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Dans sa nouvelle politique de désengagement, l'état à encouragé la création

d'organisation paysannes auxquelles, il a transferé une grande partie des activités jadis

menées par des structures étatiques telles que I'Office du Niger.

Gérées par le passé dans un contexte de parti unique, ces organisations ont connu de

nouvelles évolutions avec I'avènement du nouvel ère démocratique et I'accentuation de leur

dysfoncti onnem ent interne.

Aujourd'hui, en zone Office du Niger, une multitude d'OP existe. Très variée dans

leur structuration, elles sont dans la majorité des cas dans une situation de dysfonctionnement

très poussée, les rendant inefficaces dans la fourniture des services essentiels à leurs

membres.

Cependant la rédynamisation de ces OP paraît impérative dans le nouveau contexte de

réorientation de I'appui au monde rural qui fait d'eux des partenaires incontournables.

Pour ce faire, il est nécessaire de faire un état des lieux.

Notre travail, conduit dans cette optique, a permit de faire un inventaire deS OP de la

zone de N'Débougou, de les caractériser puis tenter de les regrouper en differents trpes et

mieux cerner les axes d'appui possibles.

De ce travail, il ressort, une demande d'appui conseil en matière de gestion dont le

préalable est uu renforcement des capacités de structuration à travers des formations en

alphabétisation fonctionnelle, en gestion technique et comptable.
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IN'I ITODUCT]ON

L'Ofllce du Niger, institution créée par la France en I932, à une époque rru le Mali était

encore une colonie française, gère les terres irriguées du nord du delta central du Niger.I-a mne de

N'Débougou en fait partie. Ici, la riziculturc est I'activité dominante chez les agriculteurs et le
rnaraîchage pelrnet un complément de revenus. Depuis de nombreuses années. I'cilevage (bovin)

prend lui aussi une place considérable car il est intimement lié à I'agriculture. Dans la poursuite de

ces diflerentes activités de développement rural, les Paysans se réunissent autçur de cengres

d'intérêts pour former des organisations Pavsannes (op).

L'URDOC est un projet de développement local dont la mission consiste à mener des actions

auprès de ces differentes organisations. Des travaux ont déjà été efTectués, mais la connaissance

globale des OP est encore succincte. L'histoire de I'ON a toujours été marquée par de multiples

initiatives en ttratière d'organisation des pavsans. Ainsi, depuis les Associations Agncoles Indigè1es

(AAD en passant par les Sociétés Mutueltes de Développement Rural (SMDR)jusqu'aux Unités

Cooperatives (UC), les lbrmules proposées aux << colons > ont été nombreuses nrais leur rôle dans

l'évolution de I'ON n'a pas été déterminant. Depuis quelques années, force esr de constater

l'augmentation des rendements. mais on assiste à un blocage dans le fonctionnemefrt des Op. Les

faits majeurs cronstatés à la base de ce dl,stbnctionnement, ont été la mauvaise orgalisation- la

mauvaise gestion des revenus des exploitations familiales membres des OP. Pour ce faire. Ie C.on.çeil

cle Ge.stitrtt QILY iixploitation.s Familiale,s est aujourd'hui un besoin en zone Office du Niger.

Ce conseil se definit selon Paul KLEENE (1996), comme "une nouvelle rnéthoder qui preld

en compte I'ensemble de la situation d'une exploitation et cherche, en 4ialogue avec le pa-t san, un

cheminement d'amélioration qui s'étend souvent sur plusieurs années.

I-es Exploitations Familiates doivent recevoir le conseil de gestion à travers les OP. A cet

effet, I'étude de leur fonctionnement est indispensable et la classification de ces OP en tvpes pouvant

recevoir cet appui corrseil devient une nécessité.
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CHAPITRE I
CADRB DE L'ETUDE

I.- PRESENTATION SOMMAIRE DE L'OFFICE DU NIGER

l. I - Historique
Situé au cæur du Mali, le long de la rive gauche du fleuve Niger, I'Office du Niger est I'un

des plus anciens et des plus importants projets d'aménagements agricoles d'Afrique Sub- saharienne

et l'une des premières entreprises agricoles publiques de la sous région.

En effet le colonisateur dont le souci majeur était de tirer le maximum de profit de ses

colonies eût l'idée d'étudier les possibilités de faire de la culture irriguée du coton dans les vallées du

Sénégal et du Niger.

Ainsi la France etttama des études agronomiques et aurres dans la vallée du Niger. Parnri

elles, figurait la mission de I'lngénieur Enrile BELIME l9l9 r 1920 (-|OURE et al . ,1997).

Après des études menées par BELItvlE, de l9l9 à 1925, il firt décidé de mettre en eau lcs

"Fala" de Boky-Wéré et de tvlolodo. Avant I'allocation de fonds, BtrLIME fondaitj le Service du

Niger (1930) avec la collaboration du gouvernement soudanais. tl commenÇq à préparer la

construction du barrage de Sansanding (Markala) avec la compagnie STIN (qui travaillait avcc

des solclats clu -1êIno contingent et en fair des recrus pour les rravaux forcés). Le Gouvernernelrl

Français était placé devant un fait accornpli. L'ON fut crée le 5 janvier 1932 comnre

établissement public chargé de I'administration des terres iniguées avec BELIME comnre

directeur générat (-tOURE et al. , 1997 l. Son objecrit érait d'irriguer 960 000 ha dans le delra

central nigérien (KLEENE et al. ,1992).

Cette superf,rcie dewait servir à produire du coton sur 500.000.ha pour alimenter I'industne

textile française et du riz sur 450.000.ha pour des besoins des territoires français d'Afrique rie

I'Ouest et du Sud du Sahara (MA / ON l99l) . Le problème du manque de nrain d'æuvre dans ia

région cotonnière des vallées du Niger clevrait être résolu par le recrutement des paysans dans

des régi<lns voisines surpeuptées.

[-es penmètres de I'ON sont implantés dans le delta mort du Niger sur la lrordure occidentale

du delta vif entre Markala au Sud et Farab()LlgoLr au Nord. Ils sont inigués par gravités avec les eatrx

dérivées en rive gauchc du Niger, à partir rirr lJarrage de Markala construit en 1947 (KLEENI] et ai :

te92).
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Ccs caux sont conduitcs par un canal adducteur jusqu'aux ouwages du PointA qui

commandent I'alimentation de trois canaux : le Sahel, le Macina et le Costes - Ongoiba. I-e canal du

Sahel alimente le Fala de Molodo, et celui du Macina le Fala de Boka-Wéré. Quant au canal Costes -

Ongoi'ba, achevé en 1984, il alimente les perimètres sucriers de Dougabougou et Siribala (KLEENE

et al. , 1992). Deux biefs provenant du Fala de Molodo alimentent cinq principaux canaux Gniber

sud, Grûber Nord, Molodo, Sokolo et Kogoni.

Actuellement, 60.000 ha exploités pour la iiziculture (BORDERON, 1999) et I'Ofice
contrihtte à près cle 60 % de la production nationale du ri= au Mali (KLEENE et al. ; 1992).

1. I 1 - Quelques grandes dates de I'Office du Niger :

l9l9 '. lancemenl des études topographiques et agronomiques dans lavallée du Niger.

1932 : création de l'Ofice du Niger, Iancement des grands travaux (réquisition des indigènes).

1947 : corstrttction du barrage de Markala.

196011962: indépendance du h{ali, puis transfert de I'Ofice du Niger à l'Etat nrulien.

196211968 : Iixpérience Sociuli.ste : chantps collectifs instauration de la police éconontique et

lancement de la canne ù sucre.

1974: abandon de la culture du coton, introduction de Ia ntonocuhure tlu ri:.

1982: début des réanténagentent du projet ARPON (secterrr de Niono) 
i

1984 : suppre,ssion ,le la lolice économique. (-.réation cles prentières a.ssociationr riilog"oises.
''.

1985i1986: tlébut de réanÉnagernenl dans le secteur Sahet Projer Retait). Libéralisation de lu

coftmrercialisation du ri:. Epidëmies entraînan[ la nrcrt de nornhreut brytû;.

199111992: Permis d'Erploitation Agricole délivré.:; à 38 colon.s. Appuriticn dcs prenûers GIfi

1994 : Restructurutiort de I'ON.

1995 : Développentent de .svstènrcl; financiers décentrali.së,ç à travers tle.s Caisse.s Viltageois

d'Epargne et de Crédit.

1999 : Installation de connnunes rurales en :one ON.

l. I 2 - La restructuration de I'Office du Niger

La restructuration de 1994, la dernière en date cle I'Ol'1. achevée en principe par

I'adoption de la Loi n"94.004 du 09 Mars 1994 portant création de I'ON est I'aboutissement

d'un processus relativement long.

C'est à la fin des années 1970, suite à la situation critique de I'ON, conséquence de graves

problèmes financiers et de la dégradation des aménagements, a alerté le Gouvernement du Mali

qui, avec I'appui de partenaires au développement, que I'ON a décidé d'y apporter rdes solutions

appropriées à travers des refbrmes profondes.
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La situation dramatique qui prévalait à l'OlTce était caractérisée par une dégradation dc

I'outil de base de la production (ouvrages. réseau hydraulique, supcrficies aménagées) entraînant

I'abandon de près de 30 % des superficies mises en valeur ; une baisse importante de la

production et de la productivité (rendement variant de moins d'l t à2 t / ha dans la majorité des

cas); une situation conflictuelle aggravée entre les exploitants agricoles et I'administration de

I'ON; de graves problèmes financiers se traduisant par un déficit d'exploitation, évalué en l99l

à 2 mitliards de francs CFA et une.pléthore de personnel (TOURE et al. , 1997).

La restructuration a porté sur trois éléments essentiels :

Les mesures institutionnelles,

Les réhabilitations des infrastructures.

La privatisation.

La restructuration visait à créer les conditions optimales pour que la zone de I'ON

devienne un pôle de dér,eloppement basé sur la riziculture iniguée. Pour ce faire- il fallait

recentrer les missions de I'entreprise en la désengageant de toutes les activités à caractère

directement industriel et contmercial que le secteur prir,é avait des capacités de rnieux maîtriser.

1. I 3 - Organisation actuelle de I'OII{ :

L'ON présente I ,organigramme suivant :

o une Direction Générale,

' cinq Directions de zone : Macina, Niono, Moloclo, N'Débougou et Kouroumari.

La Direction Générale est composée de deux Directions Centrales .

la Direction de I'Aménasement et du Développement Rural (DADR) cornprenant un service;

Conseil Rural, un senice d'Aménagements Hydrauliques et un service d'Entretien du Réseau

Primaire,

la Direction Administrative et Financière (DAF), composée d'un service Adnrinistratif et d'un

service Compte. Chaque Direction de zone comprend un service Administratif et Financier,

un Conseil Rural, et un service Gestion de ['Eau.

l. I 4 - Evolution rrfuente et situation de la mise en valeur des périmètres irrigues de I'Oli :

Actuellement la production annuelle se situe autour de 250000 t de paddy auxquelles

s'ajoutent des tonnages importants de production maraîchère (S7 690 t en 2000) (DADR,2000').

Les facteurs suivants sont à la base de ce changernent :

. la remise en état de plus de 28000 ha ,

. la généralisation des techniques d'intensification rizicole,

' la libéralisation de l'économie de marché en particulier depuis plus de l2 ans,

. la dévaluation du FCFA de moitié en Cébut lgg4.
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Les arnénagements rizicoles de l'ON forment actuellement six sous - ensembles ; il s'agit

des périmètres de Bervani, (récemment implantés en amont de Niono) et des cinq anciens

perimètres de Kouroumari, Molodo, Niono et N'Débougou, au nord, et du Macina à I'est.

Ces périmètres sont tous situés en amont du delta intérieur du Niger. Le système

d'irrigation de I'ensemble des aménagenrents est entièrement gravitaire et l'alimentation en eau

se fait à partir du barrage de Markala par trois grands canaux d'adduction .

+ Vers le nord le canal du Salrel, relaÉ par un arrcien lit du fleuve le Fala de Molodo qui alimente 39600 ha

des zones de KouroumarL Molodo, Niono et N'DéboWou (encore appelées Kala inferieur).

= Vers I'est le canal du Macina relal'é par un autre défluent, la Fala de Boky-Wéré, qui alimente

14000 ha du périmètre du Macina.

= Entre ces deux grands adducteurs, un troisième, le canal Costes- Ongoiba, qui alimente les

périmètres sucriers agro- industriels de Dougabougou et Siribala et le périmètre rizicole privé

cie Beu'ani (prévision théorique d'environ 9000 ha ).

La figure N'1 fait la présentation du plan général de I'Office du Niger.

Par ailleurs le prograrnme d'anrénagement de périmètres " hors cesiers " (qui sont

généralement des zones où les paysans cultirrent du riz avec une irrigation d'appoint à partir du

s)'stème de drainage des casiers aménagés, ce qui, au demeurant, perturbe considérahlement le

fonctionnement des drâins rendu déjà difficile par la faiblesse de la pente natùrelle du tenain, i

est en cours de réalisation ou à l'étude. j

Pour ce qui est I'entretien des périrnètres, I'ON a la charge de I'entretien de tout le

réseau d'irrigation et <ie drainage en amont des arroseurs. Il perçoit pour cela une redevance

firée annueiletnetrt. Cene redevance permet aussi à I'Offrce de financer son fonctionnement, et

son montant est proportionnel à la superficie cultivée mais il differe selon l'état des

aménagements (IIORDERON, I 999).

l. z - Milieu physiq ue :

L'ON, crée en I 932, est situé dans la partie occ.identale du delta central du fleur,e Niger

appelé delta mort. L'inlërêt du tlelta rnrtri pour l'irrigation a été mis en évidetîce en 1925 par

i'ingénieur Jiartçais Emite BELIME. /.e quatificattJ'de deltu "n!or[" vient reposer sur le -fitir

qu'il e.st ^'situé cn dehrtrs des limites cle.s inondations naturelle.s actuelles dufleuve, alors qu'autre

fois, elle constituail une rëgion lacustre : c'est donc un delta .fo.ssile. Des particularités

topographiques, climatiques, hydrographiques et pedologiques essentielles sont caractérisées par

I'existence de défluents fossiles, anciens bras du fleuve asséchés dominant les terres comrne

dans tout le delta intérieur, et la formation au cours des rnillénaires d'une des plus grandes

réserves de terres alluvionnaires.
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1.2.1 Climat:

Situé dans la zone soudano- sahélicnne entre lcs 13o50' et 14o55' de latitude nord et dc paft

et d'autre du méridien 6o ouest, I'ON, présente un climat caractérisé par une longue saison sèche (8-

9 mois) et une courte saison des pluies (34 mois) (KLEENE et al. ,1992).

Les temperatures annuelles moyennes oscillent entre 22"C en décembre - janvier et 32oC en

mai avec des maxima dépassant 40"C (KLEENE et al. ,1992).

læs vents dominants sont : la nrousson, vent chaud et humide de direction ouest- sud et qui

soulle de mai à septernbre en apportant de la pluie (hivemage) et I'harmattan, vent chaud et sec de

direction nord-est et qui souffle pendant la saison seche de decembre à awil. [a saison seche comprend

une periode de fraîcheur avec une végétation relativement abondante entre norembre et fewier.

1.2.2 La végétation :

La végétation se caractérise par une couverture végétale déterminée par I'abondance des

précipitations. Dans la zone du Sahel. les steppes dominent avec une végétation d'herbes et de

buissons épineux et quelques arbres isolés ou en groupes.

1.2.3 Les sols :

I.es sols du delta sont des alluvions provenant de la Cégradation des roches cristallines du

bassin supérieur et des r<lches gréseuses du bassin moyen du Niger. Le plus souvent les sols sont mai

protégés par la couche de végétation et sont ainsi exposés à l'érosion physique. Le sol meuble est en

particulier rapidement enlevé là où I'homme détruit la maigre végétation par le détroisement et le

débroussaillement incontrôlés, ce qui entraîne la mise à nu de Ia couche dure et non fbrtile si"uée en

dessous. L'anaivse texturale montre une grande diversité de composition granulornétriclue de ces sols

alluviaux. On rencontre une classification, fàite en bambara, de ces sols par les paysans. Exernples :

Seno : formation dunaire très sablomeuse

Danga: sol beige sablo-limoneux, battant en saison des pluies, très dur en saison sèche...

I][urusi : sol argileux, présentant des nodules calcaires (MAGASA, 1999).

| .7.4 Hyd rologie :

Les études tectmiques ont mis en évidence huit systèrnes hydrauliques dans ie delta

central nigérien couvrant | 470 000 ha.

( Le système du Kala Superieur couwant une superficie de 64 000 ha

I Le système du Kala lnférieur couvrant une superf,rcie de 67 000 ha

I Le système du Kouroumari couvrant une superfîcie de 83 000 ha

( Le système du Kokéri courryant une superficie de I I 1 000 ha

( Le système du Méma couvrant une superfîcie de 95 000 ha

( Le système du Farimaké couwant une superficie de 94 000 ha
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{ I-e système du Kareri couvrant une suprerficie de 372 000 ha

( Le système du Macina couvrant une superficie de 583 000 ha (TOURE et al., 1997).

Les infrastructures de I'ON comprennent lc barrage de Markala, le canal ou réseau

adducteur, le Point A et les ouvrages annexes. Le réseau se prolonge par un jeu de canaux qui

amènent les eaux d'irrigation sur les terres anrénagées. Après irrigation, l'eau est évacuée vers

des collecteurs par d'autres canaux dits drains.

l. 3 - l\{ilieu huntain :

L'Office du Niger dans sa zone d'intervention recense au 30 juin 1998 . 194 villages, 16459

familles; et compte une population de 212113 habitants. (URDOC, 1998).

A certains égards, par rapport à d'autres zones rurales du Mali, lu population de l'ON

présente des caractéristiques particutières. Historiquement, il s'agit généralement d'allochtones,

donc très hétérogènes de composition (population souvent déportée d'autres régions des pays

voisins).

Cene population, major-itairement rurale, est inégalement reparrie suivant les zones de

production et est assez diversifiée en fcnction de I'origrne de leur zone de départ : group'es de

"colons" r,enant du Cercle de Bandiagara, de Koutiala, et Ouahigouya du temps de I'administration

coloniâle. Sur le plan ethnique ces groupes sont composés de bogons de Minianka de Bobo et de
:

Mossis,.. :

La région de I'ON correspond à un peuplement autochtone diversifié, mais peu dense,

composé d'agriculteurs Bambaras et Sarakolés- cl'éleveurs Peuls et Maures et de 1Écheurs Bozos le

long du fleuve. De nombreux réfugiés, chassés du Nord par la sécheresse des années 1983-1985,

sont arrir,és plu-s récemment : nornacles Tamacheks, Bellahs, mais aussi Sonrhais Maures et Peuls-

I
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2.- BREVB PRESENTATION Dtr LA ZONB D'ETUDE : LA
ZONE O.N. DE N'DEBOUGOU

La zonede N'Débougou a une suçrcrficie d'environ l8 400 ha dont l0 400 ha aménagés

sur lesquels 9. 907 ha sont exploités en riz hivernal et le reste en sole de double culture- Elle

constitue une des cinq zones de I'ON et occupe la partie nord-est du Kala inférieur' qui comporte

par ailleurs les zones de Niono et Molodo (voir figure N"2)-

La création de la zone de N'Débougou remonte à novembre 1982 suite au premier

programme de réorganisation de I'ON qui a abouti à la mise en place des cinq zones. sa

décentralisation est intervenue en août 1991 dans le cadre de la mise en place d'une structure à

autonomie de gestion.

Elle est limitée au nord par les f'uturs casiers de Fedjè et de Siengo Nord (8000 ha) , à

I'est par le drain collecteur du Kala inférieur E,st, à I'ouest par la zone de Molodo et au sud par

celle de Niono.

I
I
I
I

I
L'inigation est assurée Par

régulateur de Niono. Au niveau du

appelés distributeurs :

I . Distributeur de Sienlo, long cle 14 km, qui inigue 3 000 ha.
I

. Distributeur de N'Débougou, long de22 ktn, qui irrigue 7 400 ha .

un canal principal (Griiber) long de 15 krn à partir du

village de N'Débougou, il donne naissance à deux canaux"

I
I
I

I
I
I
I

I-a zone compren d 25 villages organisés en Tons, Association Villageoise, GroupêIrr€nts

d'Intérêt Economique d'hommes et de femmes...avec une population estimée à 40.853 habitants

dont 21.627 femntes soit 53% reparties entre 3.288 familles.

La popularion acrive (8 à 55 ans) est de 28.171 habitants (Zone ON de N'Détrougou ;

2000). La riziculture est I'activité principale, exercée par la rnajeure partie des populations en

hivernage, et en contre- saison, par une minorité, avec des rendements rnoyens respectifs de 5,800 t

et 4,200 t à I'hectare pendant la campagne 1998-99 (source SiE ON) Outre la riziculture, d'auffes

activités se sont développees : le maraîchage (en évolution progressive), l'élevage exercé par les

peuls et Maures ainsi que de nombreux agriculteurs, sans oublier le commerce, la peche et

I'artisanat.

Sur [e plan administratif, la zone ON de N'Débougou comprend :

r Une Direction de zone

t Un service Administratif et financier

o Un Service Conseil Rural

. Un Service Gestion Eau.



I Figure No2: Plan d'enscnrble dc l:r z-onede N'Débougou. (Source: ON).
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3.- PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL:
L'URDOC

Ce stage de {ïn d'études s'est effectué pendant six rnois au sein de I'URDOC (Llnité de

Recherche Dével oppem ent O bservatoi re d u Chan gement ).

L'URDOC, Unité de Recherche Développement Observatoire du Changement est un

projet placé sous tutelle de I'Otfice du Niger. Il est financé par I'Agence Française de

Développement (A F D).

Une première phase du projet a couvert la période de 1995 à 1999. Pendant cette phase

qui, prenait la suite des activités du volet recherche / développement du projet Retail antérieur

( 1986-1994), les principaux axes d'intervention du projet ont été :

o L,a pérennisation des rendements rizicoles et la nraîtrise des coûts de production après

la dér,aluation du franc CFA-

. Le dévetoppement des cultures maraîchères (appui à la ciiversification des cultures),

o I-e renforcement des relations agricultttre i élevage,

e Le suivi des straiégies mises en cÊuvre par les agriculteurs.

Depuis férrier 2000, le projet;démarre une rlouvelle phase touiours financée par I'AFI)

(Convent.ion CML 1198 I C), dont les activités sont orientées sur . '

a I-e Conseil cie gestion aux exploitations a.u:icoles;

e L'lntégration agriculture élevage;

r La l)iversitication des cultures et des revenus:

o [,'Appui à la Professionnalisation des acteurs.

Géré cians le cadre d'une convention tripartite errtre les pavsans, I'ON et I'IER, le projet

LjRDOC travaille en collaboration avec des parterraires uationaux tels que I'I.PR i IFRA de

Katihougou, I'APROFA, le P.C.P.S, et des partenaires étrangers (CIRAD, CNEARC, INA-

PG...).

il
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C-IIAPITRE II
ETUDE COMPAITATTVE DNS ORGAI\fiSATTONS DUMOT{DE RTJRAL :

RAPPEL HISTORIQUE DE L'EVOLUTIONDES OP

Les organisations paysannes ne sont pas un phénomène récent en Afrique. Sous leurs

formes traditionnelles (groupes d'entraide pour les travaux agricoies, les tontines paysannes),

elles restent eltcore en vigueur dans'la plupart des sociétés rurales. Quant à I'organisation des

paysans sous une forme moderne empreinte de juridisme, les coopératives, elle a été introduite

pendant la période coloniale.

L'organisation des paysans a toujours été la préoccupation de I'Etat et fle ceux qui gèrent

I'ON. Les paysans n'ont pas toujours participe à la prise des décisions, soit qu'on ne ieur faisait

pas suffisamment confiance, soit qu'eux - mêmes, déroutés, participaient ou assistaient

passivement à leur "modélisation". Selon le vent politique du nroment, les exploitants agricoles

ont été rrris dans une moule clui comprenait trois aspects :

kemièremen! ie besoin et la forme de cette moule nétaient jamais venus directement des paysans.

Deuxièmement, ces moriles étaient uniflormes et obligatoires.

Troisièrnement, il s'agissait toujours d'une forme de type coopérative (TOURE et al. , I gg7). 
;

:

I.. PERIODE COLONIALE. :

l. I - Association r\gricole Indigène (AAI) : ,.. 
:

Elles ont été créées en 1932 (TOURE et al. ,l9g7). Chaque village et chaque centre de

colonisation de I'C)N était lenu cle londer une AAI à laquelle chaque"colon ", Ainsi que chaque

famille étaient obligés d'v adhérer et la part sociale est versée en nature, 20 kg de pacldy et l5 kg

de coron / ha (TRAORE . 1993).

L'objectif des associations de production était d'anréliorer le niveau de vie, les méthodes

de production et de fournir l'équipement à ses membres.

La Fédération cles AAI des Terres Irriguées de la Vallée du Niger a été créée en lg41
(FAAITIVN). Les activités principales sont la créatic'rn de magasins, ainsi que la création et

I'entretien de vergers.

1- 2 - De la loi cadre à I'indépendance (1956-1960) :
En Af,rique de I'Ouest, la loi caclre sera précéclée d'une courte e,xpérience. celle des

SMPR (Sociétés iVluttrelles de Procltrction Rurale). Dc caractère plus mutualiste et cle gestion

plus dérnocratique, les SMPR se r,'eulent d'avantage des organes de pro6uctiun que de

prévo-vance. Elles colnportaient trois sections. procluction- conunercialisation et crétlit.
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Bien qu'elles soient éphémères, elles ont enrcgistré dcs résultats très encourageants dans

la mécanisation de ta riziculture, I'aménagcment des rizières, I'implantation des parcs de

vaccination pour lc bétail.
A quelques difTërences près (au niveau de la cornposition du conseil et de la perception

des cotisations), I'expérience sera généralisée à partir de 1957 sous le nom de SMDR (Sociétés

Mutuelles de Développement Rural ). Il s'agissait d'établissements d'utilité publique à caractère

coopératif et mutualiste, chargés d'acheter et de vendre des produits au profit des adhérents, de

gérer des exploitations à caractères industriel et commercial, de -eérer une caisse de secours

mutuel et d'assistance agricole, et enfin de mener à bien des actions diverses d'infrastructures,

d'amélioration du cheptel.

Bien qu'ayant représenté un premier effort de démocratisation, les efforts des SMDR

restent encore bien timides : leurs situations financières ne sont pas toujours limpides, leurs

budgets servent souvent de caisse noire, souvent d'ailleurs à bon escient du commandant de

Cercle présiderrt de droit.

1.3 - Association Coopérative Agricole 1958 | 63 :

L'Association Coopérative Agricole (ACA) a été créée en 1958. Elie fait sui

Quelques fonctions économiques ont été remplies par les opcrations collectives, te

façons mécaniques, les récoltes et battage mécanique, la collecte, le condition

commercialisation des récoltes, l'oiganisation des transhumances, ia cléfense
.

cultures et cies récoltes, action de crédit et d'épargne.

2. - APR.ES L'INDEPENDANCE
2,r - De I'indépendance à la fin de la prernière république (1960-68) :

[æ régirne, qui a.rait une option soc.ialiste, insistait beaucoup sur les ccucpsmtives de production.

Dans le monde rural un accent particutier était mis sur la création de champs collectifs

dans chaque village. On y procédait à des démonstrations des techniques agricoles et à

l'équipement collectif. Leur revenu alimentait la caisse clu Parti et celle- ci senait notamment à

créer des infrastructures sociales (écoles, dispensaires, puits...).

L'activité des groupements ruraux et de leur fédération était I'aporovisionnement en

biens de consornmation, en liaison avec les deux grandes sociétés d'Etat I'OPAM (Ofiice des

Produits AEicoles du Mali) et la SOMIEX (Société Malienne Import- Export).

Bien qu'ayant <ies aspects positifs, comme I'approvisionnement des biens de première
nécessité à bas prix, la création d'infrastructures sociales etc., il n'est pas à négliger certains
aspects négatifs tels le choix des gestionnaires selon des critères politiques, le comportement de
certains responsables qui ont fait des champs collectifs des brimades et non des innovations, et
d'autres.
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A la fin de cctte piriode, dcs rnesurcs dc réorganisation ont donné naissance â la
DNACOOP (Direction Ï'lationalc dc la Coopérativc) le l9 avril 1967,au Sérninaire Natiorral sur

Ia Coopérativc (rnai 1968) avec décision dc supprcssion des SMDR, et la création des Centres

d'Assistance et de Contrôle dcs Coopératives au niveau des cerctes, ainsi que le rentbrcenlenl

des Croupements ruraux et la création Fédérations de groupenrents ruraux, toujours animés par

le Parri. Les méthodes utilisées t'ont de la propas,ande à la contrainte.

En 1966 les clrarnps col.lectif-s ont été réorsanisés, de façon que 3 à 4 chanrps colilectils

sont crées par village, surlout avec les -ieunes. Le revenu était reparti contnle suit : 509;'o aux

travailleurs, I'autre rnoitié entre investissements cotlectifs, groupement et Parti.

Le coup d'Etat inten'iendra avant que la refornle ne puisse s'appliquer pleinement.

2.2 - Lcs Unités Coopérativcs (tJC) cte I963 à1984 :
Elles ont été créées en application de ta loi n" 63-21 AN-RM du 25 janvier t963 portanr

statut général de la coopération ctt Itépublique du lr4ali. Le siège social de l'UC cgrrespon,l ait à

I'unité de produc.tion couvrant 2 it 7 t,illaltes.

Les activités cie I'UC étaient :

o L'approvisionnement en denrées de. irremière nécessité (sucre. sel, mil...), en petits outiilages

a-ericoles et pièces de rechange pour cilarrues et herses.

E La cornmercialisation du riz lfrilé..

. Totttes ces tentatives ci'organisation du monde rural ont eu des caractér'istiques

essentielles, qui ont été les sources de leur échec, comme en témoignent deux auteurs :

@.(l999).rapilor1ed'émouvantsténrcrignageSstlrIetrar,ai|for.cé,<,!c't
déplacentenl.ç et les insla!luiion,t obligotoirc,ç ries pe:,lr(tn.\ du ierroir qui son( inrytlanl,!.r iuns trr.t

nol{veûu sy,stènrc de prodttctiott s.an$' ytreuvis n.

Ernilc SCHREYGER , (1984), tire la leçon de l'histoire .' " Ce qyi,.ran.l drrute, attirer.s ieur

altenliort, est la négligence nur le,s protugctnistes de l'expé.rience, du facrgur humctpt... er ie

racours à Ia crtntrtiinte e ngendia la prt.t.rivilë de cauy autquel,t on voulait intposer le progr.è.t. ')

?.3 - De 1982 à 1991 ce fût la rcsponsabilisation paysanne :

L'Union Dérnocratique du f'euple Malien (UDPM), lors de son Congrès Constitutif en mars

1979, a fondé sa politique de coopération en nrilieu rural sw le'fon villageois, dont Ie uom se réfbre

à une vieille lbrmc d'association couturnière clu Mali.

L'UDPM entendait ainsi induire dans les villages un développement endogène, participatif et

intégré à la base- Avec la publication du Décret no 53 portant statut type des Tons villageois, le Ton

était donné pour I'iclentification, la sensibilisation, I'animation et la mise en place des lbns
villageois.
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- Iln décenrtrrc 1983, lc Ministère du Dér,cloppcrnent Rural, dans son clocunrent " Politique

Nationale de Promotion dcs Tons villaseois", identifiait à I'ON 140 coctpératives érigealrles en

Tons.

Déjàau cours de la campagne agricole 1982 I l983,des tests d'auro promorion pa),sanne

étaient réalisés à I'ON:grenier villageois à Nango, groupement de moisson à Tigabougou et

groupement de battage à Mourdiah km I 7.

En février 1984. le Secrétaire Général de I'UDPM en tournée en 4o région. s'entendait

dire de la part des pavsans de I'ON :

"Nous sommes criblés de dettes, les réseaux sont cléfectueux- les parcelles ne sonr pas

planées, nos femmes et nos filtes ne nous appartiennent pas, nous voulons notre propre

production, nous ne sommes pas sécurisés sur les terres rizicoles... nous sommes au bord du

-qouffre, faites quelque chose pour nous, Monsieur le Secrétaire Général de I'LJDPM''.

Ces propos- tellernent alarmants- ont amené le Secrétaire Cénéral à énoncer. lors ,Je ta

conférence des cadres, les ares de réfïexion destinés à solutionner les nombreux problèntes des

pavsans de I'ON.

Dès ltlrs, les recommandations du Secrétaire Cénéral se traciuisent par des actions

concrètes en faveur des paysans de I'ON : gel cles dettes antérieures, suppression cie la ,policc

économique, accélération clu pr,rceisus cle réhabilitation. i

'i
Cette nouvelle approche du'cléveloppement était caractérisée par trois étapes, à sauôi1

Phase exnérimentale :

Les tests cl'auto prornotion pavsanne de 1982 à 1983. Il s'agissait d'arnener les pa-vsa1s à

s'or-uaniser autour d'ttite actil'ité éc:onornique viable, identifiée et jugée par eux comme LulÉ

préoccupation spécifîque: ce qui constituerait le point de départ de I'organisation qui pousa

embrasser d'autres activités au fur et à mesure de son développement.

Mise en place des AV :

La politique de responsabilisation paysanne dès lors mis en ceuvre à I'ON traduisait la

politique du gouvernement de l:'époque. Ainsi, on assista à I'accélération cie la création cie 140

AVen deux ans, 1984 et 1985, suite aux plaintes des paysans faces aux exactions de la police

économique et au comportement indécent de certains agents d'encadrement.

L'élan politique et la présence des groupements de battage gérés par tles néo- alphabètes

villageois utilisant les petites batteuses "Votex", €û propriété c<lllective ou les grandes 6atteuses

de I'ON en location, ont favorisé le mouvement.

I 
Le processus suivi à la mise en place des AV est le suivant :

La sensibilisation

I l5
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[,a rnise en place des organes dc direction dc I'AV.

La rnise en place des comrnissions techniques

La fonnation des élémcnts des équipes techniques.

L'd:rection des A\/ en I'\/ :

Panni les AV quclques unes ont été érigées en'l-ons Villageois.

Actuellement les cinq zones de I'ON compte chacune un ou plusieurs des TV.

Les AV devaicnt leur raison d'être au "désengagement de I'Etat''. notarnnrent quald le
monopole de I'ON sur le battage du paddv avait été ler,é et que des petites batteuses..Votex,.

avaient été fournies par le Projet ARPON, ce qui permeuait d'organiser par village cetre activité
rémunératrice. En 1996, il existait 9 TV et 147 4y qui sont, dans beaucoup de villaqes, deyenus
progressivenrent coresponsables du battage, de la production et de la vente des semences, de la
commercialisation et de la transformation du riz. L'exploitation des batteuses par les AV a

procuré d'irlportants revenus avant pernris Aux meilleurs d'entre elles de- realiser Ces

invesiisselnenTs sociaux ci'intérêt pulrlic (écoles. poinrs i'eau- ciispep:;aires. strlles

d'alphabérisation etc. ).

3. - ;IVEC LES EVENE,h{ENTS DE MAITS 1$gI ! 
,Les habitudes ont été ;boulet'ersées par l'érnersence cle Groupements i'lnrérêt

Econotnique (GrE) qui tentent de pallier aux iusufiisances ,Jans la gestion par legr sécession
avec les AV / TV.

['es l-emmes à leur tour ont conrntencé à s'organiser en GIEF (Groupements rl'Intérêt
Economique Féminins), initialernent autoLlr dir décorlicage, actuellernent sur-tout autour des
activitr-{s maraîchères, (achat, stockage. cornmercia.lisation cles échalotes etc.) et le repiquage.

On assiste également, à la création d'associations de tout genre (jeunes diplômés,
artisans' planteurs- maraîclters, pisciculteurs, etc.), organisations qui sont le résultat d,un esprit
de promotion de I'initiative privée des paVs,ans c1ui, par rapport à un centre cl,intérêt- se
regroupent par affinité.

En 1996, la zone ON cornptait 387 groupenrents associatifs dont 2ZZ GIE et 64 GIEF(TOURE et at. :1997).
f)es études et évaluations ont fait ressortir que la principale cause de ce changement cJe

mentalité dans le climat social de I'ON et de cette évolution est le principe de désengagement de
I'Etat dans beaucoup de domaines, fa liberté donnée à l'épanouissement de l'initiative privée et
collective' De ce mênte principe vient I'idée de la "responsabilisation" des paysans et du
"transfert des responsabilités de I'Etat aux paysans,,.
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CI{APITRB III
LES ORGANISATIONS PAYSANNtrS : LTIS GITOUPEMtrNTS \{LI.AGIIOIS

1 DEFINITIONS:
Un groupement villageois est une unité de base possédant généralement son terroir, avec

ses droits d'usa-rres coutumiers, souvent communautaires.

Les groupcments villageois ont donc, à terme, cies buts à Ia tbis économiques, sociaux,
éducatifs et culturels.

une association villageoise' un cornité de développement villageois, un ton villageois, un
groupement d'intérêt rural, renferment tous les mêmes idées sous-jacentes : union, organisation,
village et développemenr.

I'loRlzE ( r9851 a défîni re groupement comme un nroven rje maintenir ra cohésion
sociale et culturetle à laquelie les pavsa.s sonr attachés pour être < forts >, lâce aur inten enanrs
extérieurs.

'-Dans tous lcs pays, qu'elles s<tieni infbrmellcs, reconnues, éphérneres, souples. dc-
srande ou petite taille, les oP sont à la fois le lieu d'expressio' des intérêts rle pa.ysar.ls et url
rnoven ci'atteindre les objectifs qu'ils se fixent".

I
Au montetlt de la création cles OP, les considératicns sociales, l,élan de solidarité

I'emporlent' mais'au fur et à mesure que l'oP capitalise, le financier et l'éconornique s,i.stallent
et finissent par contanriner les autres clinrensions (DIAGNE et pESC[{E. 1995).
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OITGANISATION DI'S AV
I - l')'pologie dcs Ol'à l'OftÏce du Nigcr', ânalvse dcs aspccts juridiqucs cl

institutionnels :
La qvpoloqie classique des OP en zone rurale cle l'Otljce tàit ressorrir :

1.2. l - Des structures villageoises :

Les Conûtés de Crédît :

C'était des organisations- au sein desquelles se regroupaient des paysans a-vant en

commun la culture du riz et I'encadrement par I'ON. Ils sont généralement installés dans les

villages colons n'ayant pas encore le statut administratif, c'est à dire des localités non ériqées en

circonscnption admi ni strative.

Ils ne remplissaient pas les conditions requises pour être érigés en AV (être village
adrninistratif et être situé dans un casier ON...). Ils bénéficiaient de I'encaclrr:ment oflbrt parr

I'ON et étaient organisés en structure cie gestion du crédit en entenclant qu'ils rerlplissent les

conditions d'être AV

Les contités de crédit constituaicrrt en général un stade préparatoire pour la cr-éati6n r1es

AV en zone ON. Actuellenlcnt ces cornités de credits onr ete éri.ses en Associations

ll
ll
I

I
I
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I

Villageoises.
I

I Les Associatiorts lrillageorses ; (Ar)I
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[-es AV ont été les prérnières fbrmes d'OP créées en 1983 i 84 avec I'apoui dc l'Etat. Il
s'agit d'or-tanisa*-ions pré - coopératirres à caractère transitoire devant évr,rluer vers le ton
villageois' Elles se définrssent comme un organe éconornique et social auquel ar1hèrelt
volontairement des personnes plrvsiques. Les AV n'ont pas de personnalité.iuridique et leur
représenHnt ne peut pas être traduit en justice en leur noln paradoxalement au ton villageois.

Selon I'article 59 de la loi 88- 62- AN- RM du l0 juin 1988, les AV constituenr les
cellules primaires du mouvement coopératif en milieu rural. Elles sont destipées à sensibiliser
les populations sur I'aspect éconontique de leurs problèrnes, à leur pennettre l'appr-entissage cles

principes et méthodes de !a coopération et à développr la confiance en soi par une ou plusieurs
réalisations concrètes assurnées par elles mêmes.(TRAORE, 1993).

A cet effet nous comprendrons que I'AV est une structure pré - c,oopératiye dont la
finalité était de se transtbrmer en ton villageois.

Dans le schéma de I'organisation du mon,Je rural ies AV constituent les cellules
primaires et les tons villageois l'étaoe finale Ce responsabilisation des paysans. [,es mêmes
structures se retrouvent de part et d'autre . comités de gestion et de surveillance, assemblée
générale avec les mêmes rôles.

i8
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I-a principlle activité développée par lcs AV est lc battage du paddv. Avec I'appui de

l,aide 
'éerlanclaise, 

à travers son projet d'Anrélioration de la Rizicrrltttre Pat'sanne à I'OfÏce du

Niger (ARpON), ellcs <lnt été équipées cn petitcs batteuses motorisées. Les frais de battage, 87o

du padd1, hattu, le ptus seu\rent prélevés en nature, ont constitué leur principale source de

revenus. A cela, s'ajoutait la commercialisation de la production recueillie auprès de leurs

adhérents.

Elles oftiaient par ailleurs-aux institutions financières des garanties de rernboursement

parlebiais de la caution solidaire et une plus grande l-acilité de gestion pour I'octroi de crédits

aux producteurs (matériels de culture attelée, équipernent de transformation, intrants agricole"')'

Les conditions pour être AV sont : avoir de I'entente dans le village, l'identification d'un

centre d'intérêt, I'existence au moins de lettrés ou de néo - alphabètes.

Les Totrs villugeors .' ffl)
EnzoneOi.l. leurcréationdatede 1986 L'anicle53delaLoi 88i 62Al{-lt}'{du l0juin

lggg définit le ton villageois cornme '' unt: entreprise cle dér'eloppernent qui sc tnoule sttr ia

rnotivation de I'ildiyidu erdu groupe ". Par ailleurs le même anicle précise que le ton villagcois

.. opérarionnelle qui gère le développement ecorrornique social et culturel dur tet':'oir villageois

constitue la structure "- i ;

I-e ton villageois a étéiun instrumenr cie promotion de la communauté rurale trasé sur le

développement, la nrotivation'du monde rural et qui gère l'économique le sociai ci le culturcl du

terroir villageois.

I)e nontbreuu Grouperuents d'Intérêt Economirlue, (GIE) :

Ces groupements sont récents et résultent de l'éclatement des AV et ont trottr'é leur

origine dans la situation plus ou moins confuse qui a suivi t'arrêt des crédits. Nombreux sont

ceux qui ont vu le jour entre 1991 et 1993.

I lls sont reconnus par I'administration locale qui les enregistre; en fait ils ne sont pas

t généralement inscrits à la Chambre de Commerce et la plupan d'entre eu\ n'ont pas de véritable

existence juridique.

Les Groupentents d'lntérêt Economique sont de deux genres :

0 Groupements d'Intérêt Economique des hommes (GIE) :, en général ils font les mêmes

activités que les AV / TV.

0 Groupements d'lntérêt Economique férninins (GIEF), qui s'occupent d'activités non

concurrentielles des AV et sont organisés autour du maraîchage. Ils font modérément appel

au crédit et sont assistés souvent par differents projets financés par des aides bilatérales. Il

faut ici citer les groupes de repiquage (et de vannage) organisés par les femmes contribuant à

I
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t'extension du rcpiquagc du riz. Conrnrc il n'y a pas, à I'heure actuelle à I'ON, d'alternative

technique pour retrriquer lc riz. c'cst un point de passage obligé dont il faut absolument tenir

compte dans le cadre des extensions de la pratique du repiquage.

I-a Contpissrorr (Technîque) tle Buuage GfU: appellation que donnent certains pavsans à

leur organisation qui est créée suite à un regroupement d'autres associations et qui se donne pour

tâche principale le battage en entendant la rnise en place d'une organisation définitive du village-

Autres fttrnrcs de grouPenrcnts :

- CEC . Les C.ai.r.re.s d'lipargne et clc Crédit, elles sont gérées par les pa.vsans eux -mêmes en

collaboration étroite avec les structures villageoises suscitées.

- GJV , les Groupements de ,leunes t{u ïtillage: ils constituent des organisations d'entraide

coutumières de la société dont la création et le renouvellement sont confondus aux

générations juvéniles des villages. Leurs principales activités s'articulent autour des travaux

champêtres et aussi ils constituent la rnain d'æut're villageoise.

1.2.2 - f)es organisations fédératives :

Des structures fédératives apparaissent en zone ON ; parmi lesqueiles on peu noter :

la coopérative des éleveurs,
'j

I la coopérative artisanale dcs forgerons de l'ON (CAFOI.I),
;'

le groupe "Jèkafeere" GIE spécialisé dans la commercialisation du paddy ,

la Chambre locale d'Agriculture (Antenne de la chambre régiorrale de Ségou),

deux syndicats agricoles (SEXAGON crée en 1997 et le SYNADEC en 1998).

Ies Centres de Prestations de Senice CPS uFarafansî-So" :

Les CPS sont issus du PCPS. Le PCPS dans sa 2" phase a pour objectif de consolider en

quatre ans un maximurn d'OP à travers les Centres Farafansi-So, consolidation qui se traduit par

un assainissement des impavés de la plupart des OP (mernbres), par l'établissement de contrats

d'approvisionnement en intrants et des contrats de vente de la production négociés et

juridiquement sûrs, par une reprise en main des entretiens des aménagements par les producteurs

etc. Les Centres farafansi-So bénéficient de I'assistance financière et méthodologique du PCPS.

Pour atteindre leurs objectifs, les CPS disposent de conseillers et d'assistants en gestion

(Conseillers juridiques et Conseillers en gestion aux OP)

Ces Centres apportent des sen ices aux OP dans [e domaine de I'appui conseil en gestion et

organisation, en comptabilité gestion, le domaine juridique, dans le domaine foncier, dans le

domaine du financement des activités agricoles (BEAUDOUX- 1996).

De nos jours, I'LIRDOC, structure de recherche, est entrain d'élaborer un outil de travail

?a
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pour lcs conseillers dcs Ccntrcs Farafansi-So, qui ont un nouveau programtrle : le Conseil <Je

gestion aux exploitations t'anriliales. Les CPS ont dans lcurs activités la forrrration.

I'alphabétisation de scs mcmbres. Cette activité est très irnportante pour la mise en tEuvre

coffecre du Conseil de Gestion qui poinre à l'horizon des OP rnemhres ou des l:xploitations

Farniliales. Si les OP bénéficiaient de I'appui en cornptabilité et en juridiction, le Conseil en

Gestion serait un outil élaboré pour les EF individuelles.

L'association l.-aratansi-So est dirigée par des responsables pavsans appul'és par les CPS

Farafansi-So, qui sont liés aux conseillers et assistants en qestion par un contrat de prestation.

2.2- Administration et contrôle des AV:
L'inexistence de règlement intérieur au niveau des AV ne permet pas de faire une analyse

juridique des mécanismes de leur fonctionnement. Toute fois [e constat est qu'elles sont

adrninistrées et gérées selon les rrrêmes principes que les TV. Selon les dispositions de la loi ti8-

62 (articles 24 et 63 ) AN-RM, les organes d'administration et de contrôle d'un organisme

coopératif sont I'Asseurblée Générale, te Conseii d'Adrninistration et le Comité de Surveillance.
Jl

1.2. I - Les organes :

i

L'Assenûlée Générale (AGl :

Elle est I'instance suprême des décisions de I'OP, regroupe tous les membres de celle-ci

et a pour tâche :

de décider du maintien ou non des relations avec d'autres partenaires;

d'élire les membres du bureau et du comité Ce Sun eillance. Elle est tentte en séancc:s

ordinaires ou extraordinaires au besoin des nrembres de I'OP (GUINDO,1997).

Le Bureau :

Il est I'organe exécutif des décisions de I'Assemblée Générale et gère les ressources. Il a

I pour mission :

de réfléchir sur les rnoyens de développernent;

de maintenir les relations avec les partenaires;

d'établir un rapport sur les sorties et entrées des biens;

la gestion des biens et des services;

la convocation de l'Assemblée Générale au besoin.

Le Comité de Surveillance .

Sa tâche est de contrôler les activités de I'OP conformément aux dispositions du

règlement intérieur. Il doit vérifier les comptes. les avoirs de I'AV et contrôler les inventaires et

I
I
I
I
I
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I
I
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le bilan. Il pcut opércr à tout tnoment lcs contrôles jugés opportuns tout en attirant I'attcntion du

burcau sur les remarqucs éventuelles.

1.2. 2 - Les fonctions :

Les fbnctions exercées dans les organisations du monde rural sont presque partout les

mêmes. avec quelques différences au niveau du nombre de postes occupés selon les

organisations, les effectifs et les besoins. Selon la description donnée par KAMBO ( 1996) et

DEMBEI.E (1997j, on retrouve les fonctions suivantes :

\ Le présîdent :

Il est tenu à représenter I'OP à toutes les circonstances et possède un cahier pour

authentifier ses actes. Il reçoit les courriers au nom de l'OP et convoque les AG par le biais de

son secrétaire général, qui le remplace en cas d'empêchement ou d'absence. Le président préside

les réunions, autorise et signe les sorties de fonds de la caisse.

\ Le Secrétaîre Générnl :

ll est le chargé des colTespondances- I'archivister et le coordinateur des actions 4u

groupe. Il rédige les procès verbaux des réunions. Le Secrétaire Général remplace le président

en cas d'ernpêchentent ou d'absence de celui - ci.

\ Le Trésorier Général . r

rl

1l

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

i

Il détient la caisse â ce titre il reçoir toures
i

enregistre les dates d'entrée et de sortie ainsi que les

:

les rec.ettes de l'OP. tl décaisse les for,ds et
:

diverses raisons.

\ Le Trésorier Général Adjoint .

Il remplit les mêmes fonctions que son trésorier et le stùstitue à son absence.

Il recense les besoins en intrants des membres ei se charge d'éventuels dégâts causés par

I'eau tout en les communiquant au sen/ice chargé cle la gestion des eaux pour des exonérations

de redevance de la canlpagne. Il s'occupe de la vente des produits agricoles et fait l'état des

dettes internes de I'OP. Le secrétaire détennine les rendements en ha des exploitants et ia
publication des résultats relève de son domaine.

\ Le secrëtaire,4djoirtt à la protluctîon 
.

il joue le mêrne rôle que le chargé à la production qu'ii rernplace en cas de son

enlpêchement. Il planifie les demandes de battage jounralièrement en fonction de ia
disponibilité des batteuses et de leur ordre d'arrivée. Il s'occupe du suivi et de l'entretien des

batteuses.
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I-e Secrétaîre à I'ApprovisÏonnenrnl et sott AdjoÏnt :

Leur rôle relcrve de la fourniture en biens et services de I'OP.

N, Le SecrétaÎre à I'Organisation et sott Adioînt :

lls exercent leurs tâches ensernhle en se chargeant de I'accueil et I'hébergement des hôtes

de I'OP dans le village. tls disposent de cahiers dans lesquels ils notent les dépenses liées à

I'organisation des ér'énements (KAMBO, 1996 : DEMBELE, 1997\.

\ [-es uutres responsohles (entplo-t,és) sont :

Le Magasinier: il n'est pas considéré colnrne un membre du bureau mais un employé, rnais il

joue un rôle capital au sein des OP. Il a pour tâche les entrées et les sorties des produits au

niveau du magasin et dispose d'un cahier de stock. Il peut recouvrer les crédits en I'absence des

secrétaires à I'approvisionnement.

I-es responsables de battage : ils se composent :

De conductaurs : responsables des batteuses tenant à cet effet des documents pour: le

pointage des manæu\/res, I'enregistrement des consornmations en carburant et I'enregistrentent

de la production battue afin de déterminer le ctlût du senice rendu par I'CP au membre qui doit,

en conséquence. verser des honoraires.

D'un cha/ de chanrier' qui approuvc les bons ou tickets d'approvisionnemetrt des
;

I bafieuses en carburant et de leur entretien.

I
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D'un clutrSlë cleslprutduits de hdrugc quijoue le rôle de recouvrement des services rendus

dans ce domaine. It préseute un rapport annuel de battage "communément appelé bilan"

(DEMBELE, 1997\.

2.3 - Aspects économiques et financiers des OP :

1.2. | - Les sources de financement des OP

Elles sont d'origine diverses : internes et externes.

Zes ressourcesftnancières d'origine internes: elles sont essentiellernent constituées par

le fonds de dér,eloppement villageois, I'amortissement des batteuses, les cotisations, les

investissements humains, les réserves et les fonds des ex- unités coopératives.

Les ressources tînancîères d'origine etternes '. elles comprennent les subventiotts, les

emprunts et les dépôts.

1.2.2 - Utilisation des ressources :

Les ressources financières sont utilisées pour I'acquisition d'investissement fixes (batteuses

Votex, décortiqueuses Indonésiennes, magasins...) et la constitution de valeurs de roulement

(formation et alphabétisation des villageois, réceptions...).
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3 - FONCTIONNtrMENT DtrS AV ET GIE

Les AV, TV et CB sont considérés cornme de mêrne nature car au début de la mise en

place des AV il n'y avait que des AV dans tous les viltages dc N'Débougou. Par la suite I'AV de

82 a été érigé en TV ( 1986) ; quanr à la Commission de Battage, elle est née suite à ta faillite

qu.a connue I'AV du village de NDl6 (1997\. En entendant que I'AV soit rétablie, cette CB

prend en charge cenaines activités de I'AV. A1'ant les mêmes tbnctions, pour I'anah'S€' nous

allons cornbiner ces trois types en un seul sous le sigle (AV)).

Les GIE sont pour la majeure partie des scissions de I'AV qui exercent à côté les mêmes

activités qu'elle (AV). C'est ce qui fait que dans le fonctionnement, ils seront ensemble-

Les AV et GIE de N'Débougou fonctionnement à travers les activités décrites ci- après.

3. l- Crédit:
L'ON assurait le crédit agricole avant ie transfert de cette activité aux OP. Il v avait trois

sortes dc créciits :

Le crédit à court tenne : l'échéance est <ie I an et concenre les intrants (semences, engrais,

redevAnce eau, avance moisson. prêt de soudure). 
l

Le crédit à moyen termei: l'échéance est de 3 àns et conceme les matériels (herses, charrues.
:

charrettes et bæuf's de iabour).

Le Crédit à lcrnlr terme : l'échéance est supérieur à 5 ans et concerne les décortiqueuses, les

moulins et les motoculteurs.

Le recouvrement se faisait en nature et se prélevait directement sur la production. Au

départ les AV approvisionnaient leurs membres en engrais, bæufs de labour, matériels agricoles

etc., nrais pour des raisons de mauvais remboursements, elles ne poursuivent plus I'octroi de

crédits de rnatériels individuel s.

Actuellement, les AV et GIE s'occupent eux-mêmes du crédit agricole et ils ont la

BNDA. le CVECA et le FCRMD comme principaux partenaires créditeurs. La majeure partie

des crédits des AV et GIE est basé sur les engrais et les équipernettts de battage mécanique

(batteuses au nom de l'association). De nos jours te recouvrement des crédits se fait en espèc.es

auprès de ces institutions financières.

+ Les modalités d'exécution :

A I'approche de la campagne, les responsabtes des institutions financières envoient les

fiches de campagne sur lesquelles chaque chef d'exploitation exprime ses besoins (engrais) en

Assemblée Générale. Ces besoins sont estimés au niveau des caisses villageoises et après
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délivrés en connaissant les superficics exploitécs par lcs menrbres. I-es besoins en engrais sotlt

esrimésen fonctionde 2 à 3 sacsde 50 kg P2O5/hactde4 à 5 sacsde 50 kgd'urée/haselon

les OP et le prix des lburnisseurs. Les exploitants familiaux remb<lursent les crédits en nature à

leurs OP, qui se chargent de la commercialisation ; dans certaines AV le recouvrernent se fait en

espèces par les metnbres.

Les équipements sont fournis par les institutions fïnancières en concert avec un

fournisseur.

Le recouwement se fait en espèces avec un taux de l2 % (engrais) et des pénalités de I

o/o par mois en cas de retard de paiement.

+ Les OP et les Institutions Financières : à partir de 1990

La Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) et le Fonds d'lntrants

Agricoles (FIA) devenu par la suite Fonds de Développement Villageois (FDV) constitué avec

I'appui de l'aide néerlandaise, assuraient jusqu'au milieu des années 90, la totalité du

financement des activités agricoles dans la zone de I'ON.

Actuellement. ces deux institutions continuent à assurer ce rôle. mais ieur éloisnenrent

des producteurs a eu pour conséquence de grandes difficultés pour recou\Ter les crédits

accordés. Cependant. si ia BNDA n'a pas nrcdi{ié fondamenta.lement son organisation. en i99-5.

le FDV a pris la f<rrme cl'un réseau cle caisses d'épargne et cle crédit : Fédératiorr des Caisses

Ruraies Mutuelles du Déveioppement (FCRMD).

Le réseau des caisses Nyèsiguiso (nronté avec I'aide canadienne) et ie réseaudes Caisses

Villageoises d'Epargne et de Crédit Agricole (CVECA) (instailé en 1994 sur financement AFD )

complètent ce ciispositit.

I 
Toutes ces institutions ont pour condition de n'accorder le credit aux producteurs que si

I le risque est couvert par la garantie de la caution solidaire d'un groupement dont fait partie

I'emprunteur.

Hormis les caisses Nyèsiguiso, les institutions financières ont mis en place en tin 1996

une centrale de risques. La centrale a déjà intervenu en mobilisant des agents de reccu\Tement.

La BNDA, la FCRlvlD et les CVECA estiment en effet qu'il y a une part de mauvaise volonté

des emprunteurs à rembourser leurs emprunts, justifiant des interventions "musclées".

Toutefois, ces interventions n'ont pas et ne peuvent pas à elles seuies résoudre le problèrne des

impayés. Celui- ci, en général très comple.xe, demande de procéder à des analyses frnes que les

organismes financiers n'ont pas les moyens de réaliser (BORDERON, 1999). C'est justement

une des tâches des Centres Farafansi-So.

I
I
I
I
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3.2 - Alrprovisionncnrent cn intrants :

ll est en général assuré par lcs AV et lcs GlE.

Les AV, et les GIE exercent les mêmes fonctions car ils s'occupent tous des mêmes

activités et ont pour rôte la promotion des activités rurales de développement du village.

A I'approche de la carnpagne les responsables tiennent une assemblée généralc au cours

de laquelle les besoins y sont exprimés individuellement et cosignés dans des carnets de familles

et registres AV par les intéressés et responsables.

Après une ér'aluation des besoins globaux, un appel d'ofke est lancé par I'AV qui choisit

seion ses modalités tout en transmertant une copie de la commande à la banque. Cette

commande est livrée avec une notification faite auprès de Ia banque qui réglera la facture au

fournisseur.

L'AV recouvre les dettes en nature auprès des exploitants et se charge de la

commercialisation atln de rembourser les institutions financières.

3. 3 - Comnrercialisation :

Avant le désengagement, c'était I'ON qui s'occupair de cette activité tout en achetant la

rrroduction auprès des pa\/sans (paddy,). L'ON se chargeait alors du décorticage. la rnise en sac et

l'écouiement du produit sur le marché.

I
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I
I A la suite des difficultés rencontrées par I'ON (mévente du riz. chàrges trop lourdes...)
T

cette activité fut transférée aux OP. ,

Les AV ont tenté de rnaîtriser les fluctuations des cours en faisant des stocks, mais la

gestion de ces stocl.:s n'a pas toujours réussi (des ventes effcctuées en fin de campagne et

rÉalisées à des prix inférieurs au prix d'achat aux producteurs).

i-es AV, TV, ClB, et GIE s'occupent tous de la vente des produits (paddy ou riz) de leurs

membres récupérés en crédit intrants ou de frais de battage. La tendance actuelle est donc plus à

la commercialisation au cas par cas qu'à une stratégie de négociation par contrat, stratégie

d'alors (campagnes 9t-93) qui a faitdes victimes d'endettés parnri les AV et GIE.

3.4- Battage:
C'est la principale activité des AV et GlE, I'Office I'effectuait à I'aide de grandes

batteuses et prélevait ses frais de battage en nature avant sa transmission aux AV.

Les crédits d'équipernents étaient foumis par le FDV avec 12 % d'intérêt. et la BNDA

avec des taux oscillant entre I I - I 4 o/o etdes ristournes aux bons payeurs.

De nos jours, les AV et GIE qui exercent cette activité. la font avec de petites batteuses

< Votex )) ou des batteuses < Twifan >. Les frais de battage sont récuffrés en nature (paddy) à

8% ou l0% selon les organisations et en fonction des batteuses.

I
I
I
t
I
I
I
T

I
I
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4 - LES ACTIVITES TRANSFEREBS AUX AV
Nombreuses sont ces activités transferées aux AV :

-) La gestiott du crédit agricole z

Les organisations d'auto-promotion paysannes sont actives dans la distribution du crédit

agricole. Les besoins exprimés par les exploitants membres des OP sont généralement satisfaits

chaque fois que la crédibilité des demandeurs est prouvée et que les OP n'aient pas aussi atteint

le seuil critique d'impave.

L'indicateur le plus important est la crédibilité des OP auprès des institutions financières,

car le problème de remboursement des crédits est devenu dans la zone une question de confiance

entre partenaires et un sujet de désaccord entre les membres des Op.
+ Le battage mécanîque du riz:

Le battage est la principale activité et la base économique des AV de I'ON. La petite

batteuse "Votex" a joué un rôle déterminant dans la responsabilisation pa-vsanne. Des prestations

de battage sont faites par les OP à leurs membres; pour lt de paddy battu mécaniquement B0 kg

sont payés par I'exploitant agricole au titre de frais de trattage (8 %).

Les I % (frais de battage) étaient repartis d'une rnanière générale comnle suit :I
.- amortrssernent et çntretien de la batteuse 3,5 0,6

t main d'æuvre villâgeoise 2,5 %o

carburant I o

fonds villageois I%

I
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Maintenant, chacun cie ces deux types d'OP (AV et GII-l) esr responsable de la répartition
des frais de battage pourvu que les dettes des partenaires créditeurs soient remboursées.
<) La gestion de Ia sacherïe :

Les sacs et ficelles utitisés pour loger [a production de paddy étaient financés à partir du

barème riz ON' Le transfert de cette activité de I'ON aux associations a crée une symbiose entre
ces deux partenaires : les associations achètent les sacs et I'ON paye la prestation en fonction du
volume commercialisé.

Chacun de ces OP est responsable de ses sacs pour loger sa production. Ils les achètent
maintenant sur le marché à leurs frais (225 à250 F CFA le sac sur le marché 2000 Niono).
+ La gestion des sentences :

La sélection au champ, le traitement avec les produits de conservation, le stockage dans
les magasins adéquats assuretrt la disponibilité en bonnes sernences de nz. Certaines Op se sont
intéressées à cet aspect et des *ugu.ins de stock ont été construits à cet égard en 19g7.

Les semences sont prélevées de la production reçue en frais de battage après

recouvrement des dettes des partenaires sur cette production stockée dans les magasins AV ou
GIE' Dans la plupart des AV et GIE le chef d'exploitation prélève ses semences de son stock.
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<', I.a collecte prînruire :

Cette activité a été détenninante pour I'instauration de la confiance entre vendeurs et

acheteurs. L'évolution de cette activité était liée à I'acquisition de bascule par les AV / TV.

Cette activité n'est plus pratiquée par les AV et GIE de la Zone de N'Débougou.

-) La comntercialisatiott :

Avec la libéralisation en 1994,I'ON a eu beaucoup de difficultés dans la régularisation de ses

arriérés de commercialisation. On a pensé que les paysans seraient à mesure de s'en sortir, mais

tout à fait le contraire.

A travers cette libéralisation du marché, on est passé à une mévente due surtout à

I'introduction massive du riz étranger compromettant les efforts des producteurs nationaux.

Les AV et GIE commercialisent leur production stockée avec des acheteurs du marché

national ou se réunissent dans des associations fedératives pour écouler leurs produits. On peut

citer le groupemetrt des AV et GIE de 14 Villages:les (AV) de Fassoun, Nara,81,87, 88,

Koyankoura, Kovan Bamana, Kokody, Niapasse N{arako, KmlT et les GIE de 82, 85- ND2 et

Molodo Batikèdankan. Cette fedération a un contrat de vente de leur production sur 5 ans à

partir de I'an 2000 avec Bakoré SYLLA (Les usines GGB : Grand Grenier du Bonheur)

-;; Lu transfornmtitln des produiis : 
i

Elle est exeicée en général par les femmes, parfois en concert avec les honrnres et

s'articule autour du' décorticage du paddv. de la mouture du riz et du mil ciu séchage cle

l'échalote. Ces activités pourraient alléger les travaux de ménages pour ies femmes et leur créer

des sources de revenus. Actuellement dans la zone de N'Débougou, ies batteuses privées ont

envahi le marché de décortic age, d'où il n'est ni exercé par les f-emnres ni par les AV et GIE.

Pour ce qui est du sécha-qe, seul en 2000 (dans la zone de N'Débougou), le GIEF du

village de 83 dispose d'un séchoir (solaire) pour le séchage de l'échalote.
-;; La gestion des terres anÉnagées :

Des comités paritaires de gestion des fonds d'entretien du réseau secondaire et les

comités paritaires de gestion des terres ont été mis en place. A travers ces organes paritaires dont

I'ON reste le principal animateur, les exploitants peuvent contribuer effectivement à la prise de

toutes les décisions se rapportant à I'entretien du réseau secondaire, à la gestion de I'eau,

I'installation sur les parcelles, à l'éviction ou au transfert de parcelles.

L'Etat malien pour s'impliquer de façon rationnelle et évolutive s'est basé sur i'ON dans

la mise en Guvre de sa politique de responsabilisation. L'ON restructuré, quant à lui a

I'obligation d'assurer notamment : le service coffect de l'eau, I'entretien du réseau primaire pour

le compte de I'Etat, I'entretien du réseau secondaire, le conseil rural.
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-t l-es uctïons de luttu contre la désertificatiorr :

Plantations villageoises : elles ont été réalisées par des OP dont la plus grande en 1986 par l'AV

de Fassoun couvrant l7 ha plantés en eucalyptus.

Des foyers améliorés, destinés à limiter I'exploitation abusive des ressources naturelles (bois de

chauffè, charbon de bois...). Des types "louga" en banco et des types métalliques portatifs ont été

vulgarisés. Cette activité était une politique d'alors, maintenant les GIE et AV n'en envisaqe

plus dans leurs activités

+ L'alphabétisatiort fonctionnelle :

Considérée comme le tremplin de la responsabilisation paysanne, elle a été introduite

depuis l97l dans la zone encadrée par I'ON sous impulsion de I'UNESCO. Cependant après

I'euphorie des trois années du projet, l'é[an a été considérablement ralenti aussitôt que la

motivation en dons divers aux animateurs et auditeurs des centres ont fait défaut.

Cette alphabétisation a porté sur : la tenue des documents de gestion, la manipulation des

batteuses, la santé etc. Elle devrait au finish produire un nombre important de néo- alphabètes

opérationnels et actifi dans la gestion conséquente et la nraîtrise des actions des OP.

Des comités d'a.lphabétisation ont été rnis en place par les pavsans eur-mêmes, pour la

prise en charge de;la -rlestion des actions de formation. tls se composaient de néo- alphabètes

(anirnateurs) et cle quelques responsables cie I'organisme. Les charges,Je forrnations sont prises

par I'organisation avec ses propres moyens.

f)ans le cadre clu transfèrt de certaines conrpétences de I'ON aux OP, un certain nonrbre

tle néo-alphabètes ont reçu des tbrmations spécialisées dans les domaines suivants : conducteurs

de batteuses, agents de collecte primaire, gestionnaires de la semence et de la sacherie, trésoriers

d'AV / TV. animatrices pour la fabrication du savon, agents de pharmacie vétérinairç. Des

agents villageois de la santé hurnaine ont été formés par le projet Soins de Santé Prirnaire (SSP)

dont des hygiénistes secouristes et des accoucheuses traditionnelles.

Tout AV ou GIE anime son comité d'alphabétisation dans le but de satisfaire ses

membres, mais aucun d'entre eux n'est suivi de I'extérieur dans ce cadre.

+ Les autres actîvités transférées :

Les OP particiçlent activenrent à I'entretien des réseaux tertiaires afin d'améliorer la

qualité de I'irrigation des parcelles.

Le maraîchage (échalotes) , assez pratiqué en général par les femmes, est la deuxième

grande activité et source de revenus dans la zone après le riz.

Quant à I'embouche bovrhe, etle reste peu dévelop@ à cause des problèmes

d'approvisionnernent en sous produits agro-industriels (mélasse, I'ABH : Aliment Bétail HUICOMA).
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CIIAPITRE IV
PROBLEMATIQIJE DB L'ETUDE :

La zone OfïÏce du Niger, dans son nouveau contexte, se caractérise par la présence d'une

multitude d'organisations paysannes,. souvent issues des anciennes Associations Villageoises /

Tons Villageois (AVÆV), à la suite de crises sociales ou économiques.

Actuellement, l'éclatement des AVffV, commencé depuis 199ll 92, suite à I'avènement

du vent de la démocratie et I'aggravation de leur dysfonctionnement, semble s'être estompé.

Une étude menée par le CICF de Niono en 1997, sur le crédit, avait identifié 246

Groupements d'Intérêt Economique Hommes (GIEH ou GIE) et 210 Groupements d'Intérêt

Economique Féminins (GIEF). Une autre étude réalisée en 1999 dans le cadre de l'élaboration du

schéma directeur de I'Offrce du Niger, totalise 221 G'IEH et 101 GIEF ainsi que 146 AV et 9 TV.

Certairres raisons qui étaient à I'origine des éclatements, la mévente, I'endettement des

AV, se sont atténuées grâce à des actions d'assainissement de dettes et d'appui à la gestion,

entreprises par les Centres de Prestations de Services

La deuxième étude citée notait gu€, la priorité pour les GIEH était de retrouver l'accès au

crédit engrais grâceià la constitution de petirs groupes solidaires à un moment où la majorité des

AV / TV n'avaient plus accès au financement des institutions financières.

Actuellernent, la grande majorité de ces GIE, a cessé de fonctionner et beaucoup d'entre

eux n'existent simplement que de norn, faute de pouvoir rendre un minimurn de seruice

quelconque à leurs membres.

Cependant, quelques GIE dynamiques continuent à rendre des services à leurs membres

au même titre que des AV performantes.

Il ressort du rapport "Diagnostic de la situation actuelle de I'ON" (1999), que 2 GIE sur

52 à Niono, 6 sur 15 à N'Débougou et 6 sur 36 à Diabaly peuvent être qualifiés cle crédibles ; ce

qui représente 14% des GIEH pour les 3 zones considérées.

Les GIEF sont généralement issus d'associations de travail et la plupart de ces

-qloupements ne sont même pas enregistrés au niveau de l'administration locale contrairement

aux GIEH. Leurs activités sont essentiellement axées sur le repiquage du riz, le maraîchage et la

transformation des produits maraîchers. Ils ont l'avantage d'être de " bons élèves " des caisses

d'épargne et de crédit car ces femmes remboursent mieux leur crédit que les hommes. Les

principales difficultés des CIEF rcrsiclent dans lcur manque de structuration et leur faible capacité

de gestion.

30



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

Les AVÆV, les GIE et dans une moindre mesure les GIEF sont considérés comme des

clients potentiels des Centres de Prestations de Services aussi bien pour les scn,ices en conseil

de gestion et le conseil juridique aux OP, que pour les services en Conseil de Gestion des

Exploitations Familiales. L'impact positif, déjà ressenti, par les interventions des Centres

Farafansi-So, mérite d'être renforcé. Pour cette raison, il est important d'actualiser leur

inventaire et de connaître leurs principales caractéristiques. La présente étude s'inscrit dans ce

cadre et s'intègre dans un champ de recherche entrepris par I'URDOC, [e PCPS..., sur le thème

qui s'intitule : Inventaire ' Diagnostic tles Organisations pavsannes et éf ude ele leur

fctnctionnement : ca.T de Ia :one Office du Niger de N'tlébougou (Kala inftrieur).
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CITAPITRE IV
I\{ETHODOLOGIB

Réflqîon et orientation à oartir de Ia bîblÏosraphÏe

Au début de cette étude, à travers la bibliographie, il est ressorti que les Organisations

Paysannes de la zone ON se trouvent sollicitées par de multiples organismes et intervenants dont

les intérêts et les logiques ne sont pas forcément les mêmes.

La réalisation d'une synthèse bibliographique a contribué à situer non seulement le contexte

de l'étude, mais à dégager sa problérnatique

Les întervenants rencontrës :

Les discussions avec le Maître de Stage et le Directeur de Mémoire, lors de la mission de ce

demier, ont permis de mieux cadrer le thème et de préparer un guide d'entretien. Ce guide a été

testé en présence du Directeur de mémoire au village Médina km 39.

Des séances de travail au niveau de la Direction de zone ON et du Centre Faratbnsi-So de

N'Débougou m'ont permis d'obtenir une vision générale sur les OP. Ma participation à la

clôture de I'atelier sur la situation économique et organisationnelle des OP membres de

Farafansi-So,, organisé par [e PCPS le 17 rnai 2000, rn'a permis de faire une brève synthèse sur le
7

fonctionnemènt actuel de ces organisations.
:

Le choix de ia zone dg ,N'Débglsgu :

En fonction du temps impani pour le stege, six mois, I'accessibilité facile des vitla-ees,

N'Débougou a été retenue pour l'étude. En fait. pour I'URDOC, il s'agit d'un test dans une

preqière zone, que I'on voudrait élargir après aux quatre autres zones.

Le clloix du tvne d'enquête

Premîère phase :

Pour répondre aux objectifs il a été décidé de procéder à une enquête exhaustive par

questionnaire, à passage unique auprès des responsables des OP identifiées, Lors des séjours

prolongés dans deux villages de résidence, des enquêtes par entretien informel ont été réalisées

pour compléter les informations obtenues par questionnaires.

Deuxîème phase :

Une enquête complémentaire, de suivi de certaines activités réalisées (battage,

approvisionnement englais...) et du niveau d'alphabétisation des membres, a été réalisée dans 12

villages arrprès de 25 AV et GIE. Ce troisième séjour avait eu lieu pour approfondir les

informations de la première phase en vue des critères sur iesquels I'appui conseil est basé pour

la. détermination de sa clientèle potentielle.
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Elabo ratîo n des q uesl io nnaîres'.

Des questionnaires ont été élaborés en sc basant sur l'étude bibliographique et ceci en

fonction des objectifs de l'étude. Les questionnaires portaient sur le fonctionnement des organes

et les activités menées Par les OP.

Les questionnaires comprenaient une première partie de questions fermées et une deuxième

avec des questions plus ouvertes, demandant aux interlocuteurs d'exprimer leur opinion sur la

situation actuelle des OP.

Déroulement des enquêtes :

Les enquêtes ont été faites en langue nationale bambara à partir d'un questionnaire rédigé en

français.

Trois séjours, récapitulés dans le tableau ci-dessous, ont été effectués dans la zone :

Tableau 1: récapitulatif des séjours d'enquêtes

Séjours Lieu de séjour Temps de séjour
(semaine)

Période des
':

séiours
Nombre de villages

enquêtés

I 
o séjour Bolibana (86) 2 juin r8

2o séjour Ringandé I juillet 7

3" séjour Boï-Boï (ND8) J oct.-nov. t2

.I'ai effectué le deuxième séjour à Ringandé en compagnie de la stagiaire française qui

travaillait sur l'élaboration d'un dispositif de suivi ér,aluation du Conseil de Gestion aux

Exploitations dans la Zone ON.

L,e choix de ces villages se justifiait par leur situation géographique (au centre cie la zone)

et la facile accessibilité cies différents villages environnant.

Dans chaque village mon prernier contact d'information a êté réalisé avec le chef de

village pour le bon déroulement des enquêtes.

Les modalités d'erécution consîstaient à :

+ identifier les OP et de leurs responsables ;

* faire des rencontres avec les interlocuteurs des OP pour le remplissage des questionnaires ;

:r. faire des rencontres discussions avec des personnes ressources;

:r. mener des enquêtes formelles et informelles dans les differents villages de la zone ,

* faire des entretiens avec I'encadrement et des organismes de la zone et cela, sans

questionnaire, me facilitait la maîtrise de certains aspects relatifs au thème et d'en saisir

certaines données nécessaires pour le bon déroulement des enquêtes.
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La méthodc d'enquête reposait sur le contact direct avec les principaux acteurs du monde

rural en y incluant les exploitants nrembres du bureau de I'OP sans oublier les exploitants

individuels en I'absence du bureau afin qu'ils s'expriment librement.

Dëpouîllentenl et l'anah,se des données '.

Le dépouillement a été effectué par la constitution d'une base de données établie ii I'aide des

logiciels < Excel 5.0 > et < Winstat > et le "traitement" de texte a été réalisé à I'aide du logiciel

" Word 6.0 ". Ces logiciels ont été mis à notre disposition par I'URDOC, ce qui a largement

facilité I'anal1'se.

Restitution de I'avancée et des résultats de I'étude :

Outre les réunions de travail au sein du service, deux restitutions ont été faites :

= la première (20 septernbre) portait sur les différents types d'OP identifiées dans la zone et

visait à recueillir les réactions des uns et des autres et à orienter les hypothèses pour I'analyse

des résultats ;

+ Ia deuxième a eu lieu en fin de stage et visait à valider les résultats de l'étude.

D.î fi"i c u It é! re n co nt rées'.

Notre arrivée sur le terrain correspondait avec les début de I'hivernage (mi- juin) à un

moment oûr les e;<ploitants sont très occupés dans la recherche cie crédit de campagne. J'ai dûr
I

interrompfe mon stage pendant presque deux mois (du 20 juillêt au l0 septembre) pour des

raisons de sarrté : ce qui a contribué à quelques retards dans la collecte des données.

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
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L'analyse des données collectées permet de structurer la présentation dc nos résultats

autour de deux grands axes centraux. Il s'agit de I'identiflcation des Organisations Paysannes et

de leur caractérisation.

La définition des principales caractéristiques nous a permit de faire une ciassification sommaire

des organisations paysannes, et de mieux apprécier leur solvabilité dans le cadre d'une adhésion

au programme de Conseil de gestion aux exploitations familiales, actuellement en cours de

préparation par les projets URDOC2 et Centre de Prestations de services.

IDENTIFICATIO}I DES OP

Au total, 86 organisaticrns paysannes, reparties entre 6 diflerenrs n'pes ont eté identifiés dans les

I ?5 r'illagds de ia zone de ).I'Débougou.
rlr 

[,es six rypes iderilifiés comportent :

- Les Totis r''illageois constituent une structure opérationncile. qui gère le dér.eloppement

ciconomique social et culturel du terroir villageois. Le seul lV de ia zone se trouve <Ians le

village de Banissiraéia (B2) Le rtombre d'adhérent à ce TV est environ 32 EF.

- L'es r\ssociations villageoises, elles se définissent cornme un organe économique et social

auquei acihèrent volontairement des personnes physiques ; le nombre moyen ,C'adhérents est

de 96 EF.

- Les Commissions Techniques de Battage constituent une déiégation ci'EF au sein du village
qui exerce le battage comme activité principale en attenciant la mise en place de l,AV
éclatée.

' I-es GfE ce sont des associations d'hommes qui se réunissent autour d'un centre d'intérêt et

ayant les mêmes objectifs. Ils pratiquent les mêmes activités que les AV /'TV.
' Les GIEI" ce sont des associations de femmes se réunissant autour d'activités ne

concurrençant pas les activités des AV. L'adhésion est individuelle et leur nombre moyen de
leurs adhérents tourne autour rde 165 femmes. Généralement, elles constituent toutes les
femmes du villaqe.

CHAPITRB V
RESUUTATS
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- Les GJV ce sont des organisations de jcunes fillcs et garçons qui pratiquent des activités liées

aux travaux charnpêtres. Ici, I'adhésion est aussi individuelle, dans les deux cas rcncontrés

de la zone, les jeunes de la même génération constituent les membres.

Le tableau 2 indique la répartition des OP entre tes differents Vpes
Tableau 2 : Répartition des OP cntre les différents typcs

Types OP, Nombre OP. En o/o du Total

TV I t%
AV 23 27%

CTB I r%
GIE 20 23%
GIEF 39 45o/o

GJV 2 30Â

Tôtal 86 , ,,100r'Â,,,,

NB : Les pourcentages calculés sont arrondis en nombres entiers ; EF: Exploitation Farniliale.

L'anal_vse de ce tableau pernret de noter :

une prédorninance des GIEF (45oio): ceci s'explique par le fait qu'avec la génér'alisation

du repiquage du riz en zone ON, alternative techniclue incontournable à I'heure actlrellc. cle

nombreux groupes spontanés de repiquage naissent et le font cornme activité lucrative.

Une faible représentation des TV ( I %) qui s'explique par le fait que tes problèmes cie

dysfonctionnement interne et I'abandon de la politique de I'UDFM, n'ont pas pe!-mis aux AV
d'ér,oluer vers le stade supérieur. ciu T\2.

Une représentation de AV et GIE dans la mêrne proportion (respectivement 27o,'o et 230,6)

liée au fait que cians 2E9r des villages de la zone, on retrouve au moins une AV et un CIE.

Les c.omrnissions de battage sont, assimilées aux AV cians les viliages où ces denrières

ont totalement disparu ou sont devenues inefïîcaces, faute de pouvoir satist'aire les besoins des

adhérents.

Quant aux groupes de jeunes du village, ils ont été identi{iés dans seulement deux
villages, où ils s'occupent essentiellement des travaux champêtres.

2 CARACTERISATION DES OP
La caractérisation des OP a été faite par rapport aux éléments suivants :

2.1 L'âge des Op : la date de création
L'analyse du tableau 3 indique que l'âge des OP est en relation avec le

conformément à l'évolution du contexte socio-politique du pays.

type et cela
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tl En effet, on constate quc lcs CIEF et les CIEF, sont les organisations les plus jeunes.

Aucune de ces organisations ne dépasse l0 ans d'âge. Ceci s'explique par le fàit c'est à avec

I'arrivée de la démocratie, au début des années 90 que les GIE ont fait leur apparition en zone

OffÏce du Niger et que c'est avec la généralisation du repiquage du riz et le dér'eloppement

récents des cultures maraîchères; que les GIEF, ont commencé à se créer.

Les TV et les AV sont les plus anciennes structures car, elles ont été créées par le parti

unique en 1984.

Tableau 3 : Itépartition des différents types par classes d'âges.

Type OP Nombre OP Age des OP en classes dtannées
0à5 5 à'10 >10

TV I 0 0 I

AV ZJ 0 0 23

CB I I 0 0

GIE 20 7 l3 0

GIEF 39 JJ 6
IAtvl

le

))

I
T

I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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[,a tbnctionnalité

Diffirents ci-irères ont été utilisés pour apprécier nivcau de fonctionnalité des

organlsatrons paysannes étudiées.

2.?.1 Niveau de reconnaissancc

Il a ete{ anal-ysé par rapport à ia possession de docurnents statutaires (statut et r'ègrlernents

intérieurs) et juridique (recepissé cle I'administration locate) par les diiterents t,vpes d'Op.

Ainsi, I'anah'se du talrlea.u 4 permet cle noter que

- 44o/o des AV ne disposent d'aucun de ces documents.

- 9A% des GIL et460Â des GIEF, possèdent tous les documenrs.

Tableau 4 : Statut des OP : disposition de récépissé et règlements intérieurs.

Nff
,..,,,,,', OPj,llljl

-i,:;.::r:::i,:,:-..j:..::t: 
..::.:::j:......,..:.-i,:,j.,r:,,. ...j...

::ij,. ::::..:j::;.::::.,::'..:.:'
ji:t;:.:i:t:::i:::::::i::. :.i|,,

:.:: :t.::-::.::::::::::.: :::.-:: .

r:r:Statut

il t4 0

20,.il,i: 2 0 t8

'Gmn.'.i 2l 0 l8
2 0 0

.'-"1.,,rr:
g6:.,,,''

l:d,,,, ,. ,, ,:,: , 3G
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2.2.2 Rcspect dcs procédures

T'enue des réuttîons statutaires

L'analyse des résultats d'enquête a permit de noter que toutes les AV tiennent .des

Assemblées Générales tandis que, 60% des GIE et 30% des GIEF n'en tiennent pas.

Les enquêtes menées auprès des responsables de bureaux, montrent que 40% des AV et 6,50/o

des GIE n'ont pas tenu de réunion de bureau pendant les six premiers mois de I'année 2000.

Du point de vue juridique.la situation est plus complexe car si toutes les AV ont été

instituées par I'ON qui avait la charge de leur suivi, il n'en est pas de même pour les GlE. Ceux

ci sont agrées par l'administration locale.

2.2.3 Renouvellement des bureaux

Les résultats des enquêtes menées auprès des responsables, ont permit de noter que c"est

surtout au niveau des AV que les renouvellements de bureau sont fréquents (68% contre Sot'o' et

37o, respectivement pour les GIE et les GIEF).

2.2.4 Tenure des docunrents

Généralenrent les docurnents utilisés par les OP sont des cahiers d'écoliers, des manifolds

et même des feuilles volantes. Mais darrs cerlrrins cas. on l, troLrve des carnets de crédits et des

bons fournis par les caisses. Les cahiers sont souvent spécifiques aux activités.

i t., rneilleurs docurnents disponibles sont en géneial des re-eistres de comptes, cies

cahieis d'entrées et dc st'rrties des biens. des cahiers de contrats. de distribution d'intrants, de

commercialisation, des carnets de caisse (c,rridit & retrait). On ies trouve surtout au niveau cies

AV. En ef ièt, 52o/o des AV de la Zane ont, des documents où, sont notées. toutes ies activités

rnenées au cours des trois clernières cârnpâtrtrJS

Au niveau des autres types d'CP, on note que seuleffren r 40o/o des GIE possèdent des

documents (souvent de qualité médiocre). Quant aux GIEF, seulenrent 37o possèdent des cahiers

de présence ou de cotisations. Les G.lV ne disposent d'aucun document.

L'accès à ces documents n'est pas toujours facile, peut être à cause de la volonté des

responsables de ne pas faire la transparence sur leur gestion.

L.ors des enquêtes il a été noté le faibie niveau des gestionnaires qui ont appris de façon

rudimentaire à tenir leurs documents.

2.3 Adhésion aux Ccntres de Prcstations de Seruices

Crée seulement en 1998, le Centre fara{ânsi-So de N'Débougou, enregistre aujourd'hui,

I'adhésion de 560/0 (1425) des AV et l0oÂ (2120) des GIE de la zone. Il s'agit à I'origine. il s'agit

d'organisations paysannes qui se trouvaient dans des situations de fonctionnement diffrcile.

38



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I

Cette adhésion est un indicateur de leur volonté de ré-organiser leurs activités,

d'améliorer les conrpétences de leurs responsables en matière de gestion. A cet et'fet, ils ont

accepté de payer des honoraires aux prestataires de services; ce qui est une nouveauté par

rapport à l'encadrement classique.

Aujourd'hui, toutes les AV membres du CPS ont des documents de travail. Dans 57oÂ des

cas, il s'agit de documents complets, couvrant I'ensemble des activités menées, pendant les deux

dernières campagnes. Ceci a permit une nette amélioration de leur gestion et favoriser leur

éligibilité au crédit bancaire.

2.4 Le niveau d'alphabétisation

L'aptitude à bien tenir les documents, est en relation avec le niveau d'alphabétisation et le

nombre des membres alphabétisés du bureau. En effet, chez les 78% des AV qui ont au moins 5

membres alphabétisés, la présence de documents d'activités a été observée. Dans 48% des cas, il

s'agit de docurnents complets.

Le tableau 5 récapitule la Répartition des effectifs, par Upe d'OP, en fonction du taux

d'alphabétisation en bambara des nrembres du bureau.
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Tablcau 5: Itépartition dcs cffectifs, par typc d'C)P, en fonction du taux d'alglhatlétisaltion

cn llnnrbara dcs nrcmtlrcs du burcâu.

Nombre
, Ta ux d'al phabéti sati on des,mem brei', d u bureau (9-o)

,Q ," là 507..,,

AV 25 0 r6 9

GIE J l4 J

GTEF
'r,,-'39

19 20 0

GJV 2 0 0

.x.86. ',.,,r,,1 ;r,;.r,i

C'est au niveau des AV que les taux d'alphabétisation des mernbres du bureau est rle plus

élevés (360,4) suivent ies GIE (15%). Le plus faible taux est enregistré au liyeau cles GIIEF où

cians 49% des cas- aucun nrembre du bureau n'est alphabétisé.

L'analvse clu taux d'alphabétisation par rapport aux membres adhérents rjes OP, nous

dorrne que 77% des AV et 75or'o des GIE ont plus du l/3 des membres alphatrétisés cle

I'associa.tion. Ce qui C.énote un avantage assez particulier clans la bonne pr:atique cles activités

des OP concernés par cette étude f AV er GIE)
;

?.5 Les activités nrcnées

L.'analvse du tableau (r, illustrant la pratique de differentes activités par les. C\P, in6irlue:

Une spécialisation des AV et GIE dans I'approvisionnement en englais et ie battage

rnécanique du riz. Ceci se comprend par le fait que ce sont ces deux activités qui génèrent le

plus de revettus rnais aussi qui intéressent généralement les erptoitations familiales qui

adirérent à ces OP.

Que Les fèmmes sont surtout présentes dans le clomaine du maraîchage (49 % des GIEF),

mais aussi dans des activités spécifiques telles que la teinture, la fab.r:ictue de savon et la

couture, pratiquées. par lB% des GIEF.

Bien que dominé par les femmes, le repiquage du riz est aussi une activité des jeunes.
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Tableau 6: Lcs activités exercécs par les OP

Type
OP

Nombre
,OP

Engrais Battage
nz

Embou
che

bovine

Repiquage
riz

Maraîcha
ge

Sécha
ge

échalo
te

Decor-
ticage

riz

artisg4at
'' ',''
''

AV 25 24 24 I 0 0 0 0 0

GIE 20 l8 t7 I I 0 0 0 0

GIEF 39 0 0 0 30 t9 2 I 7

GJV 2 0 0 0 'l 0 0 0 0

Total 86 42 4l 2 JJ t9 2 I 7

2.6 Efflcacité des services rendus

La capacité des OP à satisfaire les besoins de leurs membres est un bon indicateur de

l'état de leur fonctionnement. Pour mieux apprécier cet indicateur, nous avons réalisé une

enquête sur un échantillon de 25 OP (13 AV et lZ GIE).

Les services étudiés, pour les trois demières campagnes ont été :

€= L'approvisionnenrent en engrais,

.æ- I.'octroi de crédit frais de repiquage,

iË= Le battage des récoltes.
t-'':;
i.z.t L'approvisionnement en engrais i.

i

' De I'anal-yse du tableau 7. on note qu'au total ,72oÂ cles 25 OP étudiées ont correctement

arssuré la fourniture d'en_rrrais à ler-rrs nrembres.

Des insuftisances dans ce sen,ice ont été constatées aussi bien au niveau des AV que des

GtE' Ceci dénote le fait que des difticultés existent tou.iours au niveau de tous ces deux rJ-pes

d'OP Elles sont pourtant plus marquées au niveau des GIE or'r seulenrent 58?ô ont pu bien rendre

ce service pendant les trois campagnes successives.

Tableau 7: Fourniture d'engrais aux adhérents, par type d'OP (de I ggg à 2000).

Types OP Nombre OP Approvisionrrement engrais Éalisé, periode 97{fJ (nombre dannées)

0/3 U3 2i3 -'tlJ

AV l3 1 I 0 l1

GIE t2 J 2 0 7

Total 25 .t J 0 l8

I
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2.2.2 Lroctroi de crédit frais de rcpiquagc

T'ableau 8: Octroi de crédit pour lc repiquagc par lcs OP (dc 1997-à 2000).

Type OP Nombre OP Octroi de crédit pour frais de repiquage (periode 97-00)

0/3 U3 2t3 3t3

AV l3 9 0 0 4

GIE t2 lt 0 I 0

Total 25 20 0 I 4

Comme illustrée dans le Tableau 8, cette activité a été régulièrement réalisée par

seulement 3 AV sur 13. Cette situation peut s'expliquer par le fait dans beaucoup de villages, la

présence de groupe de repiqueuses pratiquant cette activité, à crédit, linrite le recours aux OP.

2.2.3 Læ battage des récoltes

Tableau 9: Battage effectué par les AV et GIE durent les campagnes 97-2000.

Type OP Nombre OP

AV

GIE

Total

Le batl.age est 1'ac.tir,'ité principale pour tor:tes les AV et les GIE.

Cependant comme on peut I'obsen'er rJans le tableau 9, certaines de ces OP ne

parviennent pas à rendre correctrrrnent ce serr,'ice à ieurs membres. Ceci s'explique par I'absence

d'équipetnetrt (batteuses), souvent liées etu fair que ces OP sont dans une situation tinancière

dift'iciie. A noter également le cas de non paiement obserrés dans certains cas et qui ne facilitent

pas I'amélioration de la trésorerie au niveau des OP concernées par cette situation.

2.7 La situation financièrc

Pour mieux comprendre. ia situation financière des 86 OP étudiées, nous fait le bilan de

Ieur niveau d'endettement et celui de leur épargne.

La situation de I'endettement: a été étudiée [)ar rapport aux dettes impayées vis à vis cies

étatrlissement financiers. Il ressort de l'analyse que 52% des AV et 55Yo <les GIE ont des impayés

vis à r'is des tiers. Les montants varient de 250 000 F à I 0 625 000 F CFA.

Quant cette de l'épargne, sonl analyse pennefde ncter que 80% des AV et 4l7o des GIE

ont réalisé des épargnes dont les montant.varient de l0 250 t CFA à I500 000 F CFA.

Ba

T
ttage de riz réalisé. période 97-00

6

t7
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Le tableau l0 indique la répartition dcs effbctifs d'OP selon la situation financtère.

Tableau l0: Répartition dcs cffectifs des OP en fonction dc la situation financière.

;Nombre
, :,Qp "

:, Sans.,.,,,,,,..,,'
..tr. ::'i':::l:::l:
O-IITIDâV€S:'

AV'lll'.lî,::': l2 l3 5 20

"'20i"":lt' 9 ll t2 I
34 5 24 l5

:''r1'.: ::

GJV. 2' .2 0 0 2

Total 86 57 
",,'

,,;,;,,,)Ç,,,, 4,1',.,. " !,J,,

Les AV membres du CPS sont les plus endettées, comme l'indique le tableau I I ci-dessous.

Tableau 1l: Situation dcs impayés externes des AV et GlE.

.,Nombre-,OP

,,.'']i

Montant des impayés par classe en millions FCFA

,'t S ,. <3 ;=J,<1i !:6t9 1=!ç-l I

Membre AV , 141", 4 4 2 'l I

GIE '2'' 0 2 0 0 0

11[6n..l,'.;;;:;:

membre.

,.,:,,,i,,4V,,,,, ,,: II 8 2 1 0,: ,
,,,0

,'GIE , i l8 9 5 I v I

i

3 }T.trAC'T'TÛNS PAR RAPPORT,dU CÛNSETT- DE GESTTON

Pour mieux apprécier la position des OP par rappcrÉ au conseil de gestion, nous avons

procédé à I'inventaire des difÏîcultés au niveau des iiF auprès des AV et de GlE.

Les points abord"rït"Ïsation 

du travair

) u ,laitrise du calenclrier asricolc

+ La gestion des stocks

+ La gestion de la trésorerie

+ [-'appréciation cles résultats techniques (Rendement)

[,e tableau l2 résume les opinions par rapports à ces differents points.

+5
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Tablcau l2 : Contraintcs dcs OI' ct appréciation du rendcmcnt

Type

OP

Nom-
bre
OP

Difficultés Satisfaction des

RendementsOrganiser
Travaux EF

Calendrier
asricole

Gestion
Stocks

Gestion
Trésorerie

oui non oui non oui non oui non oul non movennement

AV 2s l3 t2 8 l7 l0 t5 18 7 6 9 r0

GIE 20 ) I8 7 I3 l3 7 l4 6 5 9 6

Total 15 15 30 l5 30 23 22 32 13 t1 l8 t6

La gestion de la trésorerie est notée comrne la principate contrainte aussi bien au niveau

de AV (.72%) que de GrE (70%).

La moitié des AV souhaite ulle meilleure organisation du travail au niveau cies

expioitarions famiiiales tancJis que I i3 des OP (AV+GIE), pense que la maîtrise du calendrier

agricole est une contrainte.

A la question de savoir si elles éiaient intéressées par une fbnnation Appui Cr.rnscil, sur

les :15 OP (25 AV et 20 GIE). seule ia commission de battage à donné une réponse négative.

Si tcrutes les OP souhaitent bénéficier rie c,e serrice. il est à noter que les priorités different.

I-e tableau 13, inCique la réparuition dcs CP en fonction ties centres d'intérêt.

'fableau t3 : Intérêt des diflïrents t.v-pcs d'OP pour les principaux points du conseil

formation.

Type OP I.iombre
OP

Partici tion à la, formation i,cônseit

I
t
I
I

13

7-2

l9

4l

I
I
I
I
I
I
I
I
I

AV

GIIj

Gestion: ,

Tresorerie
Amélioration: i

i

Rendements I

orri I norr Itl

24 | i 
I__t _l

le I r i

[_ 
rotal

Sans exception. tous les AV et GtE (100%) souhaitent améliorer leurs rendements et la

formation la plus sollicitée est ce genre d'appui (Cemandé par 96% des AV et95oÂ des GIE).

95% des GI'E désirent participer arix formations appui conseil de gestion cles stoc[:s.

L'appui le nroins sollicité par les AV concerne I'organisation des travaux des différents EF, cette

fonnation est la nroins denrandée sur I'ensemble des 45 AV et GIE de la zone de N'Débougou.

44

' Organiser ! Gestion
Travaux EF I Stocks
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CLASSIFICATION DES OP

Les contraintes signalées dans le chapitre méthodologie, ne nous ont pas permis de faire

une classifTcation précise des OP comme nous I'avons souhaité. Cependant, notre analyse de

quelques éléments pertinents que nous présentons ici, dewait permettre à l'équipe du projet de

procéder à une classifïcation intéressante des OP de la zone de N'Débougou, voir celles de toutes

de les zones de I'Office du Nieer. Les élérnents analvsés sont :

1.1 La fonctionnalité

Elle a été appréciée en terme de qualité de services rendus aux adhérents au cours des 3

dernières années. Les services considérés sont I'appror.isionnement en engrais et le battage du riz.

4.2 La situation financière

Les éléments financiers pris en compte ont été le nîveau d'endettement de I'OP et Ia

situation de son épargne.

4.3 Le rriveau d'alphabétisation dcs merybrcs

Il a été apprécié en fonction du taa;v d'alphabétisatîon des mernbres des tP considérées

(AV et GiE).

4.1 Les besoins cn Conseil de Gestion âux EF

Ces besoins ont été exprimés à différents niveaux de formations tels que : I'organisatiort

des travauu (O.T) des EI7, la gestion des stocks (G.S), la gestion de Ia trésorerîe (G.T.), et

l' augmentation des rendements (A. R).

I
I
I
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Tableau l4 : Fourniturc du scrvice "battagc " par lcs A\/ et GIE au cours dcs 3 dernières

ca m pagnes.

Village Nom OP T1'pe OP Fourniture Service battage

0/3 t/3 2/3 JIJ

B5 AV AV x

Sabunvuman CIE X

Yèrèdon X

B6 AV
Jèkabaara

AV x
GIE X

87 AV AV x
Danava GIE x

B8 AV AV X

Sabali GIE x

Horonva x
Kanassako AV AV x

Benkadi GIE
I

_l x

ËE1:!
BE4-I

Jèkabaara

AV
AV

AY_
AV

xl

--l
tlltll
rlf---_lrl

----!

_x _
x

810

NfrS

AV AV x

St!ryg""!
AV

CJË

AV ,,.i

ll

,l

il
x

I
il_l rl

-.{\li^\-Il'iil:.t1 v I f\v !, i i I X i

--+-_-u."k*di-l- cIE i; i i -L--* --j
Sal'runvuman I lx

Lafi.a i C.Ij1
.rrr'-r I rrr

Le ba.ttage efÏ'ectué régulièrement penciant ces trois dernières campagnes par ia majeure

partie des AV et GIE enquêtés sur échantillon se fait voir à travers le tableau t4. Ceux qui ne le

fcrnt pas sur c.es dernières carnpagnes oilt souvent des problèrnes de matériels ou se font servir

par des batteuses privées. Dans ce cas, ies OP rnembres du CPS bénéfrcient de son appui pour la

préparation des contrats qu'elles signent aveo les prestataires.

F-ourniturc tlu service "approvisionnement en engrais".

Le tableau 15, indique la gestion de I'approvisionnement en engrais par les OP au cours

des 3 dernières c,ampasnes.

'.rr^ i---cn- t I I x I i-:---- ---1_-----.
cB 

- 
i --AY---L- - ---l ----: ---L- .x I
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Tableau l5 : Fourniture du scrvicc "approvisionnemcnt cn engraist' par les AV et GIE au

cours des 3 dernières campagnes.

AV

Sabali

Horonva

I

I-_t
I

AV

BE4.I AV AV

Bl0 AV AV

Sabunyuman GIE

GIE

AV

GIE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t 47

Village Fourniture engrars

Sabunvurnan

Kanassako i RV

Boï-Boï | Av

Sabunyuman

NdII ! AV

AV
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Situation financière

Tableau l6 : Situation dcs inrpa.vés ct dc l'épargnc au scin des AV et GIE.

GIE

KASSAKO AV

GIE

Jèkalraara

-1--__IAV
AV AV

AV AV

Sabunvuman I

I

GIE

Iav I
I

eoi-etli

AV

AV

GIE
I
I

-] I

_l
I
i

x

,Y

;ics
I _i

rl

Situation Epargne

Jèkabaara I CtE

Danaya i CtE
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Situation de I'alphabétisation des membres

Tablcau I7: Situation du taux d'alphabétisation des membres des AV et GIE.

It--
iKu
I

GIE

i I Jèkabaara
tl
lBE4-rr iAV

___llee+-r IAVt!| J-*--_
iBtc' iRtrIIIt-
i i 

Sabunyumiln

AV .,

AV

AV

I
I
I
I
t

Village Nom OP Type OP Taux d'al phabétisation

0-0.33 0.33-0.66 0.66-0.87

B5 AV AV X

Sabunvuman GIE X

Yèrèdon x

B6 AV AV x

Jèkabaara GTE x

B7 AV AV X

Danaya GIE x

B8 AV AV x

Sabali GIE X

Hororrya x

Kanassako I nft AV X

ND5 I AV AV X

Boï-Boï lnv
iB-"k"dt
I,r--

I Sabunyuman

AV X

GIE

X

x

I

Ndl I IAV
I

AV xl
--_tNdt- ---.1 ou AV X

Nd 16 | [.afia
I

lcB

GIE I x

AV x
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Bcsoins en formation exprimés

Tableau l8 : Besoins de fornration exprimés par lcs EF des AV ct GIE cnquôtés.

.lèkabaara

BE4.II IAV AV

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

OW : organisation du travail ; GS : gestion du stock :
AR : augmentation du rendement, x : cellule cochée.

iÀlÀ12(tÀf ----f----lir-.r-,1-.1.,1

G'I: gestion de la trésorerie

qE4-t__i nv I nv ll t_i * i

;* ---f^* 

----l- 
ii r -J-

luro lnv i ou ii N _j '_i _._j_ - j
lf ri +l- lson:rfu---i x i *---l- *---,---l-----L
i__ f ____ J i

T-iGIEixilBenkadi i ctc i *__i _l l_* Inr_--_i_---T-T--__--_lSabunvumanl i x i x iT--Ndlr lav i AV I i .\ i *
te--T_---1---__-T1---+Ndt4 lnv i av I * i x I *

I i^r-' | -- |I iUtJ I AV il---_..--_t -- I

l,'analyse de ce tableau nous montre les différentes

se faire appuyer dans I'organisation de leurs travaux et ou

analyse, il ressoft que certaines prétèrent n'importe quel

selon leur situation tandis que d'autres n'en veulent aucune.

réactions des EF face à leur désir de

la gestion de leurs biens. Dans cette

genre d'appui, les unes choisissent

Village Nom OP Type OP Formations souhaitées

o.w G.S. G.T. A.R.

B5 AV AV x X x

Sabunvuman GIE X x

Yèrèdon x X

B6 AV AV x X x x

Jèkabaara GIE X x x x

87 AV AV x x

Danava GIE x X X

iu*
AV AV X x x X

Sabali GIE ,\ x x

Horonya x x

Kanassa iAV i AV
ko l-lr

.\ X x X

rtl.xl llx
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L'analyse de ces di{terenrs élérnents montre plusieurs types d'OP à savoir:

Groupe I Les bons

Il s'agit des Op qui parviennent à satisfaire régulièrement les demandes de leur metnbre

pour I'approvisionnement en engrais et le battage. Elles comptent au moins I 13 de leurs

membres alphabétisé et ont une bonne situation financière car elles n'ont pas de dettes impay'se5

et possèdent une épargne. Ces OP'utilisent des outils comptables.

Elles sont intéressées par des formations appui conseil de gestion aux Exploitations Familiales-

Groupe2:lespassables

Il comporte des OP souvent différents de celles du groupe par la présence de dette's

impayées, mais aussi des Op qui ne peuvent rendre qu'un seul des grands (fourniture dengrais ou

battage), parce qu'elles sont endettées. Le niveau d'alphabétisation est moyen.

Ces Op ont cians la majorité des cas bénéllciée des pians de rééchelonnement de leur

dettes, négocié par ie CPS. Ce qui leur pennet d'accéder au crédit bancaire et satisfaire

partiellement leurs adhérents, contrairenrent àrcelles du groupe 3.
:

t

Groupe3:lesmauvRis

Ce groupe comporte des OP qui ne renCent plus aucun service à leurs membres elles

peuvent avoir.ou non des qiettes impa-v*ées, mais toutes intéressées par le Conseil de .qestion au

EF

Outre leur en<lettement, le faible taux rl'alphabétisation est une Eande contrainte pour ces OP.

Tableau 19 : Récapitulatif dcr la répartition des OP en fonction des groupes.

ll
I
I
I
I
I
t
I
t
I
t
I
I
I
t

Typ" oP --T--Nà-rUrr op--1---C-*up" t
! I Bonsrlt

AV i 13 | 4

GIE

Groupe 2
Passables

5l
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COIYC l,t_IS IOI'\IS trl' SUGG ES]'IONS

L'inrcntaire mené dans la zone de N'Débougou a perrnit d'identifier 86 OP dont 23 AV,20 GIE

(hornmes) et 39 G[EF.

Relativement moins âgés, les GIE et GIEF, connaissent de gros problèmes de gestion liée surtout

au faible niveau d'alphabétisation de leur membre.

Cependant les organisations qui adhèrent au CPS de la zone, connaissent un début de solution à

leur inelligibilité au crédit institutionnel grâce au pian de rééchelonnement de leurs arriérés de

det1a.

Le travail de classification sommaire effectué a permit de noter que 10 des OP restent encore

dans une situation critique et auront du mal à satisfaire les conditions nécessaires pour bénéficier

d'une prestation dc sen'ice pour I'aprpui conseil qu'elles souhaitent pourtal'r obtenir, notamment

auprè.s du Cenrre.de prestations de sen,ices.

Ces premiers résultats, bien que modestes, pose la nécessité d'approfondir ce travail et de les

g'enéraiiser a I'ensemble cles zones de I'Office du Niger afin de por-rvoir bien ér,aluer la dernande

des proclucteurs err rnatière d'appui Conseil. i

Ceci nous paraît très déterrninant pour la réussite du progïamme Conseil cle gestion oue les

projets URDOC2 <:t PCPS sont entrain de mettre au point, conjointeinent ern collalroration avec

I'Off,rce du l'iiger.
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ANNE)(E A: QUES.TIONNAIRE D'ENQUETES AUPRES DES oP
DE N'DEBOUGOU

OF :__ DateVillage:
ïype OP :

1 Date de cr'éation :

2 hlornbre de rnembres
3 Type d'adhérents :

4 Activités :

5 Activités réalisées ces années- ci et ler;r votunre :

l_ggz / s_Qi 1998 / 99 : l eee lqq j

6 Existence de
récépissé :

7 Existence de staiut et règlenrents :

B Gc''mh'ien cJe fois ie buieau s'est-!l ;"euni tiépuis jar;vic;r ?

I "/-a-t-i! eir de renourreilernent iri bureari ? :

[st.-ce pariiel ou total ? i

ûepuis quand ? i

1

i û Le ncnlbre de rnembi-es aiphabétisés cans ie bureau :

.Scciarisâs I Arabisans :

.À!phabétisés en. Bambara :

Anirnateurs .

et parnri les mernbres :

:

I
I
I
I
I
I
I
I
I

i'l Dccuments (pv, registres de comptes eit autres) :
années de 1 gg7 / 00 :

1Sr97 i gB_ 1g9B / 99 :

12Y a-t-il de coiisations ,Jans votre Op ? :* Pari scciale vei-sée et quand (frais de souscription
des adhérents) :* Mode et situation des paiements .* Autres sources de financement :

13 combien d'AG ont-ellr-.s été tenues en c,es années ci ?* 1gg7/gg:
' lggg / gg 

:. 1ggg / 00 :

des 3 dernières

19!19 / 00 :

vi
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14 Y-a-t-il eu de présentation de bilan ces Érnnées ci ?* 1997 l98::* 1998/99:* 1999/00:

Appréciations :

Appréciations :

Appréciations :

15 Quels sont vos partenaires :* Techniques ? :* Financiers ? :

16 Avez vous contracté cles dettes en
1999 | 200A? :

" Volume des
crédits :* Les
remboursements :* Les impayés :

17 Auez vous fait une épargne? Où ? : Montant :

1B Avez vous un contpte bancaire? Où ? : Montant :

19 Y at-il eu de contrôie au niveau de la gestion de vos
biens ? :

*Par qui? : et quand ? :

20 Quelles scrnt les dirficultés rencontrées dans votre oP ?

21 Quelles sont les solutions apportées ?
22 Quelles sont les soluticns que vous errvisagez et avec quels partenaires?
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ANNEXE R: I-II LIST,E DES VILLAGES DE N'DEBOUGOTJ ET LES DIFFÉRENTS
TYPES D'OP IDENTIFIÉS

I
I
I
I
I
{

t
Il

t
I
I
\

Nom des villages f.lombre OP TV AV CE CIE GIEF GJV
Nyobougou-Ii I _ 5 0 I 0 0 3 I
BanissiraéIa -B.2 4 I 0 0 I 2 0
Medina Coura-.83 3 0 I 0 I

l I 0
Saranqo -84...l..é 2 0 t 0 0 I 0
_Ip*e,i.gii Cggta -R5 I 4 0 I 0 2 I 0
BoliLrana-.B6 3 0 I /) 1I

.1.l

I
I 0

$unSal-o_Çglrp_:q7_ f, 0 I 0 a
f)

Abdub_y:ÇUlp_Ë* 8 0 I (1 , 0
Kanassalp_(ùtaq@lp:_
bl'Dobons()u Camr, -RE4 - II

5 0 I 0 _2
1

0
I 0 I 0., c. 0

Daba.couror"r Clrrnp- I3E4 - i ,,
0 I 0 i, 0 .:, i 0

Rlt) 3 0 I
I

l 0l ,
.l

t.rl 0
Sangariila-'lriLi2 .â.T 0 II

r, l.(, 
I

û __1. 0

__!_L _L_ _
_ r) __.,i_ 2


