Post-Écolæ.

1.2. Structure démographique des exploi tations

A Thiago, comme à Diawar, la taille des exploitations est très variable. La force de
main-d'oeuvïe-familiale disponible est donc également très variable. Nous retraçons les
principales caractéristiques démographiques des unités de production agricoles étudiecs, dans
le tableau N'14.

Lcs 11 exploitations suivies à Diawar se répanissent de la manièrc suivante en
fonction du nombre d'individus.

- moins de 10 pen;onnes
- dÊ 10 à 15 pcrsonnes
- de 15 à 20 personnes
- plus de 20 personnes

3 UPA
4IJPA
2 UPA
2 UPA

[..

il

I

A Thiago, en Enant compte de I'individualisation des UPA T2 et T3, issus dc la même
concession, les exploitations se répanissent ainsi :

- moins dc l0 Dcrsonnes : 2 UPA
- de 10 à 15 pdrsottnes : 5 UPA
- de 15 à20 personnes : I UPA
- plus de 20 pcrsonnes : 2 UPA

La taille dcs famillcs depend en grandc panie de l'âgc dcs chefs {c familte, du 4ombre
de dépcndants mariés et du noinbre d'dpouscs par ménage.- Ces paramèues strrrcnrrcls étant
eu*-niême sn panie liés à la capacité db prise ên charge, donc aux niveaux dc rcvenus dcs

exploitana.

I-cs effectifs importants (plus dÊ 20 personnes), manife-stent en général le mainticn dc
grandcs familles tradidonnelles-et correspôndent à des familles nombrcuses comportant 3'

ioire 4 épouses, plus d'une dizaine d'enfairts et intégrans de! parcnts éloignés._Lcs pratiques

d'adoptiôn et éË confrage sonr counantes ct repo-sent parfois srn dcs dcgrés dc parenté

rclativement éloignés (O.TOLJRE, 1988) .
Du fait Aà U pius gnndc facilité d'émancipatign d"-s dfp"ndants à Diawar (cn liaison

avec la disponibiliré ên æie), on asqiste à ,ln phéùmène d'éclaæment dcs. groupes familiaux
qui expliqde que la moyenne Clage dcs chefs d_'exploitation est moins élevée.q9'à Thiago. Lcs
&p"nàatr'ts oirt tendan'ce à s'éniancipcr dls leuri qar-iages, c'e-st polnpoi.l"gljorité dcs

unités de production dc Diawar n'oit qu'un scul chef & fa4ille, alon qu'à Thiago il est

ffiucnt dê rencontrÊr dcs exploitations avec 2 voirc 3 chefs de famille.
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1.3. Répartition de la force de travail

L'allocation de la force de travail est fonction du statut des parcclles. Dans toutes les

exploitadons, lcs travaux roni effectués en priorité sur les parcellcs viwièrcs sous la

;"id;iluiriié oit""æ du ctrei ot.pt-rit"tion. Les dépendants ôisposants d'attributions ne

peuvenr ,'y 
"o,il".r", 

qï.pcr avoiriffectué leurpart âe travait sur les parcelles collectives'
- A piawar, iè Ë""i1 ;;Ër t;;"uo o" Éoy9t est.organi{.gg*me sur les.parcelles

viwières SAED (irip.ttitio" d; à;hôfp*iripation-dcs actifs aux différenæs oÉratiotlg-..)'

En Ègle générale, U cônOuiti-àêt jardins est assurée pgJ:: S*:tuts masculins dc

I'explo-tationi Li femmes intervienngnj p-arfois ay r-epiquage et à la récoltc'
poru la misc en ydeù-oiî pgri.[éu"r privgi r'imiîiaux, les -travaux 

sont en général

effectués comme sur les parcelles S'ego, c'esià dirc de manière collective Par les membres

des exPloitations tffiilïrojets 
_pnvé! il . existe différents rJegt d'organlsation mais

erouate-mJnî r"r-t"ipo"ouierâes d*.fo_*isscnr les différentcJ iâches entre les adhérents

qul s.organlsent -gn- groupq or travail. 'Irs initiateurs des projeç ont donc un nôle de

conception et o" ae"irîon et tes autres p"yr-r repnéscnænt la màind'oeuwe d'éxécution'

1.4. Une faibte utilisation de la main'd'oeuvre familiale

I-es donnécs présentées dans le tableau N'15 conccrnant I'utilisation dc la main-

d,oouwe pd;i;;A;Jiiplôitrtion de notre échantillon, ont été évalué"t I panir des suivis de

main-d,o"u*"-rù't"t pâL"uæ sern et ai Èôy"t (ngir annexe N'8), ellès ne tiennent donc

pas compte oés tt"uaui cffeétués sur tes auuel'pgtèu9s (parcelles privécs, de "Taak" ou de
;ôigri") po,rt lesquels aucun suivi précis n'a été effectué.

L,analysc du tableau N'15 pennet cependant de dé,gaget une tendance générale

concernant les deux villages-
On not" ùnsi uné faiUle utilisation globale de la maind'oeuvre et nouunment une

faible panicipation des femmes et des enfants aux travaux culturaux.

Cetæ remarque esr auunt tout liéc 
"oi 

*oo.lités d"q q"l,niques cgltgral-es généralisées

dans te Delra';Jp-.tiàn àu *it"er*i#": ;l"ii ou p{.av à h vôbe, déshcs.gt chimique,

recolte et u.ttuii ilâ.*iÉJ;ùln ctuet p;àé tà mairid'éuwc cxtérieurc à I'cxploitation'

De plus, il cxistc unr "i*; tqà; Wo{tration des tnavaux qui explique la faible

participation â;une cerrai"". ""ùg;fr 
o: main-d'oeuwe à certains types d'ofrations' Par

éi"*pi", les femmes ne particlpent jamais au semis, ni les hommes au vannage'

C-ependanr au sein mê*" d'unr 
"",-égorie'(homme, 

femme- ou enfant), le taux de

participation esr rarement total. Même torr ài"r poiùs de travail (à la récolte et au bauage),

nous venons de le voir, r'"tnpioi àe *ain-d'oeûvre extérieurc ou de machines agricoles cst

fréquent et la participation famitiale reste faible.

Une analyse plus fine met en évidence un certain nombre de facteurs Particuliers à

chaque exploitation pouu"ni 
"-Iriq".9t 

t" non-p-llicipation ou la faible panicipation des

individus. Cærtains facteuri *nt direcieÀent'liés à'la structure de I'exploitation tel l'âge

ou l,état de santé des indiuiàur- En effet, certains individus son-t trop jerrnes .ou Fop vieux

pour travailrer dans les .l_u*p.r, gr* o1;ili fassent .partie .dc. la èatégorie des "actifs

iàtentiels,, défirnie pgur l'étude (32). 
'De même, la maladie peut être une cause

d,indisponibilité de 
' la main-d'oeuvre familiale' i'i*portance . 

dés' maladies (cho[éra,

paludisme, sénilité...) étant fiee in puniculier aux conditions sanitaires pécaires des villages

èt à l'âge des individus-

subjectif de la notion d"'âge" et montre les limircs et

l"'actif agricolc".
caractère

approximntions de toutes définitiorus de
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L'importancc relative du nombre dc fsmmcs présentcs- sul I'exploitation doit
également êtrc prise cn comptc pour jugcr dc la panicipation dcs femmes aux travaux
afocoles. En cffet, Une granab pdni" tÉ [qu{ tcmps est cohsaméc aux activités mé-nagères,

OEn" le tcmps disponiblJpou d-'autres activités sèra fonclion dc I'im_portancc dc la main-
d'ocurrre feriinine disponiËlc. Ainsi parexemple, l'épog-scdu chef dc I'UPA Dll cstla scule

femme sur un total eb n personnes présentes sur I'cxploitation; elle se consacre donc
essentiellement à la gestion dc son ménage.

L'investissement dc la maind'oeuwe familiale est également lié à la superficie
exploitable disponible. En effet, plus la superficie par ac,i{ por:.ltiel scra limitéc, moins le
tt"iait à fournir par chaque actif sera impo-rtant (33). Qc plus, I'importancc du foncier peut

conditionner I'iniérêt du iaysan donc le tèmps de travail consac{ pq* la mise en valeu des

rerrcs. Ainsi, plus la sripimcie disponibte- par indi-vidu sera faible, moins la production
potentiellc par'individu sôra importairte (33), donc plus .le paysan aura.tcndance à chercher

d'auttes soûrces de production oir Oc rcvenus pour subvcnir aux besoins dc sa famillc.

I-a faible panicipation des individus aux travaux agricoles peuv€nt donc êre rcliécs
plus directemenf à dês srarégies particulières des exptoitants. Ainsi, dans 

- 
ccrtaines

êxploitations I'existcnce d'acrivfiés exta-agricoles -ayant 
pour-conséquence une réduction de

ta main-d'oeurrre disponible indique une v-olonté dc- sécurisation dcs revenus. De même, la
scolarisation des enfants s'inscrii dans une stratégie à long terme de diversification des

risques.

Sur l'échantillon suivi à Diawar, en moyenne 70 % des actifs agricoles poæntie-ls sont

effectivement présents dans les rizières. A îhiago, ung plu-s granqe part de la famille
intervient (82'7o des actifs potenticls), mais en revanche, de noqbryuscs Pcrsonnes ne

s'invesrissent que particltemint du faii de leurs activités cxtra-agricoles (32 % des actifs
potentiels ont d auËes activités rémunérecs contre L6,5 Vo à Diawar).

1.5. L€s activités extra-agricoles (34)

I-a stratégie paysanne de sécurisation du système dt p*guction est illustréc_ par

I'existence d'activitéË éxtra-agricoles dans la plupart des exploitatio-ns -suivies. Cepcndant,

I'importance de ces activités ntest pas la même ilans les deux villages étudiés.

A Diawar, lcs activités extra-agricoles sont globalement peu importantes en matière de

revenus génénés êt de remps consacré (mis à pan19s-activités-ménaept"s1,-O*rapport à la
riziculturé. Remarquons qu'it n'en à pad toujodn été ainsi : selon Mariannc LEBAIL (1981)'

fi pface des activités ex'tra-agricolei était encore considérable cn 1980. Ceci nous a été

.àriftr*é par I'analyse histori{'ue des exploitations qui 1ngr}tre I'importante progression de la

riziculture dans la 
-zone 

au détriments 
-des 

autres activités notamment le salariat hors du
viltage. Quant aux activités extra-agricoles encore_ présentes, il s'agit surtout 

_ 
de .pcqtt

co-iterce Oe détail effectué par les femmes, d'artisànat (menuiserie, maçonnerie,...), de

transport (taxi, transPort dc marchandisc), d'activités 4" pê.he...' En général, ccs activités ne concurrencent pas- les trqvlu-x agricoles considérés cornme

prépondérfits. Dans norre échantillon, les principales-activités. susceptiblg,s d'accaparer le

i"rnpt de cerraine personnes sont : le cbmmerce à I'extérieur du village (pq"j les

expioitations suivies, un individu fait du commerce à Dakar (UPA D7) et un autre à Ross-

Béthio (UPA D5)) et les diverses rcsponsabilités exercées dans le cadre -des organisations
villageoit"r pu. ùn nombrc resrreint d'individus. Ces derniers sont par ailleurs difficiles à

contacter du lait des frequents déplacements liés à leurs fonctions.

(33 ) Toutes choses étant égales par aillcurs.
(34) Nous ne présentons ici que les types
problèmes de reventrlç extra-agricoles dans le
revenus".

d'activités rencontrées. Notts trailerons des
chapitre "(/tilisation de la production et des
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A Thiago, les activités cxtra-agricoles sont nombrcuses et jouent un nôIe bcaucoup
plus important qu'à Diawar. On y trouve des activités de typc traditionnel (commercc dè
détail, transport en charrene, cueillette, artisanat du bois...) ainsi qu'un grand nombrc
d'activités salariées (ournalières ou pcrmanentes) dans les différents organismcs préscna
dans la région (CSS, SAED, JICA, Travaux Publics...). I-e salariat est une activité très
recherchée car il pcrmet d'assurer une régularité de rcvenus donc une séctuisation du système
de production. C'est pourquoi il draine une grande partie de la main-d'oeuwe et concunence
souvent fortement les activités agricoles.

2. La Main-d'oeuvre extérieure

Pour compenser la faiblc utilisation de la main-d'oeuwe familiale et pour fairc face
aux pointes de travail, les chefs d'cxploitation font appel à de la main-d'oeuvre extéricure à
I'exploitation. I-a maind'ocuwe se présente sous différentes formes : I'exploitation peut
cmployer des travailleurs extérieurs aux village ou bénéficier d'une panicipation villagcoisc.

2.L.La rnain-d'o€uvre extérieure au village

Ellc peut être "temporaire" ou "permanente".

La main-d'ocurrrc tcmporairc est utilisée à Diawar pour les opérations de Écoltc et de
banage (qui constituent lc principal goulot d'étranglement) (voir graphique N'l). Iâ main-
d'oeurrre extra-villageoise est constituée de migrants saisonniers pmvcnant surtout des
régions du Sine Saloum et de Thies Oassin arachidicr); elle est rémunéréc en nature ou en
espèce (voir en annexc N'9 les tarifs pratiqués). C-e type de main-d'oeunre est rarcment
employé à Thiago car le banage y est totalemcnt mécanisé. L'utilisation abondantc dc main-
d'oeuwe extérieure s'explique à Diawar par I'importance des surfaces cultivécs, qui
nécessitent une force dc travail plus grande qu'à Thiago et qui permettent dc dégagcr dcs
surplus beaucoup plus importants pouvant être Éinvestis dans I'acquisition dc maind'ocuwe.

C-enaines exploitations emploient des personnes durant toute une saison culturalc. Ils
vivent chez I'exploitant et participent à tout les travaux agricoles. Ils sont rémunérés en
espèce ou en nature. On lcu alloue parfois une parcelle et Hnéficient alors du produit obtenu
sur celle-ci, apnès paiement des charges. Ils sont cependant tenus, comme lcs auu€s
dépendants, de travailler en priorité sur les terres du chef d'cxploitation. Parfois, ils pcuvent
être "adoptés" par la famille et prendre ainsi le statut de dépendant permanenq, lc chef
d'exploitation se charge alors en général de leur trouver des attributions dc terres. L'emploi
de salariés permanents ("sourgas" en wolofl est caractéristique d'un nivcau de revenu élevé
du chef d'exploitation, I'entretien de cette main-d'oeuwe coûte en effet assez chcr. Il est en
général lié à un problème dc disponibilité de I'exploitant. Ainsi les chefs des UPA D2, D9 et
T6 emploient des "sourgas" pour les aider dans les travaux rizicoles ou maraîchers car les
responsabilités qu'ils exerccnt dans les organisations villageoises accaparcnt une gnande pan
de leur temps. De même le chef de I'UPA Dl I a recours à un "sourga" pour I'entrctien dc son
jardin maraîcher afin de se consacrer à la mise en oeuvre d'un projet privé. Læ chcf dc I'UPA
D9, quant à lui, emploie de la main-d'oeuvre perrnanente sur son jardin maraîcher car des
problèmes de santé ne lui permettent pas de s'y investir totalement.

L'analyse historique indique que le recours à ce type de maihd'oeuvre dans les
exploitations de Diawar est récente, ce qui semble être la preuve d'une amélioration des
conditions f,rnancières et d'un intérêt grandissant de cenains paysans pour les activités
agric<lles, notamment le maraîchage.
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2.2. l'a rnai n-d'oeu vre vi I la geoise

Dans les villages, on assiste à une entraide assc_z-importantc entre les différcntes unités

de prodP;ff;-drnt Ïe ôadre dcs travaux agricol.es. L'eniraide a lieu le plus souvent entre

conccssrons apparentées et sunîut p"* i"r o:pgâtiont de vannag€. .Iaes grcstations de travail

sont rétribuées au forfait en nature (y cornptit pour les ferymes ée I'exploitation concernée)'

on note également des aides *" rgàunérées 
"titor 

unités de production proches, mais celles-

ci sont assez p#r";ll.ic;dien-nage dcs parcelles, désherbage-.-)- ..
A Thiago, le tr"ôitr a-l'enîraide iors.des-p"Tps dà uavail prend dc I'importance'

Ainsi, les 
"*pîoit^tions 

font appcl au tra-vail coliectif pour la récôlte de la tomate (les

participant ,"ni p.yér a la tâciôtt po* le battage mécânique du riz (les participants sont

|ayés âu forfait en naturc).
Notons enfin à Diawar I'existence d'échanges de travail Pour ccrtai-nes opérations

cutturatlîtîà-r.*tnenr pou, t" ogrherbage 
-mùoeti 

entre jeunes paysans disposant d'une

main-d'oeuwe limitee.

3. La mécanisation des récoltes

Lcs salariés agricoles employés traditionnellement par les, paysans du Delta coûtent

cher er le t .uuif r;ïi i*pti-Àu'r-ùh cntrmenrimponant ôes offàtiops de récolte-battage,

pouvanr nuire t l; ;ir" "" piiJèïJ; té";Ë iuiva'næ (notammeït en double-culture de riz)'

c,esr po*quoi on assist" 
^0""i iout te Delta t un aeu"loppemcnt de la mécanisation des

Eavaux de récolte.

Les groupements vitlageois dc. Thiago sont dot{1*^ -}i::::s mécaniques et de

Eacteurs o"put'rT*i"*i";Ëîil p-;"t ct d'e nouveaux tracteurs viennent d'être acquis (fin

août 1989) par la section-
A Diawar;ôd rvoir fait appcl à.des enrepri.ses privées, les_ sections villageoiscs se

sont dotées en l9g9 d'une -oir*nhèusc-uatteuse it d'un'tracteur- Notons que Diawar est le

premier villagc du p"rm a s'êt e ai*i eftpâ c"nr volonté d'autonomie s'eiplique en partie

du fait des problèmes de retard dans iei trauaux .agricoles imputables aux cntrcpreneurs

privés, not^**;i l"* de ta oeràri" l98z-tg8s, mais-égalementâu fait de la dépcndancc et

du coût o"r r"'trtiérï;p.raires et du devcloppcment de la double culture'

A Thiago, toute la récolte est faite manuellement et ba$ue mécaniquemcnt.

A Diawar, pour l,hivern.gr-l-gb8, enniro" soug-{"-r p*elles suivies ont été recoltees à la

moissonneuse et le battage mécanisé 
".on""*É,627o 

àes surfaces (6Vo ont donc été battues à

ù;Ëni;i-pout la contré-saison 1989, toute la récolte aété mécanique'

En matière de gestion de la prodg,ction rizicole, nous vclrons dans le chapitre suivant

que la Targe de manoeuvie individuelle àit tret hmitée face au rôle considérable des

organrsauons paysannes-. ù Ilttion or È main-d'oeuvre reste un des seuls facteurs

totalement contrôlés par le paysan.
La mécanisation o*r ôireàiion, de recolte-battage risrlue do.n: de restreindre la liberté

d,acrion des producteurs au profit d'un accroissemént d; la dépendance vis à vis des

organisations Paysannes-
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4. Statégies liées à la gestion de la force de travail :

Nous venons de voir que le temps consacrÉ par les paysans aux travaux rizicoles est
asscz limité. Il existe une nétiience générale des agrièulteurs à effecurer eux-même le banage
voire même la récolte, quelles q[e soit leurs -disponibilités financières ou monétaircs.
L'emploi d'une maind;oeuwe salâriée pour effectuei cc t)?e d" |tn?ux-n'est 9"19 Pas un
facteur de différenciation des exploitatiôns (de même pour la mécanisation qui dépend en

outre de décisions collectives).

Il cst cepcndant possiblc de distinguer des différences concernant I'investisscment de
la main-d'oeuvrc famiiiale dans les travaux culturaux en fonction dcs caractéristiques
struchrelles de chaque exploitation mais également selon les stratégies adoptées.

Ainsi à Diawar ccrtaines exploitations se consacrÊnt essentiellement à la riziculture
(ce qui est caractérisé par une panicipation de la famille dans les rizièrcs relativement
impoitante) alors que, rnême si la prioritei reste à ta riziculture, d'^agtrelpréfèrcnt répartir leur
te*ps dc Éavail entre leurs parcclles rizicoles et un j@n maraîchgl(gu un verger), o3 des

actiiités extra-agricoles. C-clles-ci sont en générat pcu importantes à Diawar sauf dans le cas

de certaines peisonnalités qui accaparcnt Ics rcsponsabi[tés administratives et sociales du
village. Du fait du manque de æmpiCisponible et dc leurs capacités-.financières, ce! individus
cmpi-oient parfois des sâtariés pcrinanerits. I^a préscrye dc ]squrgq" -sq une exploitation met
doric en général en évidence lè haut niveau sociat du chef d'exploitation mais elle indique
aussi une volonté d'investir dans les activités agricoles

La stratégie de divcrsification des risques est fortement prése-np -à Th:"gp, c'est
pourquoi dans li plupart des cxploitations enquêtécs, le temps goqsaqé à la riziculture cst

àsser limité et uàe grandc pan des actifs (nonmment dei chefs d'exploitations et des

dépendanrs masculinsl ne travàiile qu'à temps paniel sur les aménagements irrigués.

t
ti
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C. LA PRODUCTION AGRICOLE

CI. LE SYSTEME TECHNIQUE DE PRODUCTION VEGETALE

l. Les cultures pratiquées

Dans les villages du Delta ayant accès à la culture iriguée, la production agricole
principale, nous I'avons vu, cst lc riz. Il cst soit cultivé en monoculture comme à Diawar, soit
cultivé en rotation avec la tomate comme à Thiago où les sols sont plus légers et moins salés
(voir figure N'2).

En ce qui concerne les jardins familiaux, le développement dc I'irrigation est
caractérisé par I'association dcs cultues traditionnclles (manioc, patate douce,
cucurbitacées...) et des cultures maraîchèrcs plus rémunératrices commc la tomate, le choux
ou I'oignon. Certains jardins ont été transformés en vergers et divers arbrcs fruitien ont été
plantés, notamment des agrumes et des manguiers.

I-cs culturcs pluviales sur "diéri" sont essentiellement le niébé et le bércf (cucurbitacée
locale), lc mil ayant quasimcnt dispanr du fait de la sécheresse ct dc la prépondérance du riz
dans I' autoconsommation céréalière.

2. La double culture du riz

I-a double culnrre est une étapc importanæ de I'intensification dc la riziculturc. Elle
consiste, dans le Delta, en la succession d'une culture de saison sèche chaude et d'une culture
d'hivernage.

A Thiago, malgné la présence d'un a:re d'eau douce pennanent (la Taouey), la culture
de saison sèche chaude a toujours été marginale et n'est actuellement plus pratiquée. I-es
paysans expliquent cela entre autres par le coût plus important du pompage de I'eau et la
pression plus forte des oiseaux cn saison sèche. Mais intervicnnent également des problèmes
d'organisation de I'inter-campagne saison sèche/hivcrnage : les terres doivent en effet être
liberees suffisamment tôt pour pcrmettre lcs travaux du sol de la campagne suivantc. Notons
enfin que I'abandon de la double culturc à Thiago est également lié à un manque d'inténêt de
la part des paysans qui préférent souvent se tourner vers des spéculations plus rémunératrices
(J.Y.JAMIN, 1986).

A Diawar au contraire, la double culture tend à se développer depuis la mise en
fonction du barrage de Diama. Dans notre échantillon, scul un paysan (cxploitation Dl) n'a
pas cultivé de riz au cours de la campagne de saison seche 1988. Il avait jugé plus intéressant
de se consacrer à son jardin maraîcher. Læs superfîcies cultivées par les autres exploitants
durant cette campagne étaient assez rcstreintes du fait de la prudence des paysans face à un
type de culture mal connu. Cependant, en 1989 tous se sont investis dans la double culture
(les superfrrcies en double culture sont ainsi passées de 25Vo à 50% des surfaces SAED), ce
qui semble prouver que la campagne de saison sèche 1988 ait été concluante. Mais en ce qui
concerne le chef de I'exploitation Dl, celui-ci a déclaré avoir été influencé par les autres
membres du village. Du fait de l'étroite dépendancc des attributaires au sein d'un même
périmètre hyclraulique, il est pnéférable-qu'il y ait une synchronisation des pratiques, d'où la
pression exercée par le groupe sur certains paysans réticcnts à la double culture.
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3. Les modes de conduite de la culture du riz
(voir annexe N'lO)

De manièp géné4": t" fyltçmg de culturc est un élément important du système
,*.tt{ligue de.production végétalc. Mais dans le cas dcs monocultures comme le riz, c'drt ptui
précisément I'itinérairc technique qui est l'élément essentiel de caractérisation du systèÀe.

3.1. Caractéristiques générales de I'itinéraire technique appliqué par les paysans dans le
Delta
(P.Y.LEGAL, lggS)

- !+-Pfpar?tio=n,du sol est mécanisée et se résume à un simple passage d'off-sct à scc.
L'abandon du labour a pcrmis une baisse _dcs charges de culnrre'et ne-semble pas avoir
d.'infl.uence agronomique-tgg t5pe de sof. Iæ non-uàvail du sol a été introduit à Diawar par
l'équipe de recherche de I'ISRA. Ceue technique est liée à une volonté de minimiser les coûts
et se développe avec la double culrure pour fusoudre les goulots d'étnanglement de I'inter-
campagne.

- I-e-semis (en prégermé) se fait à la voléc dans une lame d'eau dc 5 à l0 cm. La date dc
semis est fonction dc la date dc misc en eau dcs parcelles.

- I',a ggstion 
=dc !'ea.u,est collcctive et diffère.scloq le qpc d'aménagement. Sur lc périmètre de

Boundoum, la datc de misc en eau dépend de la SAEb'. L'irigatio-n sc pratique a U Oemande
(un tour d'eau n'est imposé g!'.en-début dc campagne). Sur lés aménaireme'nts du Foyer desjgltlgt à pi-aw.ar el sur. le périmèæ 

. 
dg T-hiagô, -r" lonl les organiÉtions paysanfi"r qui

décident de la date dc mise en eau et I'irrigationlst basée théoriquiment sur unioig d'eau. Ën
réalité, ce système souffre de nombreuseséxccptions du fait des iroblèmes de fonctionnement
(panqe des motopoTpgs:-), mais aussi scmble l-il, du fait du poieb dc certains paysans qui ont
plus facilement accès à I'eau que d'auues. Noons que les mbdafités de gestidn âe I'ea'u sont
encore très mal- connues (bien qu'elles soient à la base des culturcs irrigriées) et qu'elles sont
actuellement à l'étude.

- I-e dfsherbage chimique est largement répandu. Il peut être complété par un désherbage
manuel.

- L'épfl!9age d'g.ngBis-se fait à la volee sur une mince lame d'eau. Iæs engrais employés sont
essentiellement I'unéc (!es doses conseillées varient entre 150 et 300 kgÀa) et le pÉosphate
d'ammoniaque ou 18.46.0_(la dose conseilléc est de l20k9lha). Remar{uons que ie 18.46.0
n'est jamais apporté en fumure de fond malgé les rccbmmandationi de ta SAED. l,e,
porassium n'est pas recommandé car les sols du Delta en seraient suffisamment pourvus.

-. I4 défense des cultures est en général Éduite, les infestations parasitaires étant jusqu'ici
limitees.

- [,es -Qpérations de récglte et de battage sont traditionnellement réalisees manuellement, rnais
nous I'avons vu, la tendance est à la mécanisation de ces opérations.
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3.2. Déterminants collectifs et déterminants individuels

Afin de mettne en évidcncc les objectifs des paysans à travers l'étude de systèmes
techniques de production, il est nécessaire- dc déterminer lcs éléments dr1-sys-tème qui sont
effeætivement lies à un choix individucl du paysan et de dégager le poids des contraintes
collectives. Lcs déterminants collectifs sont au nombrc de trois (P.Y. LEGAL, 1989) :

- le village,
- les organisations paysannes;
- I'environnement économique global.

Nous avons vu les contraintes liées à I'environnement villageois (type de sol,
disponibilité cn tcrre, possibilités d'auues activités...) qui déterminent le choix des cultures ct
I'intérêt des paysans-pou la culture iniguéc. Il faut à présent insistcr sur le rôlc des

organisations paysannés dans la gestion dcs facterus 4q pry{uction eI sur^ I'importance de
I'Jnvironnemeht économique (à tnaven la SAED, la CNCAS et les fournisseurs privés de
biens ct dc serviccs). I-e tableau N'16 rend sompte du rôle dcs différents intervenants au
niveau des diversc étapes de la production. Nous voyons que la marge de manoeuwe
individuelle est tr,ès limitéc.

L'étroite dépendance dcs paysans vis-à-vis des déterminants collectifs met en
évidence la fragilité dc ce système. t es producteurs sont en effet clposés lux- divers
problèmes de fonctionnement qui peuvent inicrvenir dans la filièrc, çls des rctards dans les
ôperations mécanisées (prépara-tion du sol et récolte-bauage) ou dans la lirrraison des intrants.
Lc choix des intrants cst limité par lc disponible dcs fournisseurs, mais également par les
décisions que prennent les organisations paysannes. Celles-ci fixent mçmq pqfott les
quantités fourniès aux producteurs lorsque le niveau dc nésoryfig de I'organisation limite les

fossibilités de crédit Certains groupements pcuycnt même décider de ne pgl cultivcr du tout
àu cours d'une saison entière Ge fut le cas du groupcment I de Thiago en 1987 , voir tableau
N'17).

L,es décisions individuelles se résument donc :

- au non-travail du sol (à Diawar);
- au choix de la variété (parfois) et de la dosc de semis;
- au modalités de conduite du désherbage et de la
fenilisation (en panie).

3.3. Analyse de quelques choix individuels

[æ tableau N'18 présente certaines données concernant les intrants (scmelqe-s, urée,
18-46) apponés par les eiploitations suivies au cours de la campagne d'hivernage 1988.

Ës données rclaûves au désherbage ne sont pas indiquées ici car la dose de
désherbant appliquée par le paysan est étroitement conélee à l'état d'enherbement des
parcelles qui èÀt variabie d'une parcelle à I'autrc (en fonction du type de sol, de la pluviosité
ètc...); on feut donc diffrcilement se baser sur ce critère pour déceler une quelconque stratégie
de I'agriculteur.

Il n'est pas possible, sur la seule basc des données du tableau ,d'établir dcs liaisons
netres entre les modalités de semis, de fertilisation ou de désherbage des différentes
exploitations et leur fonctionnement. En effet, nous n'avons pas effectué les suivis et les

observations nécessaires (l'étude de la parcelle ne rentraient pas dans le cadre de notre
travail), pennetrant de donner des explications pcrtinentes des différents choix tactiques
adoptés au niveau des parcelles et perrnenant de prejuger du niveau de technicité des paysans
(3s) (36).

(35) (Jne évaluation de la qu.alité des parcelles a été dcmandée à clnque paysan enquêté
(voir annexe N "l I ) mnis n'a pu être complétée par une ohsentation sur le tcrrainfaute dc
temps.

;L
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certaines rlemarques d'ordre génératPeuvent néanmoins être faites :

I-es paysans justiric-nt les fortes doses o" :,":ir- 
(cgmqaraivement à la dose

recommandée î;ï2o"*g{ogi'pr i* csues de mauvai'"i-r"ùe"s-que.leur font encourir le

mauvais prr'uf" "i 
r". saT..inicâË Ti;';r,-aiËilù r" pàrliil'âJt tisqagx-stttiy-9*s' c-'

dernier point Jrt puni"_urier"*Ëii ffi;iù; âffiili;â' Éit"ï"î pooii'"ia oàs parcelles de

"-n" 
à ïucte de là CSS' . .
I-e choix enu€ variétés de cycle moycn (JAy+).ou plus court (IKP' IR 97-84"') se

rérère à airreËnts critèrer. 
-L-"r*Ji* a" !ïïÀïÀ idtqdF qil4 une essrance de

productivité érevée. par ..olË, ir'îtài. oîî";;ridé à tvcte court est souvent lié à des

èontraintes de æmp!; ainsi,à-ù";;'""-iggs';-,;i9ae, àri r"i'-Jt ù tiu"'.tion urdive des

parceres cuttivécs^durant r," Iriiôn-1e.r*J;i# ne""titit" dc sqnc.r dcs variétés à cycle

court pour ra saison d,h_ivern"Ë:ïù;di-'84 oir"*urg-"ilippre"1e" I odns producteurs

Dour ses qualit{s .gusrauvl, 
ï"i, lpssi ;;;';.i.iur" ônôtnmatiol cn huili et sa plus

i,ranoc facirité dc battagr, uîL;î"t"r* i'":;É; *oinq p"*î*ilîË ot"-t:to' Lc mélange de

îarietes peur indiquer un" "îË;Ë 
a;-J,rd;;î lËtÉ.'"ilil;*Ëfiiitique de minimisation

des risques.

I-a éponse^arlplrosphore oes ry11^du 
Delq est à ra fois uès variablc et mal connue'

c,esr po*qorri Ëig.a6.o. "fi; oo p* u,i=rËJprr les paysanr (not^rment à Thiago)'

I-ecomporæmentdel,azoEqstégalcmenlryqlconnueldolgmalmaîtriséqntparla
rccherche que par res 

"g.r.uiË*i. 
q 

"r,-îJnïalrË,,ir" 
de porter un jurement sur les doscs

ffi*HilHlil"'J.:.,:Tesrt,lfu ttnr#un':"'*:iil;HîJf*tri':i'Ë
du paysan ou à;uné su"te$-d";i"tfiirutiôn-0", coûts, ,ii", ;qqtg 3ï iJ *ilieu sont déjà

étevés (ce qù irt *uu"nt Ii crr) te paysdô;;;"n "p"*èvoir 
éf agir dn conséquence'

A Diawar, les données sur la fertilisation azgÉe Tonry-n,-1"-:j;"ne 
manièrc générale'

ra priorité 
'"ôn""*unt r.'-i*Ë ô.Fur 

- rir donnéc aux parcettes 
-'AED 

des chefs

d,eiptoitation par rappo* u,riJor""ites Oîfodtlq{:-défid^rïts"Ceci est lié au statut mars

ï,,#T#i^,,ï.ilu"".ï3,*"$ffr{:*Jîil''Ë:-ïËr#ïiiï,-,îîffi "'ii"iiiÉ"â*
aménagements. En rpvan"rrë, les amé"Ëil;"*d'or nrJiaôft E't."t du Foyei s-ont nJus

ff ffi fi**f;;:::Ëf,l,i:ruîr,ri*:ii*l,tf txi""*":'rury;'r*'#'#i'l'
s,esr investit davanrag, ,uîiè Foyer què 'u, 

,", p.JË d" gouniou*'Est de moindrc

qualité-

A Thiago, nous pouvons norer tes faibles quantités d'intran$ apPortécs par la plupart

des paysans du grgupelent I "" :îTp^T;;;'dpt 
*"*u'êt oes auË:s groupernents' ceci

s,exprique en panig par.ta mauvaise dift;;""*r1 o"îu*en*,"*"ni m""is iuttout par les

problèm", iiàr.ï;'i"i*.iôd;;;i or. ."g È;."îp"T:"\ Ë; î;ii u:I" manque de trésorene' re

si#,ffiii,îf J"-"Jif#Ji,T#lâff 
'ïr'il'*irii;rffi*Lï*'"'iJif Bi''::

herbicid"r, "n 
fonction oe Ieur propre *ËËri" t"tï"Ë;;bjectifs de production)'

'iii,i,Ï,ii,;; Ë;7i oit''o du fleuve sénésat'
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l. L'élevase traditionnel

L'activité d'élevage est pratiquée dans la plupart dep- gxploitations.d" T$o-ct de

Diawar (voir tableau N'2i); clle consi'ste surtout cn un qpc d'élevage traditionnel d'ovins de

""ù 
qui 

"onrrasre 
avec l'éievage extensif pratiqué par les nombrcux_ grouPc! Pegl résidant

àuioui des villages. Outne les 6vins, l'élevage conccrne également les caprins, les bovins

(essenticllement-des zébus) les chevaux et les ânes.

I-es animaux peuvent, soit rester en perïnanence sur la concession (37), soit aller au

pâturagc et t"ntt"t 
"hrque 

too, soit rcsler en pennanence au pâturage. Iæs lnim1ux qui vont
'il pâËr*gr Ou matin aû soir sont parfois pris-en qh-arge.par des bergers Pcut! qui regrouPelt

iJr ânirnaîx d'un même village, mais dad nore éctrantillon, ce sont surtout les enfants de la

famitte qui sont chargés de È g1nl9 du petit bétail. Lcs bêtes 9yi -res.tent 
en pcrmanence au

oânrage'(essentiellerient les bdrrins), sont quant-à elles confiécs à des bcrgers peul.l.

;--à;ùr du pâturagc, ies animau* reçoivent à la case une alimentation

compléméntuir"- 
"o.nporêr 

en $rande pa,ge par ql ious-produits agri-"9lt_t (!oin' adventice

àù ri'r ou de la canne à sucre...i; ront igalemènt utilisés dct sous-produits dc I'agreindustrie
(son de riz, dreche de tomate...) et plus rarement dcs tourteaux.

L'élevage traditionncl est surtout conçu -cgmne une "caisse d'épargne" et oomme un

élément de pt"itig" (surtout pour l'élevagg É"in1. Ainsi ccrtains animaux sont vendus pour

couwir des besôiris ponctu"ti et en reuanéhe, tors;que les conditions de trésorcrie sont bonnes,

le paysan pcut inves-tir dans I'achat d'une bête-L r 
l-ei ovini 

"i 
iér éaprins sont essentiellement autoconsommés, surtout à I'occasiorr des

fêtes (mariager, Uàpæ*"r,'fêt"r religieuscs (notamment la "Tabaski" ou "fêtc du mouton")...).
I-es chéi"ùi ei lei ânes son-r utiliséi pour le transpon (la charrctte cst un moyen de

locomotion 
"rr"r 

tep*Ou). Remarquons que ies chevaux de trait bénéficient d'un traitement

ri.rpti*nri au nivéau alimentaire;^its coûtent cher à I'achat (le chef.dc I'UPA T10 a acheté

iôn 
"ï"rnal 

plus de 200.000 F CFA) et à l'entretien (environ Zkg$e mll.pg joQ.
l-es^ charges conccrnant f'élenag" traditionncl sont Lès réduites. En dchors de

I'inrraconto**Ëôn groOuits cr sous-froduits végéguxl I'cssentiel cst constitué par les

achats de sous-ptoOuiË agro-indusrriels^ et par le silaire des bergers. Ils sont P3Yé.s 
soit en

-gé"i (pour doïner un oîdre d" go!4rur_, gn des paysans suivii paic 300 F CFA/mois par

bovin en confiage), soit en nature (paddy, thé, sucre-.)-

2. Interactions s.vstèmes de culture - svstèmes d'élevage

Nous avons déjà indiqué quelles utilisations les système-s d'élevage 
- 
faisaient des

produits 
"t 

rour-IioOuiis des systèm^es de- culture : directemeht par I'utilisation des produits et

Ioui-proOuits vé!étaux sur le ênamp ou I la casc ou indirectement par.le paiement en nature

de cenaines chaigei (confiage des bêres). Si les cultg-res-peryet-tent de dég|g!.r un.surplus

*onetaire dépassint lès beso"ins immédiats de la famille, Pagricgtte.ur peut decider d'acheter

des bêter poui fiuô"r son épargne. Ainlià Diawar les très bons nésultats obtenus en 1988 par

f'exploit.iion ô4 ,ur les pàrce"lles SAED s'est traduit par un doublement du cheptel (3 ovins

en 1988, 6 en 1989).

c2.

st formée de plusieurs UPA, Ies chefs d'UPA élèvent

généralement leurs bêtes en cotrunun (mis à part les bovins)-
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L'utilisation des produits ci loulp$:lîl:*,L""Ï:t?Ïitf,,ïnÏt"#r""fià'ff:'fritrL'utilisation des produtts ct sous-Proquru tDùsù *- ' 
Ë;;;fi;"-bénéficient d'une fumure

curtures"r,quiiii:*:iX"{*'g;,Xm'*Hlirltiquenlesli3#Ëîb:{*^'f"J:i
#; ;iq:"'"ïâ;"-i *1*tf i11' T1I fi' * iltqËî ":, 

i s l-: 9byy*jy i::
"ig*iq"e 

pônenant des déjections anrmales mars çç*E "''"Ë; fi#if t'nus à l'écart des

p1rye$' ,-'-ryf:.i^9',.::':*3tiT-:ïîJ:'#iÏ-ii"#' -':- ;:^- ,-Ëffi;t'"Ë";Ëi*;:f ft**:l*"'"#1Xti*;ff ;ffit**: i,ï"ffii:Ëff ËIffi3i'i fig"r::iTliïp.,i' 
bovine) pour ra réarisation de

" 
Zre raniderircnt abandonnés (voir

f;n:ï:;*T$,ffiiTff,HrHi,3â,iriiliï'iilJ#,#eiaie'i''ntabandonnés(voir;;;;. rêcolrcs dcPuis lcs Parce4es

;*ËXilâîî":."ffi iË#ffi:fffirH#î'Ë#*'*i';*P,":î:::ffi ii::ï;à;i,i.ï[ii"iqff]ffi:Ëiiï#r ffi ;îË;;fii'o; par dcs chevaux et des

L:#J*l; l'd;i*nt effectués par les ânes.

Au niveau des cxploitations' l'élevage n'.est -?* .torlloqs-lniouement 
de brye

tradidonnel;ainsi,des@ration:t;:lf::*]t[l*,":Xl;1';*'ffi nnntiJ'"#i*:

3.

ifl'#i| il:l1lJ'ffËïËri:l',itJffir'iir *it *éne {tit" individuer et concerne

arors un peur 
"d,rb* 

d" F*iôe:Ëi'd" î'ùËiï4.ïiniil"iùJ" i"-t98e un bovin 7s 000

FCFA et re chef de rup410 en a *".niu Lois -pg*-z'ù 000 FCFA)' soit menê pat

plusieurs puyrri, A*t f t"1tg d'uq goop"*Lï â'intd,tetéconomique (GIE)'

- r-e,chef dc l,upA T10 (yoir*1rr1r-l,i:r, éiùa" oïé.r N'il-qiri oisnosc d'une tnès

erande maiuisc de r,élevaei"tàbî "-ii"riïir-Ëlil":"'-uilbiÈ 
l'epvage avcc d'autnes

iiuageois er à monté on" "ortàti6n-t"uarr.i;Ënl-gfg topet tiàn consistanià "lqrsscr 
des

ovins mâres pourt",,"norJî,iïà**, aîr"-"rïuâta-y5'ql autre pa'san suivi à Thiago

(upA T4) est uésorier a, "9.dËîiir-.rrrrâ,iîlùI" 
cu.pÂ ii) nout â râ'it Par dc sa volonté

d'acquérir de la terre -pol5 
dé""."p.p"t A911tidtés d'cmbouche'

- 
r-e,président du Foyer oei5'eun* or-Ëi.i;-oÈA Ëzi u"ut lui aussi s'investir dans ce

nrDe d,activités et a acheté oné ol""in, l,guins 
dani ,"ur-frttp"ctiu"' Il existe à Diawar un

Gb d,élevag;#; tutùn O"s Paysans suivis n'en fait partie'

ir

i
1

i
t.

4.

II'
i

Nous venons de voir que r,élevage traditionnel a surtout- poqr but d'assurer une

épargne- qguy"ni àtr' oeuroqudpo;a;!,ËËt"ùt *1;Ë!!: I-e nombie oc b'êtes présenæs sur

res expro,t"uoni êst donc ilî#èËîti;Ëiiôi au niveau de capitalisation des paysans'

L'érevage joue égaremcn, un ,ôi;;;iJ ùËl"*;giri rèni' ^la. présencc dc bovin est

particuriè.rgme,nrintéressanæ'Lprenore "nio*pt" 
en raiso; d; rt-itotion de "prcsdge" qui y

esr rartachee. r.-es paysans.rcsffi';# tr**ëier:i:11,i'to"iur"tnent) sc distinguent donc

souvenr par l,imporrance o" à,iîîil;i "i;; ra posscssion de quelques bovins'

Les operations d,cmbouche menées par certains exploitants rentrcnt dans le cadre

d,une sratégie de diversification ar, ,"*rril Cîyp"-er;;,i"ii3s tépono à un objectif

immédiar d,acquisition a" ,"uli", *""e,"Ë, ;rù;lid d;ii-it*"*eht d'un objectif plus

large de sécuriËation d"s ,eue";il; r* pùîil;;;iituttià"'oirnîit", noummcnt à Thiago'

L,e fait de s,invesrir dans r,élevage rygr,éq1l-:T.n, 
rerever en panie 4',u1". forte

attirance personnelre du paysan,.pour .1.1J u.îivité, éo**" c'est le cas pout le chef d'uPA

Tl0 qui est Ë;iii;utt ptuiun élàveur qu'un agriculteur'

"-- t

6a c" q"r ^,@ 
chez ies worofs qui ne sont pas éreveurs de tradition

'coitrairement atu Peuls et aux Maures'
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D. UTILISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DES REVENUS

I-enz est à la fois une production viwière (c'est la nourriturede basedc laplupart des
sénégalais) et une production de rente.

Nous allons tout d'abord traiter du problème de I'utilisation de la production rizicole
et notamment de I'autoconsommation familiale en rclation avec les résultats obtenus à Diawar
et à Thiago. Puis, après avoir estimé la pan des différcntes sources dc rcvcnus (agricolcs et
extra-agricoles) au niveau des exploitations étudiées, nous mettrons en évidence les
principales stratégies existantes en matièrc d'utilisation dc ces revenus.

1. Utilisation de la production agricole

1.1. Utilisation de la production rizicole

Le mode de gestion de la production diffèrc selon le statut de la parcelle récoltée.

L. 1.1. Parcelles vivrières

La production dc la parcelle viwièrc ("tolu njëI") est géréc par le chef d'exploitation
(CE), rcsponsable de I'entretien du grcupe familial. Chez les Wolofs du Delta, cette
obligation cst exclusivement masculine. Le CE doit fournir les céréales (ici lc riz), les
aliments de complément (poisson, viande...) et I'argent nécessairc aux dépcnses journalières
(achat de condiments etc...) (311.

Après la nécolte et le banage du paddy, les CE prélèvent la pan correspondant aux
différentes charges de production ainsi que la dîme ("assaka"X40) représentant théoriquement
ll20ème de la production. De plus, des dons d'importance variable selon les capacités de
chacun, sont effectués dans le cadre de la solidarité familiale ou pour des raisons de prestige
(dans notre échantillon, les dons les plus importants sont fait par les chefs de village). I-es
quantités de riz néccssaires à la consommation du groupe familial sont stockées dans les
greniers à céréales. Inrsque les conditions sont particulièrement défavorables (faible
production, arriénés de dettes importants), I'approvisionnement du stock viwier p€ut être
privilégié pat rapport au paiement des dettes. l,orsque la recolte est suffisante, une part du
paddy est vendue à la SAED.

A Diawar, ce sont les parcelles SAED des chcfs d'exploitation qui ont le statut de
parcelles viwières. Elle s supportent donc la quasi-totalité des charges communes à
I'exploitation, notamment I'autoconsommation familiale. D'apÉs les résultats de notre
enquête, nous pouvons en déduire que les quantités de paddy produites sur ces aménagements
perrnettent à la quasi totalité des exploitations de Diawar une autosuffisance alimentaire (voir
tableau N'22). En plus des quantités stockées au niveau des grenien familiaux et malgré la
part considérable des frais de production, le surplus commercialisable est souvent important.
Cette situation favorable pounait s'améliorer avec la généralisation de la double culture qui
devrait perrnettre un étalement et une augmentation globale de la production annuelle.

(39) Au contraire, dan^ç la plupart des sociétés rurales sahélienncs,la respoutabilité est
partagée entre le mari qui doitfournir les céréales et lafemme, chargée de
l'approvisionnemenl en ingrédients rentrant dans la composition de diverses sauces (O.
TOURE, 1988).
(40) L'assalca est un impôt remis aux responsables religieux pour être redistribue au plus
démunis.
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Au contraire, à Thia.go, lcs producrions issucs dcs -parccllcs 
vivrières sont cn général

insuffisanæs pour asluriq,.ii-!;Ëïî;îilruiË t"tit rt6rc"t-N,zal' u mapurc panic du

$$rçffiffi;:tirr;*unnlrurommlx*i
*.,"H:î',1",àiËli'i:1":ËËLË"i.:#:#,*.:H*s'l$i'fff""'Fffii

f*ts.m,Uilqry9iffi9.q;pi'r,qËË4gqrgfi
subvient à scs bcsolns grac€

poteries...)ctncmanircsæd.;i#Ë;-i;-r"",-ir."nl$lïTæSii"ffiffi$P;"i:

$xï[*n*x*ry1.::.txl'xi:ll"ms:tr**#*,ip*if ffrt"'aiir
àuï* lo*otËnt cn grandc partic au trayai] 0u !o11-1
à;;;tffi."" quJtcofiquc intcnsification dc la producuot

1.12. Pocelles til2s dépcitilut" ct ptcclles de Foyet

,"**,""Êff ËlËËH'ol*i*ffi "Ë,r'ËiËi{:};:fi,$fî,-ffi jl

îl#E*ffi 
'$'it$hffiïir*xfr{*uffi r*Ïffi ffffi *

nçm**-,*t--WfS+Ug1glry$ffi
ex'tra-agricores).ooi'911q$i'J-"i'!ï;É"r;Egitt}""fltf ffi*H1'ff#"ii
ffi 'sFt"ifu '::iiËrfJ'ffi ffff ii.'Ë'fff "i,'It"T;.'#:;g;11ffiiài"ièà. e ôi"*ar, cetypc'dc situation cst Plutôt repre-se

A Diawar, apas pËmïii ies itrârges' t ar-genl issu acs parcclles du Foycr cst

redistribué aux différcnts ;ilt'Ëtd au pËrau *' 'tr*"*i#.fi"ÏffiiâÎfl il:
#$:,*;:t'#fJ"'i".xli'i"i""l$:"Î.1;-llmt"it*;d'Ë;il curturau:r *ntl;'ôi'
rémunéés. cependant' o" iot-aË ànti"mentï médiocrcràu Foyer villageois' lcs rcvcnus sont

souvent limités, toi* nu"''o" 
* 

'/

I -13. Parcelles prîvées 
fonction

Les modes dc gestion dc la production issue dcs parcelles privées varient en t

des svstèmes d'exoJllriil"l;* 
o"s parce'es privéesfamiliates, la producrion cst rcdisuibuée'

apés paiement r", 
"r'"'g"tlËnii-i"" 

P"*ontè.t ul"nlltii'nJ" Lèiii" à tous-les ravaÙx' En ce

ouiconcernclesgranos'-*r.ànè'privéscollecti-fiilexistcdiffére-ntslypcsd9
fbnctionnernent. Mais gtoùaËii"îii'i"-proou.,inn. scn.-à ôuudr tes charçs financièrcs et a

supponer tes charges .r.";ilË;;i ii .t" fon"tionnÀËni r" .utptr. éTant rcdistnbué aux

diifbtents membrcs du GIE'
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A Thiago, scule une dcs cxploitations suivies possèdc un projct privé cultivé en riz-(en
rotation avec l-a tomaæ crlmme sur les aménagemcnts SAED): Lcs résultats_ dcs parcelles
SAED ne sont pas représcntatifs des perfmmanæs dc cetæ exploitation car lc CE se consacre
esscntiellement à son projet dc 15 hectarcs dont I'cxploitation cst I'un dcs moteurs de sa
réussite. Lcs rcvenus générés sont en effet considérables et sont totalcmcnt réinvestis dans
I'agriculture (cnretien ct amélioration d'un important parc dc matériel et dc machines
agricoles, aménagcmcnt de I 0 hectares supplémentaircs...).

1.2. Jardins et crrltures pluviales

La production issue dcs jardins dc décruc est en grandc panic autmnsommé€.
A Diawar, cn cc qui soncerne les jardins irrigués, une grandc part dc la production cst

vcndue et pcnnet de couwir les frais d'irrigation (gas-oil, pièces dc rechange pour la moto-
pompe...) et dc main d'oeuvre florsquc la culture cst asstréc par un dépendant); les surplus
dégagés sont en général utilisés pou les dépenscs oourantcs dc I'unité dÊ production.
Cependant, en 1988-89, les récoltes obtcnues ont été globalement médioses du fait d'une
invasion dc criquets. Quoi qu'il en soit, à Diawar, les prcductions maraîchères
commercialisées rcstent négligeables comparées aux rÊvenus issus dc la yentÊ du paddy.

A Thiago, la situation précairc d'un grand nombre d'exploitations fait que les jardins
familiaux pcuvent jouer un nôle importanr C'cst pourquoi certains chefs d'cxploitation
cnquêtés cnvisagent dc mettre en culture dcs ærres familiales non cxploitécs ou d'améliorer
les conditions dc production des jardins acnrels (notamment par I'acquisition d'une mott>
pompe).

I-cs faibles productions dcs cultures pluviales sur "diéri* sont utilisécs pour la
consommation familialc (niébé) et animale (bérefl.

2. Résultats économiques de la riziculture et utilisation des revenus

2.1. Résultats économiques (hivernage 1988)

L'analyse des résultats économiques par exploitation permet dc fairc dcs remarqucs
d'ordre général.

La figure N'4 monEe qu'il n'y a pas dc rclation directe entre le rendement et le
montant des charges (coût de la récolte-battage mis à pan). Ceci s'explique en grande partie
par la structure des charges (voir tableau N'25) : les charges modulables par les paysans
(intrans) représentent moins d'un tiers des chargcs totales. Lc rcste étant surtout constitué pat
des charges proponionnelles aux rendements (nécoltc-battage) et des charges forfaitaires
(travail du sol, irrigation). A Thiago la part des intrants par rapport aux charges totales est
plus faible qu'àDiawar (247o contre 30To) ce qui laisse entrevoirune moins grande marge de
manoeuvre des paysans de Thiago.

[æ coût des charges par hectare est assez homogène et le nivcau des charges est
important. [æ ratio charges/produits est ainsi supérieur au "seuil d'incitation" généralement
admis de 35lo pour la plupart des exploitations suivies (seules une UPA tle Diawar ct une de
Thiago ont échapÉ à la nègle) (voir figure N' 5).

l-e, problème de la qualité des aménagements déjà évoqué est ici illustné par la
faiblesse des revenus issus du Foyer ct notamment par les revenus négatifs de deux
exploitations (UPA D4 et D8) (voir figurc N'6).
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Malg!é le manque dc rclation cntre le rendcment et les charges, i-l cxiste au niveau des

oarcclles sAED dc Dia:w.r,ro oep"r,o"tto ars"" etooite "nt* 
le reienuûra ct le rendÊmcnl

^ Du fait dÊ la grande ;Ë'Ëiliq;:-*ndcments, noâ**"nt à 'Ihiago'.soÏïôË.ffi

*Ë"rË's'fffr *f*Ë#:m[uFàl,tg.:n**ii#eiË],i'26)inii"i*n
avec ra variation dcs ,op"rn îË 

"rrti"e"r 
Ë-qoiôii'-a"n- Notons enfin oue les nevenus par

exploitation ;;L _4ô6.r"*cnt bcaucoù; ;iil i;p"rm; â Diawar qu'à Thiago

(respecurr"^"iiTlm3.om FCFA en moyenàe dans notre échantiuon conûe 203'000 FCFA)'

2.2. lJtilisation des revenus

A Diawar, l,csscntiel dcs revenus dcs familles provicnt dc la riziculttue (voir tableau

N.27). ccpendant, cn liaison-""* la stratégig pqysan!1 o;étatemenr des revenus' la plupart

dcs produræ*, ôndnuenr e';;;t"o o"s ,Ëti"ités annexes. Par ailleurs, lcs revenus cxtra-

rizicoles pcuvenr dans ""rùir-*r Qtrc importants, ætJ les rËvenus issus dcs activités

immobilières ti rotn*erciales drr chef dc viltage.

Le produit de la veqæ dI naddv sert--en pFi" à rémunérer les dépcndants ayant

panicipé aux rravau* agicoiii, le iestc-"rt-teinï"îd d"tt; i';?iit*Égn dci conditions dc

broduction. on observe on"--nJu" ænaarË ïî;éq;ip"*"ni d"t 
"*ploitations 

(voir tableau

î,{.zg). Ainsi, _routqs res uniùi o" prâuiti"î-*igi.ài*-énro&s sÊ sont dotécs dc

pulvérisatetrrs. certaine, "*pËt"tioni 
iti"rt*r"nt ddr I'acquisition dc srcupos motÈpompo

io,o 
'irrigation 

dc rpy* j.ffilt *rft;hJ,i;" o" tr,rtr rrtËn.g"Per.rts lrivés' La riziculturc

ravorise donc à ta rois uniîË;ifi*tion Ë l" irydll"dilîgicote,ét une cxtcnsion dcs

superficies cultivées. oot ri'îgri"rlr.tt", d;"î*i 
"?tiuitgiiôti"-nn-oe"s 

gÉcc-à la venæ du

pa-ddy (décortiquâgc, comrnercË, Eansport ..l: C"q t*'ggtl O" Aiversifrcition des sources dc

revenu esr surout ,oop,é" e pia*=âr, ;;'lo 
-*t"n 

a?oprôit"tion les plus dynamiqucs

(membres dcs-ganaes râmiît"; t;"1r"É"i oitùiant dc ff;il; i*pott-æs' Plus qu'un désir

de sécurisationl la diversincation_peui*tËtJt-il ilôujt tu d'aùtonomisation par rapPon

auxstrucrunesd'encadre*"n-ifS.qE'Detorgani:lryii.Pgsannes)'
I-cs revenus de la riziculture permelenr aussi onJ *Lrioàtiqn lotable dcs conditions

de vie des famlles (achat d'équipÊpèlq d"rgrtig".t, ".erioàtiôn 
dc I'habitat"")' A cc Étne'

' 
est intéressant de norer q.lg g d", l t .;î;Ëer;pioiâhô" ènquêtfs à Diawar cnvisagent

d,agrandir reù maison ou'd'"n constnrirc une auue' ;t-rment- (potu 3 d'entre eux) en

nrÉvision de rarrivéc d,une no'velle epouI.]I- Ëénâii*d;n o" li'polygamie cst aussi un

5**îi'*,g"m:* âîfri##"Jii$Ëiffii* "n* res exproitations. Lcs *g:
familtes déjL éit "i ," ortiîôJnïIut i'irnpo'nance dc leurs revcnus ct dc leur niveau de

;pi,;ir, *il,;#rf;+"'iffrd,îH:"i",'s J*ï;lï"- Ë'ir'"Ëliô'ù Ë'"'i5Âexercécs et
des upA D5 et D7 est tnès significative. f#"1Ë Ëirotique monte que le haut niveau de

capitarisatio-n T" àrt"in"r-"ifioitations -t putroit pout-àtigine I'existùce d'activités ex'-

agricores teue t,ulA Dll_ (r-ril#;ô;t]Jtuo. d" 
"æ 

N'3) dont [c chef est entrcpreneur en

maçonnene er qur excrce depuis Lg!\;L-t",i"ité très Jirungoui.e de décortiquagc du

paddy. n rinveïr", d,"ut 
"s-paysans 

ter i"'rrtii o" r;uÈÀ na (voir annexe N'1, étude dc cas

N. r) onr un niveau de capitalirition .rr"r uu, i*ilq-y"--cnr aux autnes cxploiutions étudiécs);

us ne bénéricicnr d,au"uh port" à h-autg;rd;"qiriqq."î'*i" aù viltasg-t:#"iïl Sl'trij
principal r,"iièiiààiion ol'À'iîàu àê uito" r"ut famitle- L-a rizicultur

reur systeme de.production,. ccpeleil"ér-"*proit^ntr ont souvent tcndance à diversifier leurs

activités (dans la mesure des moyens 6*lillt::*;;;try""lit9tl' Du fait du biais de

no*e echantillon certe .ucËlri; Jtôloiohm est très pe u représcntéc ici'

A Thiago, la divenification des activités ryrm.et à un gtT{Pmbre d'exploitations de

pallier a r;in*-r.iisance o"ï-p.oauctiqry. iri.or"r'(uoir'taut"."u N'29)' lâ tomatê' cultivéc en

con'e-sarson froide ,u. t", fii"* SÂeo î!"*qu" r"r conditions financièrcs des groupements

re permettent) esr en généàiutiliséc pou; à;Ëit"; à",i"r f-u"n-t de la culture du riz'

t
fl
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Lcs activités salariées tiennent une place privilé grêÊ, dans les systèmes dc production.
I-es salaires scrvent esscntiellement à I'cntretich du grcupc familial (achat d'aliment, de
vêtements etc...) et au rembourscrnent dcs dcttcs. Lcs faiblcs raenus tirés dc la cueillettc et
du commerce dc détail cffectué par les femmes sont utilisés cn partie pour lcur usage
personnel mais permettcnt aussi parfois dÊ compléter la dépcnsc journalière du chef
d'cxploitation lorsque celle-ci est insuffisante. Iæs surplus réinvestis dans les activités
agricoles sont en général limités (voir tableau N'3O). Ainsi, le nivcau d'équipement cst
globalement tnès bas (scules dcux exploitations suivies disposent dc pulvérisateurs). Au
moment dcs traitements herbicidcs, les paysans doivcnt souvent fairc appcl à dcs pÉts de
matériel aupês dc parents ou amis. Quoi qu'il cn soit, les paysans scmblent sc désintércsser
de la riziculture et sont surtout prets à s'investir dans d'autres activités rcls le maraîchage,
I'arboriculture furitièrc, l'élevage ct surtout lc salariar

Remarquons ccpendant que certains paysans n'cxcrçant pas d'activités sufEsamment
émunératrices voudraicnt améliorer leurs productions en riz, æl cct exploitant qui nous a fait
part dc son désir dc refairc le planage dc scs parcclles si sa sinration financièrc le permettair
En rcvanche, nous I'avons rnr, d'autres UPA en situation précairc semblent se oontenter d'une
autosubsistance à court tenne.

A Thiago comme. à Diawar, quelques grandes unités dÊ production agricole sc
dégagent du lot et disposent, grâce à la combinaison d'activités salariées ct agricoles de
revenus suffisants pouvant êEE mobilisés sous forme d'investisscments productifs (achat de
matériel agricole, misc en valeur ds ænes, achat dc cheptel...).

A Diawar, les modalités dc gestion de la production issuc des parcelles rizicolcs sont
pratiquement les mêmes dans toutes les exploitations suivics (paiement des charges, de
I'assaka, stockage, ventcs). On note ccpcndani des différpnces quant aux quantités attribuécs à
ccrtains postes.

I-es quantités de paddy destinécs au paiement de I'assaka ou à dcs dons divers
dépendent du niveau dc production obtcnu mais pcuvcnt aussi êuc rcliécs à un objcctif dc
prestige et d'autorité, surtout pour certains cxploitants parmi les plus puissants comme le chef
de village (ccci est également vrai dans une moindre mesure à Thiago).

Il existe différentcs stratégics conccrnant le stockage du paddy pour
I'autoconsommation familiale. Ainsi, dans ccrtaines cxploitations, lc paddy cst stocké cn vue
de "l'autoconsommation élargie", c'cst à dirc qu'une panic cst revcndue progressivement
aupÈs des boutiques du village pour I'achat d'alimcnts dc complément (poisson,
condiments..). Par contre, dans d'autres cxploitations lc paddy stocké est utilisé pour lc strict
approvisionnement en céréale (dans ce cas, c'est I'argent issu de la vente du paddy qui permet
d'acheter les aliments de compléments). En outrre, certains exploitants semblent prévoir des
quantités justes suffisantes pour tenir jusqu'à la récoltc suivante (lcs greniers sont donc
approvisionnés alternativement à panir dcs récoltes d'hivernagc puis dc conue-saison) alors
que d'autres stockent des quantités importantcs, issues de la campagne d'hivcrnage, dcstinées
à assurer I'approvisionnement sur toute une annéc (comme lorsqu'il n'y avait pas dc culture
de contre-saison); dans ce cas, la production issue de la campagne de saison sèche scrvirait
essentiellement à procurer des rcvenus monétaircs.
Ces différentes manière de gércr le viwier renvoient plus globalement à la façon dont chaque
paysan perçoit la notion de risque et peuvent être reliées aux stratégics à plus ou moins long
terrne en matière de gestion des revenus. I[ faudrait cependant approfondir ce point car, du fait
de I'imprécision dc I'estimation des quantités stockées, il était diffiôile de déterminer
clairement les stratégies adoptées par chaque paysans cnquêtés.
Toujours est-il qu'à Diawar, dans la plupart des cas, la production rizicole suffit largement à
satisfaire le principal objectif des paysans qui est d'assurcr I'autoconsommation familiale.
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A Thiago par conge, les quanti-tér_ dc paddy produiæs_ sur les parcelles SAED sont

globalemcni-u$i iaiUtes. tr 
'c-st 

dônc difficile'dÊ qfdnguer dcs 
- 
stratégics paniculières cn

ffiùè* d" gèstion do c"nc 
-proAuctiôn 

pgisqg'clle . 
cit cssentiellcmènt utili$ pour le

remboursern"ni O"i dcttes de 'campagne. L'anâlyse du nivcau d'cndettÊment dcs. paysans

;pè;-d"a orea"isarions paysannes pcnner é'évaluer les nésultats. a-gronomiqYgs et

e"ônô*iques d"i-;ipÉit"Cohs er pout mettre en évidcncc le. manque d'intérêt accordé à la
riziculnrè. f-a rcctrerche d'autres sôurccs de revenus cst donc ici prépondérante.

A Diawar, tous les exploitants ont investi dans I'achat dc matéri.l d" pulvérisation,

ceci etant tié à I'intgét généralisé porté pour la riziculture. Lcs revenus issus dcs activités

riacotés p"ttnitænr une imgUoratioï dcs'conditions matériclles dcs paysans.. Cepcndant cet

;bÈdf Ëil;""* prig{$re pour les cxploitants les moins aisés. Potu les auEes, il est

p9i5i5tr O" aiiting,rdr différcntès -stratégiei omccrnant la ,g"ttig,l$t lËYenus. Certains

réinvestisscnt pti"Ëiprt"ment dans la riziàulnrre, notarnment dâns I'aménagemcnt et la mise

en valeur de tËrrainï privés, d'auu€s s'investissent surûout sur dc-s jardins faliliaux' ou se

èôn*t"nt à O"r oti'"itgs éxtra-agricoles; on rctnouve souvent dans les. exploitations une

combinaison de touæs ces activitËs, chacune ayant une importance relativc plus ou moins

grandc.

A Thiago les niveaux de rÊvenus varient en fonction des activités exercées. Ils sont

,oo"rni ptur iiiUles qu'à Diawar et sonr corsacrés pour I'esscntiel à I'cntretiel du gFgule

ia*ifirf.'Ccrtains c*iloit"nts désirent améliorcr lci conditions dc la production agricole
(amgnoration dÊ la ilualité dcs aménagements rizicoles, achat d'une moto-Poryfc pour

irig";; * j.rAir famiiiat....), clpendant rp"tr-quelques-uns disposcnt dcs rcvenus suffisants et

invËstisseni datts dcs activitgi rémunérauiies. itemarquons enfin qge ccrtains -paysans
semblent sc sontsnter d'assurçr la simple subsistancc du groupc familial ct sont donc peu

réceptifs à une inænsification de leur système de production-
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E. SYNTHESE

l. Objec{ifs et stnatégies des paysans

Il ressort dc cette énrde que les stratégies mises en oeuwe par les paysans en tnre
d'attcindre lcuns objectifs dépendent étnoiæment des conditioni du milieu (narurel,
économique et social) et notamment dcs disponibilités foncières.

Ainsi" à Diawar, où les surfaces aménagécs sont importantes, le fonctionnement des
gxploi-tations est principalcment basé sur la riziculturc. L'iniérêt dcs paysans pour la culture
irriguée est caractérisé par I'investissement important dcs exploitants sur lcs parcelles SAED,
notamment en 

- 
capiql- (maind'oeurrre salariée, QuipcrnenE...), par l'âdoption quasi-

généralis&, dÊ, la double+ulture et par I'extension considérable dcs aurcs aménagements
(Foyer et Érimèues privés). Iæs bons niveaux dc rendcments obænus globalemeni sur les
parcelles SAED scmblent indiquer I'existence d'une assez grandc tÊchnicité dcs paysans et
Pcn-nengnt d'assurcr I'autosuffisance alimentairc des familles. Cc principal objectf étant
aneint, d'autres objectifs peuvent êue pcrçus.

En ce qli concerne les dépenqaqq, les possibilités d'attribution dc tsrres sur le Foyer
et stu le périmèuc SAED (pour certains) leur pcrmenent dc satisfairc dcs désin d'autonomie
financièrc ct d'émancipation.

L'imporancc dc la production en paddy, en liaison ayec I'accroisscment de la
gupgrfici"- qq doutle culrurc, pe_rmet {e dégager un surplus commercialisable.non négligeable
(mais variable sclon les unités dc production).

Une part importantc est réinvestie dans la riziculture (achat dc matériel, d'intrants,
9tc...) mais ccrtains_paysans choisissent d'élargir leur processus dc production en diversifiant
les cultures (maraîchage, arboriculture) ou en développant d'Cutres activités (élevage,
décortiquage,...)

- I*f paysans sont tous désireux d'accroître leur foncier, mais seuls ceux disposant des
gapagitls financièrcs suffisantcs bénéficient d'aménagements privés anribués par ie Conscil
Rural. Parmi eux, une minorité privilégiée issue des familles traditionnellemcnf prééminenrÊs
de Diawar, seqrblc avoir po-ur stratégie centrale I'cxtcnsion du domaine foncièr cc qui est
illustré par I'existcnce d' aménagements privés tnès éændus.

Par ailleu$, ce sont les mêmes qui accaparent les postes de responsabilité au scin des
organisatçnt villagcoiscs (sections villageoises, groupements dc pioducteurs, Foyer des
jeu.nes). Ces organi-sations jouent un rôle considérable dans la géstion de la production
rizicole et la marge de manocuwe individuelle cst très limitée.

- A Thiagg e! rcvanche, on assiste globalement à un manque d'intérêt des paysans pour
la riziculturc; la faiblesse des superficies exploitécs ne permeuant pas de dégager- des
productions suffisantes pour assurer I'entretien du 

- groupe -familiat. LtU;ectif
d'autosubsistance e!t_ donc prioritaire. La principale stratégiè adoptée pour aneindre cer
objeclif est la diversifîcation des sources de rcvenus. On assiste ainsi-à un développement du
maraîchage, de I'arboriculture fruitière et de l'élevage, mais surtout à la prësence de
nombreuses activités extra-agricoles. Dans les unités de production de Thiago, 

-le 
salariat a

une place pfnondqrante car il permet une sécurisation du système, grâcè à I'apport de
revenus réguliers ct il pnéscnte I'avantage de ne pas nécessiter d'investissiments.

C-ette straté_gie dc diversiFrcation des activités se retrouve même dans les quelques
exploitations bénéFrciant d'importantes attributions foncières. C-eÆi mer cn évidence te èôté
aléatoirc du système de culture irriguée, du fait de l'exiguité des parcclles mais également en
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liaison avcc lcs disfonctionnements existants au scin dcs grotrpements de prodqcteqrs et le
pro![ème de !a qualité dcs 1mé.nagemenæ, En ouEE, ]c rigque encouru cn agiicutture inigrree
est d'autant plus grand qgg le niveau des charges cst élevé. 

'

Iæs revenus extéricurs, en plus de leur importance dans la cogverttgç dcs besoins
alimentaires et monétaires dcs cxploitations, inteïrienncnt égalcmcnt dans tC processus
d'émancipation dcs dépendants.

I-a statégie dc- colonisation foncière intcnsc qui exisæ à Diawar n'est pas possiblc à
Thiago. Cepcndant, les quelqlcs ûerres disponible-s srxtt aussi accaparéc, 'prr'quelqueJ
P.aYfns. privilégiés.- Certains d'entre cux étCndcnt leur foncier par l'àcquisidon dc ûerrps
situées hors du tcrroir villageois.

Néanmoiot, Pory un grand nornbrc dc paysans, la situation demeure précaire et la
rechcrche de travail rémunéré entraine une Èn-dance à ta simplification Ocs itinéraircs
techniques au niveau dcs parcelles.

I-a figurc N'7 schématise la situation globale dcs deux villagcs.

2.

En raison de l-'rypo*ce des contrainæs collectivcs qui pèscnt sur les agricutægn et
qui ændent à homogfnéi.scr lqurs pratiques, il n'est pas facile'dc'mctue en évidcice, dans les
systèmes de production étudiés, dès grùds g?es distincts dc fonctionnemcnl

Cependant, nous I'avons w, ccrtaines exploitations sc différencient nettement des
autnes, notamment du fait dc lcur capacité à exploiter dcs crréneaux situés en dchors du
système-collectif (aménagements pgv{i, activités extra-agricoles émunérarices...). Èttes sont
caractéri|ées par dqs sjengg- de capitalisation manifcstes én haison avec un ascaparçment du
pouvoir (pour certains) et I'importance 

-dy fon-qier elploité. Cettc classe d" "goosïxploitants"
est largement représentée dans notre échantillon de Diawar cc qui laisse supposer qu'une
grande.part dcs-systèmes de-production de ce vlllage sont cn'rcproductiori gtatgid (ccci
demande c.epcndant à êne vérifié en raison du biais- dc noue échàntitfon). A Tttïgo par
contre, les "gros exploitants" sont minoritaires dans noEe échantillon.

On ne. Peut ccPg$açt pas se contenter dc distingucr des "glos" et dcs "petits"
exploitants. Ainsi, parmi les- "grôs exploitants" que nous audns mis en Ë"iC"ncc, iièxijtc Oes
modes de fonctionnement divèrs en l-iaison aneô ! penonnalité du chef d'cxpioit"tiàn, s"t
o$ectifq et ceux de sa famille et les stratégies' adoptées, notarnment en matièrc dc
réinvestissement des revenus. A Diawar, il existe-tout d'aÉord une certaine stratification enue
ces exploitants. Ainsi, parmi eux se {istinguent des. "trè-s gros cxploitants,, tnès dûarrriq"es et
caractérisés par leur haut niveau de. responsabilité Oais la sàcietg villageoile -t |ar hpossession d'un domaine privé particulièrement étendu- Dc plus, it farit OrtinguËt bs
cxploitations qui. s'investisscnt essentiellement d"!r I'agricultutË (notamment la rizîcutturcj
et celles qui combinent activités agricoles ct activités cxtiâ-agricolei té*unératrices.

Du rait dc la taible repéscntation des "petits p-aysans" de Diawar Oans no6e
échantillon, il cst difficile de. distÏnguer des modes âe fonctidnnement très différentr tn.Çè
les diversités stnrcturelles et historiqu-"s: leurs systèmes dc production t"por" essentiellement
sur la riziculture mais ils exercent-également àes activitéi annexes 

"si"" 
d.iversi6récs. Les

causes de leurs situations actuelles -sont 
cependant diverses (chef d'exploit"iir" 

-jàun",
personnalité du chef d'exploitation...).

A Thiago on rencontrc également des paysans particulièrement aisés, largement
bénéficiaires des attributions de terres par le conieii rural.'En ce qui concerne la clalse des"petits. paysans", les différences de fonctionnement sont su.rouî liecs à la st ategie de
diversification adoptee pour assurer I'entretien du groupe familial en fonctioi des
opportunités de travail, notamment d'emploi salarié, maii auisi en fonction des objectifs de
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I'cxploitant 
- 
relatifs à la reproduction du système. Ainsi on distingue des exploitations

rcposant principale-ment s-trr dcs activités sâtariecs pcnnanentcs ct dont la sitiration est
relativement favorable et des exploitations qui combiienr dcs activités souyent tnès variécs
-ai: .pcu rémunératrices. Parmi celles-ci, bn peut encore distingucr les "*ptoiantr 

q"i
semblent se contentcr d'une autosubistancc à coûn ûerme et seux qii désirËnt aiietiotcr leur
sJstèmc dc production (mais _qui- ont_ oependant ændancc à disicrscr legn cffortsl. C"t
dcrniers dcnraicnt donc êue les inærlocùæurs privilégiés des actions dc dévcbpfemenr
dcstinées à intensificr les sysêmes dc culture.

Nous préscntons cn annexe N'l dcs études dc cas illustrant différents modes de
fonctionnement rencontnÉs.

Pour Diawar, nous avons choisi tnois exploitations. Deux d'enûe elles assurËnt une
reproduction -élargic dc_ lgur système.{ p-Auchon ct appartiennent à la cliassc Ccs ;groi
exploitantti 9u village. L'unc dc.s glnloitations est tourndèssentiellemenr vcnr I'agrièulfinË,
I'autre combine riziculture ct activité-s extra-agricoles. Lc uoisième paysan cst en siiiation dcreJr$uction slnp!ç dc son système de producton et visc surtout à ainétiorcr lcs conditiôns de
vie du groupc familial.

Pour Thiago, 
-nqus analysons- également le cas dc tnois exploitations. Nous préscntons

tout d'abord un cxploitant pahculièrcment dynamique qui a ionr objcctif à lâ i;is une
accumulation foncière et une inænsification da la proôuctiôn agricolc. És activités safariecs
sont à la b*: dl *,":loppemcnt d9 lon explôiadon. Irs- deux auæs cas sont pfot
représentatifs dcs problèmeï rcncontrés à Thiafo. L'une dcs exploitations esr en sinrationpF"ry notamment du fait d'un manque dc mùnd'ocurrre 

"t 
Oc ta pàtiqu"-à;"aiuitgs peu

rémunératrices. L'autre est dans une siiuation plus favorable, les te"eTui iisus Où satariat lui
permettant de s'investir dans l'élevage.

3. Critères discriminants

R3PPelons la nécessité de resituer l'échantillon suivies par rappon aux aug1os
expl.oitations dc Diawar et dc Thiago. A panir de notre étude, cettains'critatËistnr"trtfr nous
semblent importants à p-rendrc c.n-Compç Aror le cas d'une nouvelle-enquete extrauitivé O"tttl5 vil-lages.- L'an"lIF dc ces critères doit en effet permettre dc différcnciet un certain nombre
d'exploitations car ils sont caractéristiques dc ceriains tlpes de fonctionnement. Ces critères
sont :

- I' cxistelcc. d' aménagements privés et leurs superfic ies
- la superf,rcic totale SAED
- le nombre d'individus par exploitation
- la superficic/individu
- I'existencc d'une main d'oeuwe salariée permanente
- Ies rclPonqabilités exercées au sein des ôrganisations paysanncs par les membres de

I'exploitation
- les activités extra-agricoles et notamment le salariat
- le maraîchage
- I'arboriculture fruitière
- l'élevage d'embouche
- !lequip"ment en moro-pompe
- l'équipement en decortiqueuse
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REFLEXIONS ET PROFOSITIONS

l. " Des enquêtes à diagnostic rapide"

-L'?t"lyse du fonctionncment des exploitations ne nécessiæ pas la misc cn place d'un
suivi tnès lourd- I-es p_remii*q cnquêæs informclles menécs en l9S7 par l'équipe système de
I'lqEA lc prouvent Lcs énrdcs plus poussées qui ont suivi ont pcrmis dc-quandfier et de
vérifier un certain nombre dc donnéos, mais lcs cnquêæs rapidcs dè 1987 (qui n'ont durÉ que
3 à- +. io.,* par villagc) av{ent déjà permis dc bien saisir le fonctionricmenr global des
exploitations (analyse dcs sinrations agraires, misc cn évidcnce dc ccrtains objcctifs des
producteurs et dcs grandes modalités d'utilisation dcs facteurs de production). Élles n'ont
gePcndaqt pq porté sru_ I'historique dcs cxploitations et ne permenàient donc pas dc saisir
lcurs trajectoires d'évolution. Toujotm cst-il que cette méttroOc d'approche, si elle est
colrectement menée (le caractèrc pluridisciplinaire dc la démarchc est ici csscntiel) est
intércssante car -clle pcrmct un diagnostic rapide du fonctionnement des exploitations. Pour
cette raison, elle devrait êrc un outil privilégié des organismes dÊ dé-veloppemcnt et
notamment dcs conscillen agricoles soucieux de connaitre rapidcment une ône et ses
paysans.

Augmentgl q productivité dcs aménagements hydro-agricoles nécessitc dc prcndre en
compte la diversité des situations cxistantes.

A Diawar, une amélioration des rendements (déjà conects) peut êue envisageable. La
g_énéralisation de la double cultue illusue la volonté ôes paysansï'accroîur teuri r€venus.
Cependalt, les conflits fonciers-qui existent dans la zone, ioûr I'accès aux tcrres irriguables,
peuvent êtne un frein à I'inænsification. Si le problème n-'est pas résolu, notamment par la
mise 

-en 
place d'une_législation appropriée et d-'un contrôle plui strict dci modalités di mise

en valeur, des superficies importantes fuquent d'être sous-exploitécs.

A Thiago: 9n accroiss-ement_de la productivité des cultures irriguécs est plus difficile
du fait des conditions du milieu. Ccpendant, si certaines contraintes- sont incbnournables
(telles la taille limitéc des aménageméns ou les oppornrnités d'emploi qui concurencent le
travail agricole), quelques unes peuvcnt être levées-.-Pour obtenir dc meilierrrcs conditions de
produ,ction, susceptibles_ d'attirer I'intérêt des paysans, il faut par exemple envisagcr
d'améliorer la qualité des aménagements, mais- i[ est surtout né'cessaire d'améliorer-le
fonctionnement $eg_orga{sttigl! paysannes dont le rôle imponant ne pcut que s'accroirre
dans le cadre de la Nouvelle Politiquc Agricole.
I-e désengagement de I'Etat a pour autre conséquence une augmentation des charges pour les
producteurs. I-Ê' niveau des charges étant déjà rès élevé, il faut orienter uni pùie des
recherches sur ce problè*g (pour une meilleurè valorisation des intrants par excmpË). Du fait
du coût élevé des pnêts de campagne accordés par la CNCAS (147; d'intérê'ts), il scrait
également intéressant d'envisager d'autres formes àe crédit. Quoi qu'il en soit, à Ttriago, pour
la majeure -partie dgs. pa.ysans, il semble difficile à court iermè de dégager des êuenut
importants à panir de la riziculture, c'est pourquoi il faut aussi soutenir les-aùtres productions
agricoles comme le maraîchage, I'arboriculture ou l'élevage.
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3.

Si la oriorité doit êtrc donnéc à I'amélioration dc la gestion technicoéconomiguc desorganisations' paysannes' il,*"t"it tI"f."nt intérc;;*t dc mett,e en place un con-scil dcgestion au nivèau.+t gxploita$ons qFôl"r sui"iei-pË t'equip". ceci dcrrrait penneræ auxpaysans dc quantifier lei résultaæ eË"noriqË d" i"*; exploitations er au chercheurs deccrner de facon plus précise les flux tonÈm'iËrii"i ;;;arfois très imponants, norarnment àDiawar) et l-'importairce relative d"r AiËnrcs'âctivités] Ë;'il;'â',Ë*pnitation effecruéspar I'quipc systèmg nne Petmencnt déjà. ri..ir" ; pl1ï de compûes d,cxploitation pourchaque campagne dc cultuni. çfp""A;iràuiËlnr Éâ[i"r rerme une gestion auronome desunités dc pnidugtion agricoles, il-con"i""t i'iti"ito l"r piooucteurs à prcndrc part activementà la gestiol'n oc t"* p-îé eipioitatiôn.-ôJi ô, *il;Ë; ,l1,"-prus gxandc rcsponsabilisationdcs pavsans mais doit égateme.l-t permewe d'alÈ;;;Ïr uàr"it dê suifio" t'cqoip".on ne Dcut d'embléi havaiue; ;;; to* les producæurs. Il faut donc rour d,abordsélectionïer un pctir nomutc d';*ù;go*r s-ui pouqront servir dc ,fermes dc référ'nccs,,pour les autnes pàysans. Pour te succeia" ôr "iCtrirtî" ,erergnrs", les cxploitations suivies

"1il;#;i,#:ili;;#;nt 
sérectiônnô'. Lcs æ,e'"; dé .ïoii i'Ë;At, a-f,"noL 

"n
- les paysans choisis doivcnt bien sûr êre favorablï ap proiet ccci implique unesensibilisation préalable aux pro!,tèmËr a" À"rd";.î;t"ffpî!*crnple d,inciter lespaysans intéressés à mieux coïnaitre leurs propres penormanccs;- on choisira dc préférence dcs exploitations ayant etauù oe bonnes relations avecl'équipe dc recherôhe;
- la présence d'un membre $nhabeti$ (en françqi-s ou en anbc) au sein de l,unité deproduction est nécessaire- ['seraiiintit"ss*t'Atùdi;; ËË;ibiute d,établir desdocuments (compte d'cxploiatià"Ë Ë,gùsrt fùilt.l) en wolof, ce qui permettrait unemeilleure compréhension' du travaii 

"ir""-ru;. 
ô;iil;pliquerair une concerrarion avecles paysans po-ur la définition oesGfr": appropriés, !r faur égalcmenr se baser sur lesdocumcnç iq langues national;; G;i"f, i&L';;-i"ké...) mis au point par la SAEDpour le suivi de gejtign des o-rganisàtiôns paysannes;- les paysans sufuis doivent êry. pt€- 

"- 
i rb*irit iàïi"r les informarions nécessaircs. Deplus' pour scrvir de référcnt"' iË àoi"rnt permertre la divulgarion des donnécs et desrésultats aux autrEs exploitatioiri.- ---'
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ETUDE DE CAS

l.lDlAWAR

Etude de cas N'l : Diibril \il.

Djibril (32 ans) est chef d'exploitation depuis l'âge dÊ 13 ans, à la r11o-n d9.s9n père.
L;exploitation comptc un effectif dÊ 6 personncs. 14 fo,rcg 99 trqvqil tamiliale est=donc

très faible ( àctifs potentiels), d'autant plus que l'épouse du chef d'exploitatio:r ne prend part
a aucun travaux agpicoles (d'après les suivis dc main d'oeunre effectués en 1988).

Djibril esidonc le seul actif agricole et s'occupe de la plup3rt des travaux dans les
parcelles-SAED ct de foyer. tl bénéfiéic cependant -d'une-.entraige 

iqpo+agtc * J. part dc

iarents et amis, pour les iemis, le désherbage, l'épandage d-'_engqais et la récolte. Grâce à cetæ
èntraide et à la-mécanisation de la récolre sur les parcelles de foyer (une moissonneuse-
batteuse a été louée par le foyer), il n'a eu rccours à de la main d'oeurryc salariéc que pour
I'opération de vannage en hivernage 1988.- 

Au cours de Cette campagn-e, malgré le manque de main d'oeuvre sur son exploitation,
Djibril a également travaillé sur un dcs grands GIE de Diawar. Ngtons-que I'arrivée prochaine
d'une seconde épouse sur I'exploitation dewait pennettre d'améliorer la situation.

Itivée est globalement faible pour Diawar cependant le manque de main
d'oeuwe rend difficile d'accroitre cette surface. Djibril est attributaire de 1,80 hectares stu
Boundoum Est depuis 1981 et de 1,10 hectares sur le foyer depuis 1977.

Il n'a fait àucune demande de terres auprrès du conseit rural car il estime qu'il n'y a
plus de terres disponibles dans la région et qu'il n'4, de toutes façons,--pas les di^sponibilités
hnancières nécesiaires à la mise en ctlture dé nouvelles terres. I-e travail qu'il a effectué dans
le cadre d'un GIE est cependant en quelque sorte une manièrc d'accroitre le foncier cultivé.

I-e niveau d'é uipement est limité à un pulvérisateur et un vélo pour se rendre dans lcs
champs.- 

I-e, niveau de rcvenu cst assez faibls et provient essentiellement de la riziculturc.
Après remboursement des différentes charges, la production issue des pargelles de

foyer esi partagee enue les différents attributaires 0e CE, sa mère et ses deux femmes).
Cèpendanf en 1988, lcs résultats ont été tres faibles sur le foyel (1,5 TonnesÆra), d'où un
revènu brut négatif de -57000 F CFA/ha. La totalité des dettes du foyer ont cependant pu être
réglées grâce au bon niveau de rendement des parcelles de Boundoum Est (6,3 TonneVha).- 

I-e, riz produit sur I'aménagement SAED est suffisant pour couwir la consommation
familiale. Après avoir retiré les frais de campagnc, les sacs rËstant sont vendus à la SAED.
L'argent reçu est utilisé pour rembourser les dettes (notamment auprès des boutiques) et payer
la main d'oeuvre. L'argent rcstant pennet de faire face aux besoins journaliers.

Cependant, on peut s'attendre à une amélioration à court terme de la situation de cette
exploitation, en effet:

- le niveau de production, donc le revenu, a été plus important sur les parcelles SAED
en 1988 que I'année precédente (du fait de I'importance des variations de rendement à

Boundoum Est, il est difficile d'en tirer des conclusions)
- I'exploitation s'est totalement investie dans la culture de saison sèche en 1989 (la
superficie en double culture est passée de l77o de la surface SAED en 1988 à l007o cn
1989)



par un projet d'agrandisscment dc
épouse. Djibril a également pour

- depuis 1988, Djibril tire dcs revenus supplémentairps du travail effectué sur le GIE
- il est employé commo chauffeur de la moissonneuse-battcusc de la scction dcpuis la
contre-saison 1989, cc qui lui pcrmct égalcment d'améliorer scs rtvenus (il est payé
50000 F CFA par mois pcndant la période dc récolte).

Ceci se traduit par une augm entation du cheptel (6 ovins en 1989 contrE 3 en 1988) et
la maison d'habitation en vue dc la venue de la secondc
projet d'acheter une voiture d'occasion pour fairË du

transport durant les périodes creuses.

On note donc un soucis de diversification des sources de rcvenu, lié à une volonté de
sécurisation du système. I-a situation économique et financièrc de cette exploitation était en
effet jusqu'à pésent étroitement dépendante des variations de rendement dcs parcelles de
Boundoum Est Cette divenité risque cependant de limiter le temps de travail disponible pour
les travaux culturaux, ce qui pourrait avoir d'imponantes conséquences sur la production du
fait du manque de main d'oeurrre déjà chronique sur cette exploitation.



Etude de cas N'2 : Birahim N.

Biratrim N. est agé de 6'6ans. Il est chef d'exploitation depuis longlemps puisqu'il
l'était lors du transfen du village dc Diawar à Boundoum Nord en 1966.

Il joue un rôle social important au scin du village car il est membre d'une des plus
vieilles familles de Diawar mais surtout du fait des nombreuses rcsponsabilités qu'il cxerce
dans les organisations villageoises. Il est en effet :

- président de la section villageoise 1

- présidcnt du groupement I
- conseiller technique du foyer des jeunes
- conseiller æchniquc dc I'Amicale du Vfaalo
- prÉsident du comité dc santé

Son fils ainé, Samba Nor est menuisier et exerce également la fonction dc gestionnaire
du foyer. En outre il est membre du GIE "Seidio".

Cctte exploitation se compose de 24 personnes réparties entrÊ deux ménages (celui de
Birahim et celui de Samba Nor).

Ia population active potentielle est imponanrc (17
main d'oeurrre nous remarquons qu'
travaux dans les rizières. Les hommes panicipent à tout les travaux
vannage) et les femmes interviennent à la mise en meule et au vannage. Par conttre, le chef
d'exploitation est peu présent dans les parcelles, du fait de son grand âge et surtout dcpuis des
problèmes de santé. Sa première femme (58 ans) quant à elle, s'occupe essentiellement de la
gestion du ménage.

L'exploitation bénéficie d'une entraidÊ lors du vannage et de la main d'oeunrc salariée
est employéc poru les opérations de recolte de battagc et de vannagc.

C'est le fils ainé qui supervise la plupart des opérations culturales.
Un des fils, placé en confiage chez un frèrc de Birahim, s'occupe de I'entretien d'un

jardin familial.

Sur cette exploitation, la surface cultivée est imporunte. I.e, chef d'exploitation est
attributaire dÊ,2 parcclles SAED sur le périmèæ dc Boundoum Nord- I-es 2 lots totalisent une
superficic de 4,86 hectares. A cela s'ajoutent d'autres attributions:

- I jardin irrigué réservé au maraichage (4000 m2);
- I ffrimètre privé d'une superficie de 5,63 hectares, attribué en 1987 par le Conseil
Rural (en 1988, seuls 2,5 ha ont été cultivés en commun avec d'autres paysans);
- 1 parcelle de foyer de 2,7 hectares (dont 0,3 ha sont affectés à Samba Nor en sa qualité
de membre du bureau du foyer);
- Samba Nor est en outre attributaire d'une parcelle SAED de 1,48 hectares sur le
périmère de Boundoum Est depuis 1985).

Notons que, du fait de I'interdiction de pomper I'eau à panir des canaux d'irrigation
de la SAED, la parcelle privée ne dewait pas êue mise en culturc en 1989. Par contre,
Birahim a fait une demande d'attribution de 50 hectares auprès du Conseil Rural.

Cette exploitation bénéficie d'un niveau d'équipement élevé, elle dispose en effet de :

- I motopompe achetée neuve en 1985 pour I'irriguation du jardin maraîcher
- 4 pulvérisateurs achetés à credit à la SAED
- I charrette équine
- I mobylette (apparænant à Samba Nor).

L'autoconsom{nation du groupe familial est largement couverte. Elle est fournie par
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les parcelles SAED du chef d'exploitation qui gère le surplus dégagé.- 
I-cs dépendants du ménage (épouics 

- et fils du chcf d'exploitation) disposent dc
revenus autonomes grâce à la parcelle de foyer. Cependanq en 1988 la production sur le foyer
a, été très faible ct les dettes n'ont pas été totalement reboursécs (Birahim a refusé de payer les
dettes sur le foyer avec les revenus issus dcs parcelles SAED).

Quant à Samba Nor, il gère la totalité de sa production et prend en charge lui même
son ménage.

[æ niveau de revenu est important, ce qui est caractérisé par le niveau d'équipement
mais également par I'importance du cheptel (13 ovins et 5 bovins). L'essentiel du r,evenu est
issu de la riziculturc (1,7 Millions de F CFA de rcvenus bruts en 1988) et une grmde part est
réinvestie dans les activités agricoles (exploitation d'un ffrimère privé, maraîchage...). Lcs
activités exna-agricoles apparaissent ici tout à fait négligeables du point de vue des ressources
qu'elles mobiliscnt et dcs revenus qu'elles rapportenr

Il est quelque peu surprenant de constater que Birahim raisonne le développement de
la culture iniguée dans une perspective esscntiellement extcnsive. Pour lui, le rendement
actuel de 5 à 6 TÂra constitue le maximum que I'on puissc obtenir. Ccla signifie qu'il faut
exploiter plus de ærrcs pour améliorer les rtvenus et Birahim estime que la principale
contrainte qui pèse sur son exploitation est lc manque de tencs. C'est potuquoi il a sollicité
I'affectation d'un nouveau ffrimère privé à la suite dc I'abandon du prcmier périmètnc
acquis en 1987.

Si le chef d'exploitation compte essentiellcment sur la culture irriguée pour améliorer
sa situation économique, il prcnd cependant soin d'investir dans l'élevage (embouche bovine)
pour valoriser les sous-produits et réaliser des profits intércssants. De même, la scolarisation
des enfants (3 fréquentent l'école primaire de Diawar et un est étudiant dans une école arabe à
Thies) s'inscrit dans une stratéSle à long terrne de diversification des risques.



Etude de cas N'3 : Mansour G.

Cetæ exploitation sc rattache historiquement et géographiquement à celle d'une autre
exploitation appartenant au ftèrc de Mansour, avec laquelle elle a gardé des relations étroites,
notamment à travers la gestion commune d'une parcelle de foyer.

Jusqu'en 1986, ccs deux exploitations n'en formaient qu'une, tout au moins sur le plan
de la résidchce et dÊ la consommation : les activités productiyes sont en effet séparées depuis
1969.

En 1987, la gestion de la cuisine devenant trop lourde, la séparation s'cst faite
totalement.

I-a tailte de I'exploitation, constituée d'un seul ménage, est moyenne: 12 pcrsonnes
dont 8 actifs potcntiels. 

-Cependant, parmi ces 8 actifs poæntiels, 3 sont scolarisés, dont 2 en
dehors du villâge (un des fils est au collègc dÊ Dagana et unc fille est dans unc école privéc à
Saint-Louis). I-eur panicipation aux activités agricoles de I'exploitation se réduit aux périodes
des vacances scolaires, à savoir, compte tÊnu du calendrier cultural rizicole à Diawar, les
semis, les premien désherbages et épandages d'engrais pour la culture d'hivernage. En
contre-saison chaude, leur participation est encore plus réduitc.

Par ailleurs, Mansôu exerce I'activité d'entr',epreneur en maçonnerie qui, lorsqu'il
trouve un chantier important, peut s'avércr plus lucrative que la riziculturc mais I'occupe à
temps paniel pendant I'hivernage ou complet pendalrt la contne-saison. Cependant, dcpuis le
chantier lié à la constnrction du barrage de Diama, il n'a trouvé aucun contrat conséquent De
plus, la rizicultrue tient une place bcaucoup plus importante avec I'extension de la double
culture.

L'épouse du chef d'exploitation est la seule femme de I'exploitation et se consacrË
essentiellenrent à des activités ménagères. Notons cependant que Mansour a une deuxième
épouse hors de I'exploitation qui dernait prochainement le rejoindrc, d'où une amélioration
possible de la situation.

I-a force de main d'oeuwe familiale agricole effective est donc assez limitée sur cette
exploitation. Pour pallier à cela, le CE a recours à de la main-d'oeuwe salariée (pcrmanente et
temporaire), notamment lors des periodes de pointe pour les travaux de récolte et dc banage.
De plus, I'exploitation bénéficie d'une entraide assez importante (au désherbage, à l'épandage
d'engrais, à la récolæ et au battage). Mansour dispose en ouEE d'un salarié pennanent pour
I'entretien d'un jardin familial.

l,a surface cultivée cst importante. Mansour gère lui-même 2 parcelles sur le périmètre
SAED à Boundoum-Nord, pow un total de 3,38 ha (soit 0,28 ha par individu). La parcellc de
foyer est gérée conjointement avec une exploitation voisine apparentée (elle couvre au total
2,7 ha).

Mansour possède également un jardin familial irrigué de 0,4 ha exploité en
maraîchage.

De plus, il va mettre cn culture 66 ha de terres privées qu'il vient d'acquérir sur le
terroir voisin de Kheune. Mansour envisage d'exploiter ces terres dans le cadrc d'un GlE,
avec des parents et des amis; cependant, étant I'initiateur du projet, il compte en garder le
contrôle et" s'assurer de la motivation et du sérieux de chacun".

Remarquons enfin qu'une des parcelles SAED du chef d'exploitation a été
provisoirement attribuée aux deux fils ainés, pour qui il a fait des demandes d'attribution sur
Boundoum-Est.

Cette exploitation bénéficie d'un niveau d'équipement élevé. En effet, on y trouve :

une charrette asine, 3 pulvérisateurs et 2 atomiseurs gérés en commun avec une cxploitation
apparentée, une déconiqueus€ (achetée 1,5 millions de F CFA en 197 4), et 2 motopompes
d'occasion achetées en l98l et en 1989, destinées à êue utilisées sur le projet de 66 ha. La
déconiqueuse aété transférÉe en Mauritanie et n'a pas pu êre récup&ee aprés les événements
survenus enuc les deux pays. I-e CE projette cependant d'en acheter une autre.



Plusietrrs éléments nous indiquent I'exisænce d'un haut niveau de revenus :

- équipement important et coûteux (moopoffipcS, décortiqucuse)
- cheptel imponanr (9 ovins er 2 bovins eh tgBg)
- scolarisation des enfants hors du village
- voyages fiÉquen-ts 13 CE
- prisc en chargc dc I'apport personnel pour la misc en place du GIE
- construction d'une maison pour accueillir la scconde épouse

- Vng pryt importante du capital cst issue dcs activités extra-agricoles du chef
d'exploitation (activités en veilleuscs à I'hcure actuelle). L'investissement dans I'agriculture
est é-galement -importan! et !g flit en pa1tie en dehon des spéculations classiques d'u village
(exploitation dcs parcel-les SAED St dc foyer) puisqu'on trouve également du maraichage êt
que Mansour compte s'investir dc façon imponalrte dans un projet privé.

Cette cxploitation se caractérise donc par une divcrsification importante des sources
de revenus

Mansour semble avoir un-e position asscz paniculièrc au sein du village. MalgÉ sa
position sociale élevée il rcste relativement indépehOant par rapport au groupeï[agôis du
fait de sos activités extra-agricoles (exercécJ en deirors aè Diawir) èt dÊ ion peu
d'investissement dans le foyer. Par ailleun il n'exerce aucune fonition au sein 'des

organi sations paysannes.



2. THIAGO

Etude de cas N"4 : Idrissa F

ans, ne s'est émanciff qu'en 1985.
ritation et celui dc son frère cadet.
car les deux hommes adultes de

dans d'autres activités. Idrissa est chauffeur à la
SAED depuis 1975 et son jeune fr,ère est conducteur d'engins aux Travaux-Publics de
Richard-Toll depuis 1980. I-eur neveu qui vit sur I'exploitation est élève au CES de Richard-
Toll. Aucun membre de la famille ne peut donc s'investir totalement dans I'activité agricole
(compte tenu bien sûr des activités ménagères des femmes).

Afin de pallier à ce manque de maind'oeunre familiale, Idrissa fait appel à une main-
d'oeuwe salariéc et à des "aides familiaux". Lors de la campagne d'hivernage 1988, 5
ouwiers agricoles originaircs du Sine-Saloum et de la Casamance ont été recrutés (pour unc
période de 6 mois). Oure ces employés qui perçoivent un salaire mensuel dÊ 15000 F CFA,
trois neveux du chef d'exploitation travaillent sur les parcelles.

L'exploitation est caractérisée par I'importance du domainc foncier : le chef
d'cxploitation est attributaire dÊ 3 parcelles couwant 1,03 ha sur lcs aménagements SAED
(groupement I) et possède un aménagement privé de 15 hectares situé à proximité du village
(cet aménagement se Eouve compris dans le domaine dc 200 hectarcs affectés au projet de la
JICA). Idrissa s'est approprié cette surface en 1982, sans solliciter I'auto'risation du Conseil
Rural. Grâce à I'appui du chef de village (qui est son oncle) il est parvenu à se faire
reconnaitre un droit de propriété sur les terrcs.

I-a culture des parcelles SAED est sous la responsabilité du jeune fÈrc d'ldrissa, ce
dernier se consacre d'avantage à la mise en valeur de I'aménagement privé (cultivé en riz et
en tomate comme sur les parcelles SAED).

Ce chef d'exploitation paniculièrement dynamique a une volonté manifeste
d'accroitre son foncier. Il vient ainsi de racheter l0 hectares à I'un de ses ftères en dehors du
terroir villageois (à Boundoum Est) qu'il compte exploiter en riz. Par aillcurs, Idrissa nous a
fait pan de sa volonté d'acquérir jusqu'à 100 ha de terres

Il assure I'organisation des chantiers (répanition de la main d'ocurrre, calendrier des
opérations, tours d'eau...) et supervise I'ensemble des activités. Il gère son exploitation
comme un véritable chef d'entreprise, son principal soucis étant d'obtenir de I'argent le plus
rapidement possible pour le réinvestir dans diverses activités. Un jardin contigu à
I'exploitation a ainsi été aménagé pour recevoir un pnrjet d'élevage de poulets de chair sous
la responsabilité du frère d'Idrissa.

Parmi les spéculations envisagées, le CE a une préférence pour la tomate car les
paiements sont plus rapides que pour le riz; la majeurc partie de la récolte étant vendue à des
"bana-bana" (matchands ambulants) qui prennent liwaison et payent aussitôt, contrairement à
la SOCAS.

I-es niveaux de productivité atteints sur cette exploitation semblent remarquables. I-e
rendement en iz sur les parcelles privees était estimé à 7 tonnes/ha en 1987. Cet
aménagement ne fait cependant pas I'objet d'un suivi rigoureux de la pan de I'Equipe
Système, les seules données pnécises dont on dispose concernent les parcelles SAED qui ne
sont pas repÉsenLatives des performances de I'exploitation car ldrissa ne s'y consacrc pas
entièrement. Néanmoins, celui-ci a certainement atteint une grande technicité et nous a
déclané vouloir attcindre un rendement record en riz à I'issu de la campagne d'hivernage
1989.



Dcs surplus importants sont toujours dégagés et commercialisés, I'autoconsommation
est donc largement couvcrte sur_cette.êxptoitaÉoi. Idrissa a gardé dei hens euoits-âvec la
concession de lon pèt-e Qa."grandg maison"l. Il n'a pas encore-installé sa ptoptc cuiiine et lc
groupe 

-familial .continug à pryndre certains repas 
'Oans la "grande maiôn'î. Idtisi" 

"t 
çt

autres fr'ères salariés (deux-d'enhe eux viveni dans la mêilre concession qu- Èù pè*i
gtqsipçnt tous à I'enretien dc lq f1tille (en naturc er en espce). Au scin ae-i'tiptoit"tion
étudiée,les deux ménages gèrent de façon autonome leurs rËvenus r*ur-.griijrc; #G;srenr
cependant tnès unis et solidaires.

I.e, dévetoppp+qnt e_t la modernisation dcs activités agricoles onr été possibles au
#pn.gt"c-e .aux activités salariées dcs membrcs de I'exp,loitario-n. Cr; oti"iæt o);, pfiis au
ghef d'exploitation de se constituer un -l^mportan! parc 'dc matériel et Oc mùftinàs-ag5icoles
(tracteurs, off-set-.) lui pennettant d'êuè totalernent autonome pour la culture "rte scs
Pgcellcs- Il lui arrive même parfois de louer ses tracteurs et son matiriel aux groupcments du
village.

,,^_^^-? principalc ggnt1ainte que I'on renconrc dans cette exploitation est le æmps dont
$spose le chef d'exploilation pour assqler la gestion dc ses projêts. Idrissa uavaille en effet
énormément, il se lève chagï9 

-matin 
à 5 heures-et doit gérer sôn ie*ps de-manière à coùbiner

ses activités salariées et ses-divers projets.



Etude de cas N'5 : Saliou D.

Saliou D. est 3Eé de 35 ans, il n'est chef d'cxploitation que depuis 1985 (il vivait
jusque là chcz un onclc patcrncl).

Cette ex-ploitation est de pctiæ taitle (7 pcrsonnes) et ne compte qu'un seul actif
potentiel masculin. I-c manque dc main d'ocunre est donc ici une dcs prin-cipalè contraintes.

Le chef d'-exploigltign est attributaire de 3 parcelles situées su le groupement I, qui
lui ont été affectécs en 1982 p{ un oncle maærnèl. En 1986, le groupetenf lui confie'la
gestion de 2 parcelles, à la suite du décès dc I'attributaire initial.

Cetæ volonté d'accloiup lc domaine foncier est en contradiction avec le manque de
main d'oeuræ et I'importance dcs activités extra-agricoles dc Saliou. Cclui-ci sc consaère en
effet à des activités de transport de pcrsonnes et ilc marchandiscs, entre Richard-Toll er les
villages -{91tour. Pour améliorcr leJ faibles revenus issus du uansport, Saliou s'est lancé
dgPuis. 1987, dans I'embouchc bovine (achat d'un bovin maigË, embouche avec les
adventices du riz puis rcvente). F-plqs, dcpuis 1988 il cst gestionnàire Ou GIE d'élevage mis
en place par un autrE paysan (voii étude dc cas N'3). Iis femmes dc la maison f6nt du
commerce de détail de certaines denrécs alimentaires achetées à Richard-Toll, ce qui letu
procure des rpvenus dont elles disposent à leur gré.

Saliou réserve en -général toute sa matinée aux activités de transport et s'investit
I'après-midi sur ses parcell-es. Il effectue I'essentiel dcs travaux culturaux, l'es femmes et les
enfants n'interviennent que pour des opérations ponctuelles.

Il en résultc. que les productions issues des parcelles rizicoles sont insuffisantes et
l'endettement au niveau du -groupement est imporiant et chronique fl'exploitation a des
arriérés de detteq d.gluis le début). La productionlssue de la culnré de iomâte (quand elle a
lieu) sert essentiellement au remboursement des denes. Pourtant, les quantitèi d'intrants
apportées -à la parcelle sont assez importantes; le chcf d'exploitation chèrche à obænir de
hauts rendements mais la concurrcnce entre scs différentcs ùtivités explique probablement
les mauvais résultats obtenus.

I*' nz consommé au niveau de I'exploitation est lc plus souvent acheté grâce aux
revenus tirés des activités extra-agricoles.

ô, ,. En plus 9.u.*que de main d'oeuvre s'ajoute la mauvaise qualité des aménagements.
Saliou est actuellement contraint 9'i1rigugr ungâe ses parcelles à prtdr du canal de-clrainageIl nous a fait.Part-d9 sa volonté de refaire le planale de ses iarcelles si les conditioils
financières de I'exploitation le permettaient.



Etude de cas N"6 : Souleymane D.

Cette cxploiq*ion est constituéc par deux ménages : celui du chef d'exploitation et
celui de son neveu. Souleymane D. (agé de 55 ans) est chef d'cxploitation depuis i951.

Iæ nombre dc bouches à nourrir est important (28 pcnonnes).

En rcvanche, lc foncier disponible est nès timité, (1,O7 hectares sur le groupement I,
soit 0,03 ha par personne).

Ceci cp|iqg._ I'importance dcs activités extra-agricoles sur cettc cxploitation.
Souleymane fait de l'élevagc (gvin, bovin et équin) et du transpon en charrettc defuis 1960;
ces activités sesont ensuite combinées avec un Cmploi salarié à ia CSS comme jouriratier puis
comme Permanent depuis 1983. Son neveu quant à lui est gardien à la CSS dcpuis 1972.

Par conséquent, le chef d'exploitation s'investit uès peu sur scs parcelles et son neveu
le partiglpe-jamais aux travaux culturaux. Ceux-ci sont surtout effectués par les enfants sous
le contrôle de la prcmière épouse du chef d'exploitation.

-C'ttl pgurquoi les nésultats obûenus sont assez faibtes (3,5 Tonnes,/ha en 1988).
Cependant, Souleymane ? le soucis d'obtenir un rendement suffisant pour réglcr les detæs de
gampagne,.c'est poqguoi lçl gq*Ftés d'intrants apportés sont rclativement împortantes, ceci
étant pcrmis par les disponibiliiés financières issuei iles activités agricoles.

n est $onc c[air gue dans cette exploitation la culture irriguée tient une place
marginale et n'est envisagée que dans un but d.autoconsommation.

I-es activités salariées ont pour rôle de sécuriser le système de production mais
Souleymane est avant tout un éleveur. Il pratique l'élevage 

-depuis 
son enfance (petits

rumTpts, puis bovins et chevaux) et a acquis ùne grandJ maiùsc dans ce domaiie. Il
possedg actuellement?T ovins et un cheval qutil utilise pour le transpon en charrctte. De plus,il pratiqrre un élev-age bovin d'embouche 

-depuis 
une quinzaine ô'années. Il s'est investii

encorc d'avantage dans cette activité avec la mise en placè récente d'un Groupement d'Intêrét
Economique d'9!gyug:_au niveau du village, GIE doni il est le promoteur er lé président (dans
le cadre de ce GlE, 25 ovins ont été achltés en 1988-89, enlraissés puis revendus po'ur la
Taba_ski). Pour le chef d'exploitation,cette nouvelle expàrience n'cst pas totaie*ent
satisfaisante car, selon lui, les autres membres du groupement manquent de iompétences ou
de motivation poq l'é.!gv-ag!. Il envisage donc de metbc en place ion propre G'IE, dans un
cadre strictement familial. Dans cette 

-optique, il a fait une demande'd'ânribution de 15
hectares auprés du Conseil Rural, qu'il consâcrerait à unc activité d'embouche.

Il est intéressant de noter que toutes les dettes et arriérés de denes liés à la riziculture
ont été rembounés en 1988,.ce qui indique unc volonté de panir sur de bonnes bases pour
s'investir d'avantage dans l'élevage.



HO=rE SUR rÀ nouvErJ.E pol.rTrottE ÀGRrcoLE Du SENEGâI, ntPa,l
(sourca : t't. SOW r ,l3B9 ) AttNExE N:{,

rnitiée en 1983-84, la Nouvelle polltlgue Agricore du
Sénégal est, un comPromis entre d'une part la voLe de àéveloppe-
menÈ capitaliste des agro-industries et des agro-business etd'autre part la vole paysanne d,es exploiÈations famlliales au-
t,onome ou associées dans un cadre .semi-conmunaut,aire.

En ce gr:i concerne la valtée, cett,e porit,igrre est dé-finLe dans dlfférents document,s officlels : 1è documênt sur la
N.P.A. cle. Mars-Avril 1984, les décisions du Conseil fntermlnLs-tériel de Novernbrc L984, Ia ?è let,tre de mission de Ia
S.À.E.D. ' le plan céréaller de 1986, les documenËs de la Cel-
lule Après-barrage (I.S.R.4., Réunion du Comité Scient,lflgtre
et, TechniçFe, Octobre 1986) .

De ces documents, bi-en ç$e pas tou jours cohérent,s
entre eux parce que ne s'appuyant pas toujours sur les mêmes
données, se dêgagent les principaux axes de développement
choisi dans le cadre de Ia N. p .4. gui sont :

ra dynarnisation de I' act j-on coopérat,lve et, associa-
t,ive i
Ia ria.d,aptat,ion du mod,e d'encadrement et redéflni-
tlon du rôle des sociét,ês Régionales de Développe-
rnent Rura1 (S.R.D.R.) i
r' lnsertlon de sect,eur privé dans les f irlères

d'approvislonnement, en intrants et, ra libérallsa-
t,ion du conmerce privé ;

I' établissement de prix au producteur incitatifs
aj-nsi gue leur sout,len i
1' encouragiement, de la consonmation
cales par leur transformation en
facile et attrayants î

la réduction des perÈes de culture
la rationalisat,ion de Ia politigue
céréaIières.

A terme ce plan devra se Èraduire par
des rôres de la S.A.E.D. aux fonct,ions sulvant,es

conseils aux producteurs dans
1' exploitat,ion i

des céréales 1o-
produit,s d'usage

après récolt,e î

d'importations

res'triction

cadre de

la
a
a

1e

animation des groupements et formatLon à la ges-tion î

diffusion de f informatlon sur : les approvislonne-ments' Ies dlsponlbltités de commerclàflsatlon desproduit,s et les prlx î

avis technigue sur les dossiers de prêÈ ;
diffusion d' j.nformations sur re crédit,, res crl-
t,ères d'octroi et de remboursement i
colraboration avec la recherche au niveau concep-tion pour mieux répondre aux besoi.ns et aboutir- àun prograrnme de Recherche-Développement cohérent.
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ANNEXÉ N:5
Ev",^cl- de- trfcfie-S dc- 5',^^,.i

SUIVI ÎECHNICC-SCONOMIQUE DES PARCELLES Ei.I 1.,;'Z.TCULTURE

Vi 11 age

Année :

IJir c0 Chef d'exploitation :

Campagne :

No ExpItot]

RELEVE DES PRODUCTIONS

'lo Parcellc
Io Sout-Parcelle

Quantité (rg)

Total (*g)

t;
0uan ti té ( lg )

Ouantité (tg)

Poids uni taire

Poids ulitaire

,l-13l4-lïPoids total ( kg )

Erploitacion

Village

Aut re s

Poids to tal ( lg )

)ons sociaur (kq)

fotal t (kg)

pos t-battage

iotal 2 (k9)

0ate nesure

l{esur? I

l.fesure z

Valeur tinala



a

,J)

+(::
c')

t?:
U.

c
-

c-
(J

))
!

'E

r

Axrueye N? 5 (s;n;

0ésneroôoe Chinrcue
2nci

Jenls

t
6)
(\,.'
e

o,

.D

F
.D

aù
t

Semi s

l!

.D

=
al
o,
c

6r
o
E
.D
I
fD

=

E
at

fl

aDr

t
al.

'D

-ê
UI
o
c
I

Êr

o
E
or

.!

a!

=o
o-t
o-
.D

o-t
GI

fD

-Ê,

.D\

a!

cro
=o.

o
=

o
C
or

a!r

:F

oo
tJr
.D

:r
rO

=o',

fËr

,!

-)o
o-

o
3

Fllstqr- lP

I F-l Ër"Fp[.- I t-', Ë

_t
I

I

I

L
I

L
l.
L
I



ler ;

rÈ. Iql
1l

I

i
I
I

I
I

J

îraitenent Phvto
. l:r Couv. l. " Fcnd'

o
C
o,)

lDr

lr

2nd Coirv.

c
ù
t

o
o

at

ur

oc
o,
5

aDi

o
CL
c

o
c,
o,

aDr

oo
vr
.D

3
oè
c

a

F

o
t

Atrprrg U: 5 (S;f.;

Fertilis
iécoi:: ec Sattaoe

3ènre Couv.

rl,

aa

F<

t:

I

I

I

.o
o,

ôr

/ùr
q
c

-fD
c

at

I

qiO

= lq
lcél-

Ë lep loor læ
*o l-ô lo,lê

lfr
I
I

:c-rt
io
I'r
[*
F,*

L"
lr
l-,

I

I

I

I

I

1ê-læ

t'
iL
I

lrt o
I

tl'

I

I

L
It'
r(t
I

-ft
c

'D

Ir
I

I

i-
L
I

I

,rt lll
,_ l-
;F-

nlu; 
F,.;P



AniruFrg Ne5 (!it,
RESULTATS ECONOMIOUES

I

,1-r
-1

rl
,{

'lio ?rrcelle
f .. sort -Parce I le

Coûc urut (F
'i 2res tataire

l{ooe Pai ernent

Coûl brut (F)

l,lo6Ê Pai cncnt

Coû t unitaire

0rigine
Coit uni taine

0r i g i ne

Coût uni taire

0rioine
Coût unitair

Coût unitaire

0ri I ne

Coûr unitaire
Coût brut (F)

0rigine
0éshercage (F)

RécoIt: (F)
Ea tt ao: (F)

Total (F)

Coûr. brut (F)

I
l

;
.tI
î

(u

U
o-

Prestaiaire
.,l CoÛt brut (F)

".1 todp Pai
gl Prestataire
Coût irri,oarions (F)

GxP (F)
. I s{v.yE

J+;l Àutres

l€ | Ior at (r)
lctsl ch;ro:s (F)

P.it unitaire
c-

Coût brut (F

l{ode P ai ernen t

l{ode Paienent
0rigine
Coût unitaire
cuût b.ut (F)

Coût brut (F)

Hocje Paiernent

CoûÈ brut (F)
Hode Pai enent

0rioine

Coût brut (F

l{ode Paiernent

Hode Paienent

lr{rqtGl0Vannage ( F )

rara rtt: lC'l !1il-r1lC!C

l{otie Pai cnent

r,:-t,u tO llrlC I rltL,lttS

Iquipenent (F )

t rrr' I lr l! lltr r,, ll ll I

Srltclti
rrrl'ltt!rl

Iotai (F) tlr
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ViIlage:
Année :

Chef d'exploitation :

Campagne :

No Explt". , [Dtlu-

RELEVE DES PROD I.trTIONS

0rdre
t{o Parcelle

No Sous-PacceIlc
Type uni t é

?oids unitaire
llonrbre unités
Coût unitaire F lkg)
Poids total
Tvpe uni t é

Poids total

Poi ds uni tairr (f

Pcids tot al

Poids total
T vpe unité

Poid.s total

Poi ds tott
unité ,

Coût nitair

\o-:-

7-o
âs

Uo

t+ '5
S'û

35

Poids unitaire (lg)
Noqbre unités
Coût uni taire (F/kg)

Poids unitaire (l
llonbre unités
Coût unitaire (F/kg)

iiorbre uni tés
Coût uni taire (F/kg)
Poids total I flJ

Poids unitairc (f
l{oabre uni tés

Coût unitaire (Flk

Coût unitaire (ko),

l{onbrc uni tés
Poios totrl

'o!t roral (fq)

C,6,9,t'3l._n d e:ren t (tq /t a )
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